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CORPS  ATHLÉTIQUES,  CORPS  SAINS,  CORPS  MALSAINS.  

  
  

Résumé.  
  
Galien   de   Pergame,   médecin   et   philosophe   grec   du   IIe   siècle   de   notre   ère,  

approfondit   la  critique  des  athlètes   inaugurée  à   l’époque  classique,  notamment  par  
Hippocrate,   mais   la   sévérité   de   son   jugement   à   l’égard   des   compétiteurs  
professionnels   est   compensée   par   une   reconsidération   pratique   et   théorique   de   la  
réalité  sportive.  
Le   corpus   galénique   permet   en   effet   de   dresser   un   tableau  diagnostique   complet  

des  dérèglements  sanitaires  auxquels  s’exposent  les  sportifs  amateurs  et,  plus  encore,  
les   athlètes,   dont   l’activité   et   le   statut   se   trouvent   ébranlés   jusque   dans   leurs  
fondements  :   mauvaise   santé,   procès   généralisé   et   subversion   générique   viennent  
ainsi  ternir  l’image  du  sport  antique.  
Toutefois,  Galien  procède  en  même  temps  à  une  réhabilitation  du  sport,  dont  il  fait  

un  instrument  performant  pour  garantir  le  succès  de  son  action  et  de  sa  pensée.  La  
réconciliation  de  l’exercice  physique  et  de  la  santé  représente  la  première  étape  d’une  
revalorisation   qui   se   manifeste   également   sur   le   plan   théorique,   non   seulement   à  
l’intérieur   de   l’argumentation   médicale,   mais   aussi   dans   les   rapprochements   que  
Galien  établit  entre  le  sport  et  sa  propre  activité  de  médecin  philosophe.  
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SPORT  MEDICINE  IN  GALEN:  
ATHLETIC,  HEALTHY,  UNHEALTHY  BODIES.  

  
  

Summary.  
  
The   physician   and   philosopher   Galen   of   Pergamon   (2nd   century   AC)   criticizes  

athletes,  even  more  strongly  than  Hippocrates  and  other  intellectuals  of  the  classical  
period  did.  But  this  denunciation  is  counterbalanced  by  another  point  of  vue:  sport  is  
reappraised  in  a  practical  and  theoretical  way.  
On   the   one   hand,   Galen   makes   a   diagnosis   of   all   disorders   that   might   affect  

amateur   and,   most   of   all,   professional   athletes.   As   a   consequence,   sportsmen  
involved   in   competitions   are  deeply  depreciated.  Physical   activity   is   considered  as  
producing   bad   health   and,   for   many   other   reasons,   it   is   the   target   of   a   general  
condemnation.  In  particular,  the  human  nature  of  athletes  comes  into  question.  
On  the  other  hand,  Galen  rehabilitates  sport  as  a  usefull  activity  that  is  beneficial  for  

health   and   indirectly   for   the   intellect:   physical   exercise   plays   a   role   in   the  
development   of   the   medical   argumentation   and   parallels   can   be   drawn   between  
sport  and  Galen’s  activity  both  as  a  physician  and  as  a  philosopher.  
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Remarques  préliminaires  sur  les  textes  de  Galien.  
  
  

L’œuvre   conservée   de   Galien   fut   éditée   presque   intégralement   par   C.   G.   Kühn  
(abrégé   K.)  à   Leipzig   dans   la   première  moitié   du   XIXe   siècle,   le   plus   souvent   sans  
apparat  critique1  ;  mais  il  existe  aussi  plusieurs  textes  ignorés  de  cet  éditeur  qui  ont  
fait  l’objet  de  publications  plus  récentes  dotées  d’un  apparat  critique.  Les  extraits  de  
textes  grecs  cités  dans  cette  thèse  sont  toujours  ceux  de  l’édition  la  plus  moderne  qui  
existe.    
  
Pour   tout   traité  qui  n’est  pas   édité  par  Kühn,  une  note  de  bas  de  page  donne   les  

seules  références  de  l’édition  disponible.    
Pour   tout   traité   édité   seulement   par   Kühn,   une   note   de   bas   de   page   indique   les  

références  de  cette  édition.  
Pour  tout  traité  figurant  dans  Kühn  dont  il  existe  une  autre  édition  plus  récente,  les  

références  de  l’édition  allemande  sont  suivies  de  celles  de  cette  seconde  édition,  dont  
le  texte  a  toujours  été  privilégié  aux  dépens  de  celui  de  Kühn2.  Dans  la  mesure  où  les  
références   de   Kühn   servent   généralement   de   repère   aux   utilisateurs   du   Thesaurus  
Linguae  Graecae  (abrégé  TLG3),  ce  sont  elles  que  l’on  a  indiquées  en  premier4.  
  
Dans  ces  notes  de  bas  de  page,  les  titres  des  traités  galéniques  sont  donnés  en  latin,  

sauf  dans  le  cas  du  Protreptique5  et  du  Thrasybule6,  pour  lesquels,  par  commodité,   le  
titre  abrégé  français  a  été  retenu.  

                                                
1  Cette  édition  fut  publiée  à  Leipzig  de  1821  à  1833,  et  réimprimée  à  Hildesheim  en  1965.    
2   Ces   éditions   figurent   soient   dans   la  Collection   des  Universités   de   France   (collection   parisienne,   abrégée  CUF,  

éditant  Galien  depuis   les   années   1990),   soit  dans   le  Corpus  Medicorum  Graecorum   (collection   berlinoise,   abrégée  
CMG,  éditant  Galien  depuis  1914,  en  ligne  sur  http://cmg.bbaw.de),  soit  dans  les  Scripta  Minora   (édition  parue  à  
Leipzig   entre   1884   et   1893,   abrégée   SM),   soit   plus   rarement   dans   des   publications   isolées,   généralement   des  
revues  spécialisées  consacrées  à  l’étude  des  textes  antiques.  

3  En  général,  pour  chaque  traité  galénique,  le  TLG  présente  le  texte  de  l’édition  la  plus  récente.  Cependant,  les  
numéros  de  page  et  de  ligne  indiqués  dans  la  marge  gauche  sont  presque  toujours  ceux  de  l’édition  Kühn.  Cette  
présentation  mixte  est  un  peu  déroutante  et  contraignante.  Ainsi,  par  exemple,  si  l’on  découvre  grâce  au  TLG  un  
extrait  du  Sur  la  faculté  des  aliments,  notamment  par  une  recherche  de  mot,  on  dispose  du  texte  édité  dans  le  CMG  
5.4.2  mais  avec  la  pagination  du  volume  VI  de  Kühn  ;  pour  trouver  les  références  de  ce  texte  issu  du  CMG,  il  faut  
donc   aller   consulter   le   volume   de   cette   édition   et   retrouver   le   texte   en   question   grâce   à   la   marge   droite,   qui  
indique  les  changements  de  page  de  Kühn.  

4  Nous   n’avons   indiqué   que   la   page   des   éditions   du  CMG   sans   les   numéros   de   ligne  ;   le   nom  du   chercheur  
responsable  de  l’édition  du  CMG  n’a  été  précisé  que  dans  les  cas  où  nous  avons  été  amenés  par  la  suite  à  discuter  
un  point  précis  de  son  travail.  Inversement,  quand  il  s’agit  d’une  des  éditions  galéniques  de  la  CUF,  qui  jusqu’à  
présent  ont   été   réalisées  par  V.  Boudon-‐‑Millot,   J.   Jouanna,   I.  Garofalo   et   C.  Petit,   nous  nous   sommes   contentés  
d’indiquer  le  nom  de  l’éditeur  sans  préciser  auparavant  qu’il  s’agissait  de  la  CUF.  

5  Exhortation   à   l’étude   de   la  médecine   (Protreptique)  :  Adhortatio   ad  medicinam   (Protrepticus)   (K.   I   1-‐‑39   =   Boudon-‐‑
Millot,  CUF,  p.  84-‐‑117).    

6   Thrasybule   ou   si   l’hygiène   relève   de   la   médecine   ou   de   la   gymnastique  :   Thrasybulus   sive   utrum   medicinae   sit   an  
gymnasticae  hygiene  (K.  V  806-‐‑898  =  SM  III  p.  33-‐‑100).    
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Caratsch,  Zürich,  in  F.  Hergott  (dir.),  Giorgio  de  Chirico.  La   fabrique  des  rêves,  Musée  d’Art  moderne  de  la  Ville  de  
Paris,  Paris  musées,  2009,  p.  162.  
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1.  La  «  médecine  du  sport  »,  une  formule  anachronique  ?  
  
Si   la   notion   de   «  médecine   du   sport7  »   peut   paraître   anachronique   pour   étudier  

l’œuvre   de  Galien,   qui   vécut   aux   IIe   et   IIIe   siècles   de   notre   ère8,   c’est   en   raison   du  
second  terme  qui  la  compose  et  non  du  premier,  pour  lequel  on  trouvera  sans  peine  
un  équivalent  dans  la  langue  de  ce  médecin  philosophe.  
  

1.1.  La  notion  de  médecine  en  grec.  
  
La  médecine   est   désignée   en   grec   par   le  mot   ἰατρικήή,   forme   abrégée   de   ἰατρικὴ  

τέέχνη,   qui   signifie   littéralement   l’art   (τέέχνη)   exercé   par   un   individu   ayant   fait   de  
l’acte  de  guérir   (ἰάάοµμαι-‐‑ῶµμαι)  sa  spécialité9.  Ainsi,   conformément  à  une  distinction  
aristotélicienne,  la  médecine  est  pensée  comme  un  art  (τέέχνη),  c’est-‐‑à-‐‑dire  comme  un  
savoir-‐‑faire   technique   issu   de   l’expérience,   et   non   comme   une   science   (ἐπιστήήµμη),  
terme  qui  désigne  plutôt  un  savoir  abstrait.  La  médecine  est  donc  l’art  qui  est  censé  
guérir  les  maladies,  c’est-‐‑à-‐‑dire  restaurer  la  santé  perdue.    
Cependant,   les   deux   volets   de   cette   définition   ne   sont   que   partiellement   valables  

aux  yeux  de  Galien,  qui,  d’une  part,  conteste  l’opposition  schématique  de  l’art  et  de  
la  science  dans  le  cas  de  la  médecine10  et,  d’autre  part,  confère  à  la  médecine  d’autres  
objectifs  que  la  simple  guérison  des  maladies  :  en  témoigne  le  chapitre  I  b  1  de  l’Art  

                                                
7  La  formule  «  médecine  du  sport  »   figure  dans   le   titre  d’un  article  de  V.  Boudon-‐‑Millot   (Boudon-‐‑Millot  1999)  

qui  a  servi  de  point  de  départ  aux  recherches  menées  pour  cette  thèse.  Cet  article  est  une  analyse  de  la  notion  de  
«  bon  état  »  (εὐεξίία)  chez  Hippocrate,  mais  aussi  chez  Galien.  V.  Boudon-‐‑Millot  ne  prend  pas  le  temps  d’évaluer  
en   détail   la   pertinence   de   la   formule   «  médecine   du   sport  »   car   ce   n’est   pas   l’objet   de   son   étude.   Notre  
introduction  et,  plus  généralement,  l’ensemble  de  notre  thèse  s’inscrit  donc  dans  le  sillon  de  cet  article,  sans  aller  
nécessairement  jusqu’à  dire,  comme  Snook  1978,  que  Galien  est  le  «  père  de  la  médecine  du  sport  ».  Par  ailleurs,  
les   liens   entre   sport   et   médecine   galénique   sont   étudiés   brièvement   dans   Visa-‐‑Ondarçuhu   1992,   dont   la  
conclusion  fait  référence  à  la  «  virulence  polémique  »  du  Thrasybule  et  du  Protreptique  contre  les  athlètes,  mais  cet  
article  est  essentiellement  une  synthèse  sur   la  médecine  du   sport  hippocratique  (sur  ce  point,   voir  aussi  Garcia  
Romero  1990)  ;  Visa-‐‑Ondarçuhu  1999  propose  en  revanche  une  réflexion  plus  détaillée  sur  les  athlètes  galéniques,  
fondée  sur  le  Protreptique,  le  Thrasybule  et  le   traité  d’Hygiène,  mais,  dans  cette  étude,  l’expression  «  médecine  du  
sport  »  n’est   jamais  discutée  ni  dans   les  développements   consacrés   aux  activités  physiques   (notamment  p.   263-‐‑
269),   ni   dans   le   chapitre   examinant   les   rapports   entre   παιδοτρίίϐης,   γυµμναστήής   et   ἰατρόός   (notamment   p.   270-‐‑
287)  ;   sur   le   sport  dans   la  médecine  galénique,  voir   aussi   les   études   récentes  de  Grimaudo  2008   (fondamentale  
pour   l’hygiène),  P.  Brulé   2006-‐‑a   (qui   observe  p.   270  qu’  «  on  a  beaucoup  à  prendre   chez  Galien  »,   comme   il   le  
prouve   p.   274-‐‑279   en   citant   notamment   Visa-‐‑Ondarçuhu   1999)   et   Nieto   Ibañez   2003   (qui   manque   parfois   de  
précision   et   semble   ignorer  Visa-‐‑Ondarçuhu   1999),   ou   encore   des   travaux   plus   anciens,   comme  Ulmann   1993,  
Snook  1978,  Lüth  1962,  Dragila  1948,  Beitkner  1939,  Barraud  1937,  Korte  1929,  Englert  1929,  Lulofs  1922  ;  pour  des  
études  plus  générales  sur  les  rapports  entre  sport  et  médecine,  voir  Doblhofer  et  Mauritsch  1995,  Egger  1903.  Là  
encore,  nous  avons  donc  tâché  de  prendre  le  relais  de  ces  analyses.    

8  Galien  est  né  en  129  ou  130  et  mort  en  215  ou  216.  Sur  ces  problèmes  de  datation,  voir  l’introduction  générale  
de  V.  Boudon-‐‑Millot  dans  la  CUF  p.  XI-‐‑XVIII  et  p.  LXXVII-‐‑LXXX.  

9   Sur   le   notion   de   spécialité   exprimée   par   le   suffixe   -‐‑ικόός,   voir   Chantraine  1933   p.   384-‐‑396,   cité   par   Visa-‐‑
Ondarçuhu  1992.  

10  Sur  les  rapports  entre  art,  science  et  médecine  galénique,  voir  Boudon-‐‑Millot  2003-‐‑a.  
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médical   qui   précise   que   «  la  médecine   est   la   science   de   ce   qui   est   sain,  malsain   ou  
neutre  »  (ἰατρικήή  ἐστιν  ἐπιστήήµμη  ὑγιεινῶν  καὶ  νοσωδῶν  καὶ  οὐδετέέρων11).  
Or,  précisément,  ces  deux  points  de  doctrine  sont  essentiels  si  l’on  veut  comprendre  

ce   que   peut   être   la   «  médecine   du   sport  »   galénique.   En   effet,   pour   Galien,   le  
«  médecin   du   sport  »   ne   saurait   être   le   simple   détenteur   d’un   savoir-‐‑faire   issu   de  
l’expérience  :  au  contraire,  parce  qu’il  est  médecin,  il  se  doit  de  disposer  d’une  solide  
formation   scientifique,   notamment   dans   le   domaine   de   la  démonstration   logique12.  
En  outre,  il  ne  saurait  se  contenter  de  guérir  :  il  doit  aussi  prévenir  les  dérèglements  
susceptibles   d’affecter   la   santé   de   ses   patients   par   un   contrôle   global   de   leur  
«  régime  »  (δίίαιτα),  notion  à  laquelle  il  convient  de  donner  un  sens  large  incluant  les  
aliments,   les   boissons,   mais   aussi   les   exercices,   les   bains,   le   sommeil,   l’activité  
sexuelle  et  tous  les  autres  éléments  relatifs  au  genre  de  vie13.  
  
Mais,   avant   d’approfondir   cette   analyse,   il   convient   d’évaluer   la   pertinence   des  

concepts  de   «  sport  »   et  de   «  sportif  »  dans   le   cadre  d’une   étude   sur   le   IIe   siècle  de  
notre   ère14.   Au   préalable,   une   mise   au   point   sur   le   lexique   français   est   donc  
nécessaire.  
  

                                                
11  Ars  médica  I  b  1  (K.  Ι  307,  5-‐‑6  =  Boudon-‐‑Millot  p.  276).  Sur  cette  définition,  voir  Boudon-‐‑Millot  1994-‐‑a.  
12  Sur  l’importance  de  la  logique  dans  la  formation  intellectuelle,  notamment  chez  les  débutants,  voir  Pellegrin,  

Dalimier,  Levet  1998  ;  Boudon-‐‑Millot  1993  et  1994-‐‑b.  
13   Pour   une   mise   au   point   sur   le   sens   du   mot   δίίαιτα,   voir   Jouanna   2008  (pour   les   textes   médicaux,   voir  

notamment  p.  33-‐‑36).  Sur  la  notion  de  diététique,  voir  Schneck  1994,  Corvisier  1985,  Smith  1980,  Gossen  1937.  Le  
régime   peut   être  mis   en   relation   avec   ce   que   les   auteurs   arabes   ont   popularisé   sous   le   nom   de   «  choses   non  
naturelles  »   (res   non   naturales).   Il   s’agit   des   choses   auxquelles   le   corps   s’expose   nécessairement   et   qui   peuvent  
altérer  le  mélange  du  chaud,  du  froid,  du  sec  et  de  l’humide.  Dans  l’Art  médical  XXIII  8  (K.  I  367  =  Boudon-‐‑Millot  
p.  346-‐‑347),  ces  dernières  s’élèvent  au  nombre  de  six,  à  savoir  l’air  ambiant,  le  mouvement  et  le  repos,  le  sommeil  
et  la  veille,  les  éléments  ingérés,  les  matières  évacuées  ou  retenues,  et  enfin  des  affections  de  l’âme.  Sur  ce  sujet,  
voir  la  note  1  p.  347  de  V.  Boudon-‐‑Millot  dans  son  édition  de  l’Art  médical,  ainsi  que  Garcia  Ballester  1993,  Lain  
Entralgo  1991,  Niebyl  1971,  Jarcho  1970  et  Rather  1968.  

14  Sur  les  sports  et  ses  enjeux  dans  l’Antiquité,  notamment  à  l’époque  impériale,  la  bibliographie  est  gigantesque  
et   croît   perpétuellement.   Pour   des   synthèses   et   des   questionnements   utiles,   voir   Kennel   2009,   Crowther   2007,  
Newby  2005,  Van  Nijf  2005,  Miller  2005  et  2004,  Decker  et  Thuillier  2004,  Thuillier  2004,  Kertész  2003,  Mann  2002,  
König  2000,  Thuillier   1996,   Sinn  1996,  Müller   1995,  Kyle   1983,  Weiler   1981,  Mähl   1974,  Patrucco  1972,  Ulmann  
1965,   Jüthner  1965  et  1909,  Forbes  1929,  Reisch  1896,  Zeller   1844-‐‑1852.  La  revue  Nikephoros  -‐‑  Zeitschrift   für  Sport  
und  Kultur  im  Altertum,  dirigée  par  W.  Decker,  J.  Ebert  et  I.  Weiler,  publie  chaque  année  depuis  1988  des  articles,  
des  comptes  rendus  et  des  notices  bibliographiques   consacrés  au  sport  antique  ;   le  Thrasybule  de  Galien  y  a  été  
mis  en  lumière  grâce  à  Nieto  Ibañez  2003.  Dans  nos  recherches  bibliographiques,  nous  avons  constaté  que,  le  plus  
souvent,   les   études   qui   ne   négligent   pas   Galien   ont   tendance   à   renvoyer   toujours   aux   mêmes   textes   sans  
forcément  proposer  de  traduction  ni  d’analyse  précise  :  elles  renvoient  surtout  au  Protreptique  (K.  I  1-‐‑39  =  Boudon-‐‑
Millot   ,  CUF,  p.  84-‐‑117),  texte  fondamental,  prioritaire  et  assez  facile  d’accès  depuis  la  publication  en  1854  de  la  
traduction  de  Ch.  Daremberg   (voir  Daremberg  1854-‐‑1856,  vol.   I),  mais   il   arrive  aussi  que   soient  mentionnés   le  
Thrasybule  (K.  V  806-‐‑898  =  SM  III  p.  33-‐‑100)  et  le  traité  Sur  l’exercice  avec  la  petite  balle  (De  parvae  pilae  exercitio,  K.  V  
899-‐‑910  =  SM  I  p.  93-‐‑102),  deux  ouvrages  importants  et  relativement  brefs,  ainsi  que  le  long  traité  d’Hygiène   (De  
sanitate  tuenda,  K.  VI  1-‐‑452  =  CMG  5.4.2  p.  3-‐‑198),  dont  il  existe  depuis  1951  une  traduction  anglaise  publiée  par  R.  
M.  Green  (Green  1951).    
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1.  2.  Les  mots  «  sport  »,  «  sportif  »  et  «  athlète  »  en  français.  
  
En   français15,   le  nom  «  sport  »   est  un   emprunt  datant  du  XIXe   siècle   au   substantif  

anglais  sport  «  divertissement  »,  qui  s’applique  à  des  activités  corporelles  effectuées  
par   plaisir,   souvent   dans   un   esprit   de   compétition.   Le   mot   anglais   vient   d’une  
aphérèse   de   disport   «  passe-‐‑temps,   récréation,  jeu  »,   lui-‐‑même   emprunté   à   l’ancien  
français  desport,   «  divertissement  »,  déverbal  de  desporter   «  divertir  ».  À   l’origine,   la  
notion  de  sport  renvoie  aux  courses  de  chevaux  et  paraît  liée  à  l’idée  de  pari.  Ensuite,  
elle  désigne  toute  activité  physique  exercée  dans  le  sens  du  jeu,  de  la  lutte,  de  l’effort,  
dont  la  pratique  suppose  un  entraînement  et  le  respect  de  certaines  règles.  Au  sens  
propre,   «  sport  »   est   donc   passé   du   turf   aristocratique   à   d’autres   formes   de  
compétitions  et  d’exercices  codifiés,  qui  se  développent  en  Europe  à  partir  de  1860  
dans   une   perspective   souvent   populaire.   Au   XXe  s.,   le   sport   devient   un   domaine  
essentiel   du   spectacle   et   acquiert   une   importance   économique   considérable  ;   on  
oppose   alors   le   «  sport   amateur  »   et   le   «  sport   professionnel  ».   Dans   l’évolution  
sociale  du  sport  moderne,  on  peut  donc  observer  un  «  effet  boomerang  »  :   la  notion  
de  sport  désigne  à  l’origine  un  loisir  d’élite,  puis  des  activités  plutôt  populaires,  qui  
finissent,  au  XXe  s.,  par  constituer  un  marché  lucratif.    
  
Quant   à   l’adjectif   «  sportif  »,   il   se  dit  d’une  personne  qui  pratique  ou  qui   aime   le  

sport,  mais  aussi  de  ce  qui  atteste  la  pratique  du  sport  et  de  ce  qui  est  conforme  à  son  
esprit.  Comme  pour  le  mot  «  sport  »,  il  convient  de  distinguer  le  «  sportif  amateur  »,  
dont   la   pratique   peut   être   régulière   ou   plus   occasionnelle,   et   le   «  sportif  
professionnel  »,  qu’on  appelle  aussi  parfois  un  «  athlète  ».    
  
Le   mot   «  athlète  »   est   un   emprunt   au   latin   athleta,   lui-‐‑même   emprunté   au   grec  

ἀθλητήής,   sur   lequel   nous   reviendrons.   En   français   comme   en   grec   et   latin16,   il  
désigne  un  sportif  professionnel,  et  c’est  dans  ce  sens  que  nous  l’emploierons  tout  au  
long   de   cette   thèse.   Nous   renoncerons   donc   à   tout   emploi   élargi   désignant   par  
extension   un   individu   dont   l’apparence   laisse   deviner   la   grande   force.   De   même,  
nous   emploierons   toujours   l’adjectif   «  athlétique  »  pour  désigner   ce  qui   est   «  relatif  
au  sportif  professionnel  »,  et  jamais  dans  le  sens  élargi  de  «  fort  et  musclé  ».  
  

1.3.  La  notion  de  médecine  du  sport  en  français.  
  
Si  l’on  prend  en  compte  l’ensemble  de  ces  emplois,  la  «  médecine  du  sport  »  prend  

ainsi  deux  orientations  légèrement  différentes  :  c’est  en  effet  la  discipline  qui  prend  
soin  des  individus  pratiquant  un  sport  soit  en  professionnels,  soit  en  amateurs.    

                                                
15  Rey  A.  2006  p.  3624-‐‑3625  s.  v.  sport  et  p.  244-‐‑243  s.  v.  athlète.    
16  Barthèlemy  et  Gourevitch  p.  329  s.  v.  athleta.    
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On   retrouve   cette   double   perspective   dans   les   ouvrages   de   médecine   du   sport  
moderne,  qui  sont  nombreux  et   régulièrement  mis  à   jour.  En  général,   les  synthèses  
les  plus  brèves  ne  prennent  pas  la  peine  de  renvoyer  à  la  médecine  grecque17.  Il  en  va  
de  même  pour   les  ouvrages   les  plus   techniques,  où   les  singularités  de   la  médecine  
sportive   contemporaine   se   détachent   nettement18.   Cependant,   il   arrive   que   certains  
médecins   fassent   référence   à   l’antiquité   dans   l’introduction   de   leurs   travaux19.   Il  
existe  notamment  une  thèse  de  médecine  intitulée  «  Les  excès  du  sport  »,  réalisée  en  
1925  par  S.  Fuchs,  qui  se  réfère  à  l’antiquité  et  à  la  médecine  grecque  de  manière  à  la  
fois  précise  et  inexacte20.  
Comme   dans   l’Antiquité,   le   médecin   du   sport   contemporain   doit   tout   d’abord  

encadrer   la   pratique   professionnelle   des   athlètes   afin   de   les   protéger   contre   les  
débordements   et   les   accidents   pathologiques  ;   naturellement,   lorsque   de   tels  
problèmes   se   produisent,   il   revient   au   médecin   de   les   soigner.   Ce   dernier   a   donc  
                                                

17  Voir  Cascua  2008,  Danowski  et  Chanussot  2005,  Rossant-‐‑Lumbroso  1982.  
18   Voir   Rochcongar   et   Monod   2009  ;   Raimond-‐‑Gilbert   et   Chanussot   2005.   Outre   l’utilité   des   progrès  

technologiques  mis  au  service  de  la  connaissance  et  du  soin  des  sportifs,  la  médecine  du  sport  contemporaine  se  
caractérise   par   la   complexité   de   ses   développements   relatifs   à   la   rééducation,   par   la   place   importante   qu’elle  
accorde  aux  enfants,  aux  femmes,  aux  handicapés,  par  l’attention  qu’elle  prête  à  certaines  maladies  particulières  
comme   le   diabète,   le   sida,   les   troubles   du   comportement   alimentaire   et   de   la   psychologie,   et   bien   sûr   par   la  
critique  du  dopage.  

19   Dans   Harries   1998   notamment,   l’introduction   de   P.   O.   Astrand   commence   par   une   mise   au   point   sur   le  
patrimoine   biologique   de   l’homme   préhistorique,   puis   il   fait   une   brève   histoire   du   sport   (p.   5-‐‑6)   évoquant  
Héraclès  et  les  exploits  des  athlètes  antiques,  notamment  le  transport  et  la  consommation  d’un  taureau  par  Milon  
de   Crotone   (sur   cet   épisode,   voir   notre   étude   en   I.B.1.b)  ;   toutefois,   il   ne   donne   aucune   information   sur   la  
médecine  grecque,  puisqu’il  passe  directement  d’une  évocation  des  Jeux  Olympiques  à  la  biographie  de  Pierre  de  
Coubertin.  

20  Voir  Fuchs  1925.  Au  chapitre  I  (p.  9-‐‑15),  l’auteur  fait  l’historique  des  abus  du  sport  en  évoquant  Hippocrate  et  
Platon.  «  De  tout   temps,   les  médecins  ont  reconnu  les  dangers  de   l’athlétisme.  Chez   les  Grecs,  déjà  Hippocrate  
formula  en  aphorisme  :  Affectus  athleticus  non  naturalis,  habitus  salubris  melios…  Il  s’opposait  à  la  gymnastique  des  
palestres   parce   qu’on   la   pratiquait   aux   fins   de   l’athlétisme,   et   il   demandait   qu’on   fermât   ces   établissements  
(Hippocrate,  Régime  II)  »  ;  cette  dernière  affirmation  est  sans  doute  un  peu  exagérée.  Vient  ensuite  une  référence  à  
Xénophon   (Banquet   II   17),   puis   à  Aristote   (Politique   1338   b)   qui   demandait   la  mise   en   pratique   des   «  exercices  
fatigants  …  trois  ans  seulement  après  la  puberté  et  une  fois  les  exercices  de  pentathle  finis.  »  Puis  S.  Fuchs  écrit  :  
«  Chez   les   Romains,  Galien,   qui   fut   à   Rome  médecin   des   gladiateurs,   n’est   pas  moins   affirmatif  »   et   il   cite   les  
dommages   subis  par   les   athlètes   évoqués   en  Protreptique  XII   (sur   ce  passage,  voir  nos   études   en   I.A  et   I.  B).   Il  
ajoute  :  «  Galien  ne  faisait  qu’exprimer  une  opinion  générale  à  Rome…  Les  Romains…  n’avaient  que  mépris  pour  
l’agonistique   des   athlètes   de   métier…   Les   Romains   regardaient   la   palestre   comme   une   école   d’oisiveté   et   de  
corruption  et   la  gymnastique  qu’on  y   pratiquait   comme  une   "ʺscience   faite  d’huile   et  de   boue"ʺ…  Les  athlètes   à  
leurs  yeux  n’avaient  pas  de  résistance  et  étaient  mauvais  soldats.  »  Ces  affirmations  de  S.  Fuchs  sont  contestables,  
car,  si  tel  était  le  cas,  Galien  n’aurait  pas  pris  la  peine  de  critiquer  les  athlètes  dans  son  Protreptique.  À  l’appui  de  
sa  thèse,  S.  Fuchs  renvoie  à  l’iconographie  étudiée  par  Regnault  1909  p.  17-‐‑20  et  1912  p.  4  :  il  fait  une  description  
péjorative   de   plusieurs   coroplastes   de   Smyrne   datant   de   l’époque   hellénistique,   dont   l’un   est   «  porteur   d’une  
verge   et   de   testicule   minime  »  ;   vient   ensuite   la   description   d’un   pugiliste   romain   en   bronze   du   Musée   des  
Thermes,  «  barbare  »,  «  stupide  »,  «  brutal  »,  au  «  visage…  tuméfié  »,  aux  «  oreilles…  lacérées  »,  et  enfin  celle  de  la  
mosaïques   des   thermes   de   Caracalla,   montrant   des   «  personnages   exotiques  »   qui   «  ont   je   ne   sais   quoi   de  
bestial  »  (sur   ces   œuvres   d’art,   voir   notamment   Decker   et   Thuillier   2004,   Grmek   et   Gourevitch   1998,   Thuillier  
1996).   S.   Fuchs   synthétise   ses   critiques   de   la   façon   suivante  :   «  L’architecture   de   ces   corps   est   défectueuse,  
disproportionnée  et  dysharmonique  du  fait  de   la  spécialisation…  On  voit  que   les  anciens  connaissaient  déjà   les  
principaux  défauts  de  l’athlétisme  :  la  disharmonie  qu’il  procure  au  corps,  le  manque  de  résistance  à  la  fatigue,  la  
prédisposition  aux  maladies.  »  En  conclusion  (p.  39),  il  écrit  :  «  Hippocrate  et  Platon  avaient  dénoncé  les  dangers  
de   l’athlétisme  »   (ce   qui   est   exact)  ;   puis  :   «  Les   Romains  méprisaient   les   jeux   athlétiques  »   (ce   qui   est   donc   à  
nuancer).  
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pour  mission   de   faire   en   sorte   que   son   patient   ne   soit   pas   empêché   d’exercer   son  
activité,  dont   la   finalité   est  de   triompher  dans   les   compétitions.  Dès   lors,   le   sportif  
professionnel   peut   être   tenté   de   demander   à   son   médecin   de   lui   définir   un  
programme   diététique   lui   permettant   d’améliorer   ses   performances  ;   c’est   cette  
requête  qui  pose  les  conditions  de  possibilité  du  dopage21.  
Contrairement   aux   cas   des   professionnels,   pour   qui   la   pratique   du   sport   est   une  

nécessité,   l’activité   physique   n’a   rien   d’impératif   chez   les   amateurs  :   ces   derniers  
peuvent   en   effet   renoncer   à   leur   pratique   sportive,   ou   en   adopter   une   autre,   du  
moment  que  le  médecin  juge  ce  choix  préférable.  De  fait,  dans  le  domaine  du  sport  
amateur,   le  médecin  intervient  de  trois  façons  différentes  :   tout  d’abord,  il  certifie  à  
ses  patients  que  la  pratique  de  telle  ou  telle  activité  ne  leur  est  pas  contre-‐‑indiquée  ;  
en   cas   de   problème,   il   est   amené   à   guérir   leurs   pathologies,   généralement  
traumatiques  ;   enfin,   il   peut   leur   recommander   la   pratique   d’un   sport   qui   leur  
permettra  d’atteindre  un  meilleur  état  de  santé  ou  de  consolider  celui  dans  lequel  ils  
se   trouvent.   En   effet,   les   amateurs   font   souvent   du   sport   dans   l’espoir   que   cette  
activité   renforcera   leur   corps,  même   si   la   recherche  du  divertissement   et  du  plaisir  
constitue  souvent  elle  aussi  une  motivation  non  négligeable.    
  
La  question  du   lexique  grec   se  pose  désormais  :   comment   les  Grecs   en  général   et  

Galien   en   particulier   expriment-‐‑ils   les   notions   de   «  sport  »   et   de   «  médecine   du  
sport  »  ?  Sur  ce  point,  le  médecin  de  Pergame  est  lui-‐‑même  amené  à  faire  souvent  de  
riches  commentaires  lexicologiques22.  
  

                                                
21  Sur   le  dopage,  voir  Laure  2004  p.  5-‐‑10.  Cette  pratique  se  définit  comme  le  recours  à  des  substances   censées  

améliorer   les   capacités   physiques   ou   intellectuelles   des   individus.   Deux   effets   sont   recherchés   pour   les  
utilisateurs   de   produits   dopants,   à   savoir   l’amélioration   directe   de   la   performance   et   la   réduction   des   facteurs  
susceptibles   d’entraver   cette   dernière.   L’efficacité   d’un   produit   est   définie   comme   le   rapport   entre   ses   effets  
attendus  et  ses  effets  indésirables  ;  les  effets  attendus  sont  la  résultante  des  effets  réels  du  produit,  qui  traduisent  
son  activité  pharmacologique,  et  de  ses  effets  psychiques,  qui  relèvent  de   la  croyance  du  consommateur  en  son  
action.  Dans  son  histoire  du  dopage,  P.  Laure  accorde  une  place  très  réduite  à  l’Antiquité.  L’introduction  de  son  
ouvrage   décrit   en   vérité   quatre   périodes   dans   l’histoire   du   dopage  :   l’«  âge   de   pierre  »   s’étend   de   la   nuit   des  
temps   à   l’aube   du   XIXe   s.  ;   les   «  premiers   pas  »   concernent   du   début   du   XIXe   s.   aux   années   1960  ;   l’«  âge   de  
déraison  »  court  des  années  1960  jusqu’au  milieu  des  années  1990  ;  enfin,  l’«  âge  de  la  biotechnologie  détournée  »,  
dans  lequel  nous  nous  trouvons  actuellement,  a  commencé  au  début  des  années  1990.  C’est  donc  l’âge  de  pierre,  
la  période   la   plus   longue,  qui   inclut   l’époque  de  Galien.   Selon  P.  Laure,   à   cette   époque  où   l’homme  puise   ses  
ressources  dans  la  nature,  il  n’y  a  «  aucune  préoccupation  sportive  puisque  le  sport  n’est  pas  encore  apparu.  »  Il  
est  certain  qu’il  faut  nuancer  cette  affirmation,  ce  qui  ne  signifie  pas  pour  autant  que  l’on  accréditera  la  thèse  d’un  
dopage  antique.   Sur   cette   période,   P.  Laure   se   contente  de   dire  qu’on   ignore   tout  du   limeum  de   Pline   l’Ancien  
(Histoire  Naturelle  XXVI)  et  que  les  inscriptions  relatives  au  philtre  de  la  pythie  de  Delphes  sont  imprécises.  Il  ne  
fait   aucune   allusion   à   la   médecine   grecque.   Observant   que   l’Europe   est   pauvre   en   plantes   dotées   de   vertus  
stimulantes,   il   signale   en   revanche   qu’il   est   facile   d’en   trouver   sur   les   continents   voisins,   notamment   en  Asie.  
Dans  Laure  2002,  2000  et  1995,   il  n’est   fait  pas  fait  aux  textes  médicaux  grecs,  et  presque   jamais  à   l’Antiquité,  à  
l’exception   d’une   citation   anecdotique   de   l’Éthique   à   Nicomaque   et   d’une   référence   aux   origines   des   théories  
religieuses  de  Paracelse  chez  Pline  l’Ancien,  Histoire  Naturelle  XXVI  62.  

22  D’une  manière  générale,  Galien  n’aime  pas  ergoter  sur  l’usage  de  tel  ou  tel  mot  :  peu  lui  importe  les  termes  
qu’on  emploie  pourvu  qu’on  s’explique  sur  le  sens  qu’on  leur  donne.  C’est  la  volonté  d’être  compris  qui  justifie  
l’essentiel  de  ses  analyses  lexicales.  On  verra  pourtant  que,  dans  le  cas  de  certains  mots  relatifs  au  sport,  l’enjeu  
des  définitions  excède  la  simple  compréhension  du  lecteur.  Sur  la  lexicologie  galénique,  voir  Skoda  2001.  
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1.4.  Γυµμνάάσιον  et  les  mots  de  sa  famille  lexicale.  
  

1.4.1.  Γυµμνάάσιον23.  
  
Pour   désigner   un   exercice   physique,  Galien   emploie   le   plus   souvent   le   neutre   τὸ  

γυµμνάάσιον,   mais   la   famille   de   ce   terme   peut   également   renvoyer   à   des   exercices  
intellectuels.    
Dans   son   sens   physique,   le   mot   γυµμνάάσιον   désigne   en   priorité   les   pratiques  

sportives  que  l’on  accomplit  au  moins  partiellement  dénudé  (γυµμνόός24)  dans  le  cadre  
du   gymnase   (appelé   lui   aussi   τὸ   γυµμάάσιον),   mais   aussi   dans   tout   autre   endroit  
dévolu  au  sport,  comme  la  palestre  (ἡ  παλαίίστρα),   le  stade  (τὸ  στάάδιον)  ou  encore  
tous  les  lieux  de  spectacle  pouvant  accueillir  un  événement  sportif25.    
Les  sports  attestés  à  l’époque  de  Galien  sont  assez  diversifiés26.  Outre  les  exercices  

de   renforcement   musculaire   et   d’assouplissement,   on   pratique   essentiellement   les  
sports   de   combat27,   à   savoir   la   lutte   (πάάλη28),   la   boxe   (πυγµμήή29)   et   le   pancrace  
(παγκράάτιον30).  Il  existe  des  affrontements  en  armes  comparables,  dans  une  certaine  
mesure,  à  de  l’escrime  ;  on  admettra  que  la  gladiature  ne  peut  être  considéré  comme  

                                                
23  Chantraine  1968,  s.  v.  γυµμνόός  p.  241.  Cette  étude  lexicale  a  déjà  été  exposée  dans  Felsenheld  2011  et  2012-‐‑b.  
24   Sur   la   question   de   la   nudité   dans   le   sport,   voir   Brulé   2006-‐‑a   notamment   p.   263-‐‑271   et   2006-‐‑b,   Decker   et  

Thuillier  2004  p.  225-‐‑227,  Thuillier  2002,  Christensen  2002,  Thuillier  1988-‐‑a  et  1984,  Crowther  1982,  Arieti  1975.  
25  Sous  l’empire  romain,  l’utilisation  des  cirques  et  des  amphithéâtres  pour  les  compétitions  sportives  est  bien  

attestée.  Dans  le  monde  grec,  c’est  le  stade  qui  accueille  en  principe  ce  genre  de  concours  tandis  que  la  palestre  et  
le  gymnase   sont  des   lieux  d’entraînement.  Voir  Lamboley  1995,   s.   v.   sport   p.   338-‐‑339  ;   voir   aussi  Barthèlemy  et  
Gourevitch  1975  p.  327-‐‑328,  335-‐‑336,  343,  355,  364,  s.  v.  amphitheatrum,  circus,  gymnasium,  palaestra,  stadium.  

26  Thuillier  2004  p.  224-‐‑244  et  Vanoyeke  2004  p.  118-‐‑164.  
27  Sur   les  sports  de  combat  dans   l’antiquité,  voir  Georgiou  2005,  Decker  et  Thuillier  2004  p.  234-‐‑241,  Thuillier  

1988-‐‑b,  Poliakoff  1987  et  1986,  Brophy  1985,  Rudolf  1976.  
28  Voir  Decker  et  Thuillier  2004  p.  239-‐‑240.  La  lutte  est  des  trois  sports  de  combat  le  plus  philhellène.  Cependant,  

dans  le  monde  romain,  les  règles  originelles  de  πάάλη  grecque  sont  sensiblement  modifiées  :  la  victoire  n’est  plus  
attribuée  à  celui  qui  a  projeté   trois  fois  son  adversaire  au  sol,  mais  à  celui  qui  bloque  son  adversaire  au  sol  et  le  
force  à  l’abandon.  

29  Voir  Decker  et  Thuillier  2004  p.  234-‐‑238.  La  boxe  (ou  pugilat)  séduit  les  Romains  en  raison  de  sa  violence,  qui  
s’apparente   au   munus   gladiatorien,   avec   lequel   elle   ne   doit   pas   cependant   être   confondue.   Les   historiens   se  
divisent   sur   la   question   des   «  gants  »   de   boxe,   mais   on   s’accorde   en   général   sur   l’idée   d’un   durcissement  
progressif.  Sous  l’empire  romain,  les  règles  sont  peu  différentes  des  celles  observées  en  Grèce  classique  :  sur  un  
espace   de   terre   meuble,   peut-‐‑être   assez   précisément   délimité,   les   boxeurs   s’affrontent   jusqu’au   knock-‐‑out   ou  
jusqu’à  l’abandon  d’un  des  deux  adversaires.  Il  n’y  a  pas  de  rounds  réguliers,  mais  sans  doute  des  moments  de  
pause,  décidés  d’un   commun  accord  entre   les  adversaires.  Les  coups  sont  portés  presque  uniquement  à   la   tête.  
L’absence  de  catégorie  de  poids  ôte  toute  leur  chance  aux  sportifs  légers.  Sur  l’histoire  de  la  boxe  des  origines  à  
nos  jours,  voir  Philonenko  2002  :  dans  ce  livre,  le  rôle  de  la  boxe  dans  l’antiquité  est  soulignée  grâce  à  l’étude  de  
textes  de  Pindare,  d’Homère  et  de  Virgile  (p.  6-‐‑20).  Le  point  de  vue  est  certes  limité,  mais  les  analyses  de  l’auteur  
montrent  une  grande  sensibilité  aux  auteurs  grecs  et  latins  ;  elles  proposent  une  perspective  originale  consistant  à  
adopter   le   point   de   vue   du   boxeur   en   accordant   un   rôle   important   à   la   perception   du   mouvement   et   des  
sensations.  

30  Voir  Georgiou  2005,  qui  comporte  de  multiples  références   au  corpus  galénique  (Protreptique,  Hygiène,  Sur   la  
faculté  des  aliments)  ;  voir  aussi  Decker  et  Thuillier  2004  p.  240-‐‑241.  Le  pancrace  combine  le  boxe  et  la  lutte.  Tous  
les   coups   sont  permis   sauf   la  morsure   et   la   crevaison  des  yeux.  Contrairement   aux   lutteurs   et   aux  boxeurs,   les  
pancratiastes  pouvaient  frapper  avec  leurs  jambes.  
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un  sport  que  dans   la  mesure  où  elle  nécessite  un  entraînement  proche  de  celui  des  
athlètes   de   combat31.   À   cette   liste,   il   faut   ajouter   les   courses   à   pied32,   le   lancer   de  
javelot,  le  lancer  de  disque,  le  saut  en  longueur33,  mais  aussi  l’équitation,  les  courses  
de  char,  le  tir  à  l’arc  et  la  chasse.  La  natation  était  elle  aussi  pratiquée,  mais  Galien  se  
contente   de   parler   de   bains   (λουτράά)   sans   donner   aucune   information   sur   les  
techniques  de  nage.  
  
Cependant,  le  terme  γυµμνάάσιον  s’applique  aussi  aux  activités  professionnelles  qui  

demandent  un  effort  physique,  notamment  dans  les  domaines  agricole  et  ouvrier,  et  
même,   plus   largement,   il   désigne   tout  mouvement   capable   d’altérer   la   respiration  
d’un   individu34.   Le  mouvement   peut   d’ailleurs   être   entendu  dans   un   sens   actif   ou  
passif  conformément  à  la  définition  figurant  dans  l’Art  médical  qui  inclut  dans  cette  
catégorie   «  les   déplacements   en   litière,   les   promenades   à   pied,   les   frictions   et   les  
bains  »  (αἰῶραι  καὶ  περίίπατοι  καὶ  τρίίψεις  καὶ  λουτράά35).  En  définitive,  tout  endroit  
est  susceptible  de  servir  de  terrain  d’accueil  pour  un  γυµμνάάσιον.  
  
Galien   est   conscient   de   la   relative   imprécision   du   mot   γυµμνάάσιον.   C’est   ce   que  

montre  notamment  le  chapitre  6  de  son  premier  livre  de  Commentaires  à  Épidémies  VI.  
Dans  ce  texte,  en  effet,  Galien  explique  un  extrait  du  traité  hippocratique  dans  lequel  
figure  un  développement   sur   le   traitement  qu’il   convient  d’apporter   aux  affections  
rénales36  ;   c’est   l’occasion   pour   lui   de   distinguer   deux   acceptions   du   terme  
γυµμνάάσιον37  :  
  
Tὰ   µμὲν   οὖν   συµμϐαίίνοντα   τοῖς  

νεφριτικοῖς   ἄχρι   δεῦρο   τοῦ   λόόγου  
διῆλθεν  ὁ  <Ἱπποκράάτης>.  Ἐφεξῆς  δὲ  περὶ  
τῆς   ἰάάσεως   αὐτῶν   γράάφει   κατὰ   τὴν  
ἐχοµμέένην   ῥῆσιν·∙   <ἐλινύύειν   οὐ   συµμφέέρει,  
ἀλλὰ   γυµμνάάσια,   µμὴ   ἐµμπίίπλασθαι,   τοὺς  
νέέους   ἑλλεϐορίίζειν,   ἰγνύύην   τάάµμνειν,  
οὐρητικοῖσι   καθαίίρειν,   λεπτῦναι   καὶ  

   Ce  sont  donc  les   symptômes  des  patients  atteints  de  
maladies   rénales   qu’Hippocrate   a   exposés   en   détail  
jusqu’à   ce   point   de   son   énoncé.   Mais,   dans   la   suite,  
c’est   de   leur   traitement   qu’il   parle   quand   il   écrit  :  
"ʺGarder   le   repos   ne   saurait   convenir  ;   au   contraire,   il   faut  
faire  des   exercices,  ne  pas   se  gorger,  purger   les   jeunes  gens  

par  l’hellébore,  pratiquer  des  incisions  au  jarret,  purger  avec  

des   diurétiques,   faire   mincir   et   adoucir."ʺ   Dans   cette  

                                                
31  Malgré  les  rapprochements  qui  peuvent  être  faits  entre  les  sportifs  de  combat  et  les  gladiateurs  (µμονοµμάάχοι),  

on   renoncera   dans   cette   thèse   à   envisager   ces   derniers   comme   une   catégorie   d’athlètes,   sauf   à   dire   qu’ils   ne  
présentent   aucune   spécificité   et   suivent   exactement   le   même   régime   que   les   athlètes  ;   sur   les   gladiateurs   chez  
Galien,  voir  Schlange-‐‑Schöningen  2003  p.  101-‐‑126  et  Scarborough  1971  ;  voir  aussi,  pour  des  considérations  plus  
générales,  Carter  2009,  Mann  2009,  Horsmann  2001,  Cagniart  2000,  Lendon  2000,  Potter  1998  et  Robert  1940.  

32  Decker   et  Thuillier   2004  p.   241  :   on  a  peu  de   certitude   sur   les  distances  ;   on  distingue   sans  aucun  doute   le  
sprint  et  les  courses  de  fond,  peut-‐‑être  en  armes,  voire  en  relais.    

33  Le  pentathlon  reste  pratiqué  dans  les  concours  grecs,  mais  sans  doute  pas  dans  les  compétitions  romaines  (ou  
ludi).   Il   réunit  dans  cet  ordre   le   lancer  de  disque,   le  saut  en   longueur  (peut-‐‑être  avec  élan  et  non  plus  avec  des  
haltères  ou  des  disques  de  propulsion),  le  lancer  de  javelot,  la  course  de  stade  et  la  lutte.  Voir  Decker  et  Thuillier  
2004  p.  97-‐‑98  et  p.  243-‐‑244.  

34  De  sanitate  tuenda  II  2  et  8  (K.  VI    85,  3  -‐‑  86,  8  et  133,  12  -‐‑  135,  3  =  CMG  5.4.2  p.  39  et  59)  ;  In  Hippocratis  librum  vi  
epidemiarum  commentarius  I  6  (K.  XVII  A  838-‐‑839  =  CMG  5.10.2.2  p.  27-‐‑28).  

35  Art  médical  XXXVII  3  (Κ.  Ι  407  =  Boudon-‐‑Millot  p.  386-‐‑387).  
36  Épidémies  VI  1,  5  (Littré  V  p.  268  =  Manetti-‐‑Roselli  p.  6)  
37  In  Hippocratis  librum  vi  epidemiarum  commentarius  I  6  (K.  XVII  A  838,  3  -‐‑  839,  4  =  CMG  5.10.2.2  p.  27).  
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ἁπαλῦναι>.   Ὑποτύύπωσιν   ἑαυτῷ   διὰ  
κεφαλαίίων   ἐν   τῇδε   τῇ   ῥήήσει   πεποίίηται  
τῆς   <τῶν   νεφρῶν>   ἰάάσεως,   τὰ   µμὲν   κοινὰ  
πάάσης   ἡλικίίας   τε   καὶ   σώώµματος   ἕξεως  
γράάψας,  τὰ   δὲ   ἴδια  νέέων  τε   καὶ   ἰσχυρῶν.  
Ἔστι   δὲ   κοινὰ   τὰ   µμὲν   πρῶτα  
γεγραµμµμέένα,   τόό   τ'ʹ   <ἐλινύύειν>,   ὅπερ  
ἡσυχίίαν   ἄγειν   δηλοῖ   καίί   φησιν   αὐτοῖς  
ἀσύύµμφορον   εἶναι,   καὶ   <τὰ   γυµμνάάσια>.  
Ταῦτα   γὰρ   ἡγεῖται   συµμφέέρειν,   ὡς   ἂν  
δηλονόότι  καὶ  τὸ  πλῆθος  κενοῦντα  καὶ  τὸ  
φλεγµματῶδέές   τε   καὶ   παχὺ   καὶ   ἄπεπτον  
ἅπαν   εἰς   πέέψιν   τε   ἄγοντα   καὶ  
<λεπτύύνοντα>   καὶ   ῥωννύύντα   τὰ   µμόόρια  
τοῦ  σώώµματος   ἅπαντα.  Νοῆσαι   δέέ   σε  χρὴ  
νῦν   αὐτὸν   λέέγειν   οὐ   πάάντως   τὰ   µμεγάάλα  
<γυµμνάάσια>,   ὡς   ἱππασίίας   ἢ   ὁπλοµμαχίίας  
ἢ   τὸ   παλαίίειν   ἢ   παγκρατιάάζειν   ἢ  
σκάάπτειν   ἤ   τι   τοιοῦτον   πράάττειν   ἕτερον,  
ἀλλ'ʹ  ἅπασαν  ἁπλῶς  κίίνησιν,  ἥτις  ἂν  <ᾖ>  
ἱκανὴ   διαπονῆσαι   τὸ   σῶµμα   κατὰ  
ἀναλογίίαν   τῆς   θ'ʹ   ἡλικίίας   καὶ   τῆς   ἕξεως  
καὶ  τῆς  ῥώώµμης  τοῦ  νεφριτικοῦ.    

phrase,   il   s’est   fait   pour   lui-‐‑même   un   modèle   en  
résumé  du  soin  à  apporter  aux  reins,  en  écrivant  d’une  
part   ce   qui   est   commun   à   tout   âge   et   à   tout   état   de  
corps  et  d’autre  part  ce  qui  est  propre  aux  gens  jeunes  
et  forts.  Ce  qu’il  y  a  de  commun,  c’est  ce  qu’il  a  écrit  en  
premier,   à   savoir   le   fait   de   "ʺgarder   le   repos"ʺ,   ce   qui  
veut   dire   "ʺrester   tranquille"ʺ   et   qui,   selon   lui,   leur   est  
nuisible,   tout   comme   les   "ʺexercices   physiques"ʺ.   Ces  
derniers,  en  effet,  il  considère  qu’ils  sont  utiles  quand  il  
s’agit   évidemment   d’évacuer   la   pléthore,   d’obtenir   la  
coction   et   la   réduction   de   toute   substance  
phlegmatique   et   épaisse,   non   cuite,   et   de   renforcer  
toutes   les   parties   du   corps.   Mais   tu   dois   maintenant  
avoir  à  l’esprit  qu’il  ne  veut  absolument  pas  parler  des  
grands   exercices   physiques,   comme   les   séances  
d’équitation,   les   combats  en  armes  pesantes,   le   fait  de  
lutter,  de   faire  du  pancrace,  de  bêcher  ou  d’accomplir  
quelque  autre  action  de  ce  genre,  mais  qu’il  veut  parler  
de   tout   ce   qui   constitue   purement   et   simplement   un  
mouvement   capable   de   faire   accomplir   au   corps   un  
effort   adapté   à   l’âge,   à   l’état   et   à   la   force   du   patient  
dont  les  reins  sont  malades.    

  
Dans   son   commentaire,   Galien   explique   la   fonction   et   la   nature   des   γυµμνάάσια  

recommandés   par   Hippocrate.   Il   indique   tout   d’abord   que   ces   exercices   ont   pour  
effet  de   favoriser   l’évacuation,   la   coction,   l’affinement   et   le   renforcement  du   corps.  
Puis  il  lève  l’ambiguïté  du  mot  γυµμνάάσια  dont  il  distingue  deux  sens  :  il  oppose  les  
µμεγάάλα   γυµμνάάσια,   les   «  grands   exercices   physiques  »   et   «  tout…   mouvement  
capable  de  faire  accomplir  au  corps  un  effort  adapté  à  l’âge,  à  l’état  et  à  la  force  du  
patient  »  ;   c’est   la   seconde   catégorie   d’exercices   qui   est   recommandée   ici   par  
Hippocrate.  Parmi  les  µμεγάάλα  γυµμνάάσια,  Galien  cite  les  sports  équestres,  les  sports  
de   combat   tels   que   la   lutte,   le   pancrace   et   le   combat   en   armes   pesantes,   à   quoi   il  
ajoute   le   fait  de   creuser   et   les   autres   actions  du  même   type,   c’est-‐‑à-‐‑dire   les  métiers  
manuels  particulièrement  éprouvants.  
  
Pour   désigner   un   exercice   physique,   Galien   utilise   aussi,   quoique   beaucoup   plus  

rarement,   le   neutre   τὸ   γύύµμνασµμα,   synonyme   de   γυµμνάάσιον,   et   le   féminin   ἡ  
γυµμνασίία   «  pratique   des   exercices  ».   En   revanche,   il   se   sert   beaucoup   des   verbes  
γυµμνάάζω   «  exercer38  »,   γυµμνάάζοµμαι   «  s’exercer  »,   et   de   l’adjectif   γυµμναστικόός  
«  relatif  aux  exercices,   spécialiste  des  exercices  ».  Or  les  emplois  substantivés  de  cet  
adjectif   au   féminin   (ἡ   γυµμναστικήή)   et   au  masculin   (ὁ   γυµμναστικόός)  méritent   une  
attention  toute  particulière  puisqu’ils  entretiennent  des  relations  très  complexes  avec  
la  figure  du  γυµμναστήής,  autour  de  laquelle  se  cristallise  l’essentiel  des  enjeux  relatifs  

                                                
38  Sur  γυµμνάάζω,  voir  Christesen  2002. 
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à  la  médecine  du  sport39.  De  fait,  chez  Galien,  la  délimitation  sémantique  des  termes  
γυµμναστικήή,   γυµμναστικόός   et   γυµμναστήής   constitue   l’instrument   d’une   opération  
stratégique   visant   à   asseoir   l’hégémonie   du  médecin   sur   le  monde  du   sport  :   cette  
réflexion   terminologique   est   en   vérité   la   traduction   théorique   des   tensions   et   des  
rivalités   qui   troublent   l’ordre   du   gymnase.  Ces   tentatives   de   définition   révèlent   la  
volonté,   sinon  de   fixer,  du  moins  de  hiérarchiser   les   rapports  qui  existent  entre   les  
différents  individus  liés  au  sport.    
  

1.4.2.  La  γυµμναστικήή  et  le  γυµμναστήής40.  
  
L’expression   ἡ   γυµμναστικήή   est   une   forme   abrégée   pour   ἡ   γυµμναστικὴ   τέέχνη   et  

désigne   l’art   relatif   aux   exercices   physiques.   On   la   traduit   généralement   par   le  
français  «  gymnastique  »  bien  que  ce  terme  prête  à  confusion  ;  on  lui  préfère  parfois  
le   féminin  «  gymnastie41  ».  De   fait,  dans   le   langage  actuel42,   au   sens  propre,   le  mot  
«  gymnastique  »,  parfois  abrégé  en  «  gym  »,  désigne  tantôt  une  activité  physique  qui  
assouplit  ou  fortifie  le  corps,  tantôt  la  discipline  artistique  effectuée  au  sol  et  sur  des  
agrès43,   tantôt   la   discipline   rythmique   exclusivement   féminine   où   cinq   engins  
différents   sont  manipulés44.  Or   aucune  de   ses  acceptions  ne   correspond  à   la  notion  
galénique   de   γυµμναστικήή.   Cependant,   par   commodité   et   parce   qu’il   n’existe   pas  
d’autre   équivalent   pleinement   satisfaisant,   on   conservera   le   mot   «  gymnastique  »  
pour  traduire  le  grec  γυµμναστικήή.  
Galien   lui-‐‑même   s’est   efforcé  de   définir   précisément   le   sens   de   ce   terme  pour   en  

régler  l’usage  chez  ses  contemporains  :  il  distingue  ainsi  la  véritable  gymnastique  de  
l’art  de  la  palestre  et  d’une  pseudo-‐‑gymnastique.    
  

1.4.2.1.  La  réappropriation  galénique  de   la  notion  de  gymnastique  :  la  valorisation  
du  programmateur  sportif.  
  
Galien  estime  que  la  véritable  gymnastique  (ἡ  ὄντως  γυµμναστικήή45)  peut  seule  être  

considérée   comme   une   science   (ἐπιστήήµμη)   :   il   en   propose   plusieurs   définitions  
d’inégale  valeur.  

                                                
39  Voir  Nieto  Ibañez    2008  p.  152,  qui  renvoie  à  Forbes  1929.  
40  Sont  reprises  ici,  de  façon  plus  développée,  des  analyses  exposées  dans  Felsenheld  2009.  La  bibliographie  sur  

le   sujet   est   très   riche  ;   voir  notamment  Leven  2005  p.   311-‐‑312,  Decker   2001,  Baltrusch  1997,  Brophy  et  O’Reilly  
1989,  Weiler  1981,  Jüthner  1912.  

41  Voir  par  exemple  Brulé  2006-‐‑a  p.  273  et  s.  
42  Rey-‐‑Debove  et  Rey  2003  p.  1234,  s.  v.  gymnastique.  
43   En   gymnastique   artistique,   mis   à   part   le   saut   de   cheval,   les   épreuves   aux   agrès   sont   différentes   pour   les  

hommes  et  pour   les   femmes  :  pour   les  gymnastes  masculins,   il   s’agit  de   la  barre   fixe,  des  barres  parallèles,  du  
cheval  d’arçon  et  des  anneaux  ;  pour  les  femmes,  ce  sont  les  barres  asymétriques  et  la  poutre.    

44  Ces  engins  sont  la  corde,  le  cerceau,  le  ballon,  les  massues  et  le  ruban.  
45  Thrasybule  38,  41,  57  (K.  V  879,  9  ;  886,  16  ;  898,  15  =  SM  III  p.  85,  91,  100).  



28  

Tout   d’abord,   dans   le   traité  À   Thrasybule   et   dans   le   traité   d’Hygiène,   il   définit   la  
véritable  gymnastique  comme  la  «  science  relative  aux  exercices  physiques  »  (ἡ  περὶ  
τῶν  γυµμνασίίων  ἐπιστήήµμη46  ou  ἡ  περὶ  τὰ  γυµμνασίία  ἐπιστήήµμη47).  Le  complément  de  
détermination   introduit  par  περίί,   suivi   indifféremment  du  génitif  ou  de   l’accusatif,  
permet  de  désigner  ici  ce  que  Galien  appelle  le  «  domaine  »  (ἡ  ὕλη)  sur  lequel  porte  
la   connaissance.   Cependant,   ces   deux   premières   définitions   sont   assez   peu  
satisfaisantes,   car   elles   ne   permettent   pas   de   comprendre   précisément   en   quoi  
consiste  la  science  de  la  gymnastique.    
  
Conscient   de   cette   imprécision,   Galien   propose   donc   d’autres   définitions   de   la  

gymnastique.  Ainsi,  dans   le   traité  À  Thrasybule,   il   écrit  :   «  Il   est   plus   juste,   je   crois,  
d’appeler  art  gymnastique  ce  qui  est  science  de  l’effet  produit  dans  tous  les  exercices  
physiques  »   (δικαιόότερον   γὰρ   οἶµμαι   καλεῖν   ἐστι   γυµμναστικὴν   τέέχνην   ἥτις   ἂν  
ἐπιστήήµμη   τῆς   ἐν   ἅπασι   τοῖς   γυµμνασίίοις   ᾖ   δυνάάµμεως48).   Plus   loin,   Galien   écrit,   à  
propos  de  la  gymnastique,  que  «  c’est  en  quelque  sorte  la  science  des  effets  produits  
dans   les   exercices   physiques  »   (ἔστι   ἐπιστήήµμη   τις   ἥδε   τῶν   ἑν   γυµμνασίίοις  
δυνάάµμεων49).   Les   informations   apportées   par   ces   deux   nouvelles   définitions   sont  
capitales  pour  deux  raisons  principales.  
Tout   d’abord,   ces   formules   lèvent   une   ambiguïté.   Elles   montrent   en   effet   que   la  

γυµμναστικήή   est   une   science   qui   permet   non   pas   d’exécuter   des   exercices,   mais  
d’évaluer   les   conséquences  des   exercices   sur   le   corps  :   c’est   le   savoir  qui  prend   les  
exercices  physiques  pour  objet  afin  de  leur  associer  une  vertu  (δυνάάµμις),  c’est-‐‑à-‐‑dire  
la  capacité  à  produire  un  effet  déterminé.  Pour  Galien,  la  γυµμναστικήή  est  donc  un  art  
logique,  et  non  pas  un  art  manuel50  ;  c’est  la  raison  pour  laquelle  elle  se  voit  attribuer  
le   statut   d’ἐπιστήήµμη.   Cependant,   dans   ces   deux   définitions,   Galien   semble   avoir  
voulu   utiliser   le   mot   ἐπιστήήµμη   avec   une   certaine   prudence,   comme   le   montre  
l’emploi,  dans  les  deux  définitions,  du  relatif  composé  ἥτις  ou  de  l’adjectif  τις,  dont  
la  valeur  d’atténuation  porte  manifestement  sur  le  mot  ἐπιστήήµμη.      
En   outre,   en   précisant   que   la   véritable   gymnastique   concerne   la   totalité   des  

exercices  physiques  (ἅπασι  τοῖς  γυµμνασίίοις),  Galien  insiste  sur  le  fait  que  cet  art  ne  
saurait   limiter   son   champ   de   connaissance   aux   seuls   exercices   de   la   palestre.   Ces  
deux  définitions   se   fondent   ainsi   sur   l’acception   large   du  mot   γυµμνασίίον   au   sens  
d’action  qui  fait  travailler  le  corps  et  accélère  la  respiration.    
  
La   gymnastique   est   donc   un   art   qui   constitue   une   des   compétences   du  médecin  

hygiéniste  (ὁ  ὑγιεινόός51).  Certes,  la  gymnastique  ne  constitue  qu’une  infime  partie  de  

                                                
46  Thrasybule  41  (K  V  885,  15  =  SM  III  p.  90).    
47  De  sanitate  tuenda  IV  1  (K.  VI  235,  1  =  CMG  5.4.2  p.103).  
48  Thrasybule  41  (K.  V  885,  15-‐‑18  =  SM  III  p.  90).  
49  Thras.  41  (K.  V  887,  2-‐‑3  =  SM  III  p.  91).  
50   Sur   la  distinction  entre   les   arts  manuels   (χειρωνακτικαὶ   τέέχναι)   et   les   arts   logiques   (λογικαὶ   τέέχναι)   chez  

Galien,  voir  Protreptique  XIV  5  (K.  K.  I  38  =  Boudon-‐‑Millot  p.  117  et  notice  p.  32).  
51  Thrasybule  38  (K.  K.  V  881,  1-‐‑7  =  SM  III  p.  86-‐‑87)  ;  De  sanitate  tuenda  I  15  et  II  8  (K.  VI  77,  12-‐‑14  ;  135,  15  =  CMG  

5.4.2  p.  35  et  60).  Sur  l’hygiène,  voir  Grimaudo  2008,  Rauch  1995,  Sigerist  1956.  
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l’hygiène,  qui  elle-‐‑même  n’est  qu’une  partie  de  l’art  médical,  mais  celui  qui  exerce  la  
gymnastique   doit   malgré   tout   disposer   de   connaissances   médicales   générales,  
notamment   dans   le   domaine   de   l’anatomie   et   de   la   physiologie  :   sans   ce   savoir  
fondamental,  il  ne  pourrait  pas  se  prononcer  sur  l’effet  que  les  exercices  produisent  
sur  le  corps.    
Galien   se   plaît   d’ailleurs   à   donner   de   cet   individu   une   vision   idéalisée  :   il   le  

présente  comme  un  «  superviseur  parvenu  au  sommet  de  la  science  »  (προεστὼς  εἰς  
ἄκρον  ἥκων  ἐπιστήήµμης52).  Il   insiste  surtout  sur  la  sagacité  de  ce  spécialiste,  qui  est  
capable  d’identifier  les  vertus  de  n’importe  quel  exercice  physique  accompli  sous  ses  
yeux,  en  expliquant  non  seulement  quelles  sont   les  parties  du  corps  mobilisées  par  
l’exercice,  mais  aussi  quel  effet  précis  est  produit  sur  chacune  des  parties53.  Mais,  en  
principe,  la  gymnastique  doit  surtout  intervenir  avant  l’accomplissement  de  l’effort.  
  
En  effet,  sa  véritable  fonction  est  de  régler  la  quantité,  la  qualité  et  l’opportunité  des  

exercices   physiques   en   fonction   de   la   constitution   de   chaque   individu54.  
L’établissement  d’un   tel  programme   suppose  nécessairement  un  examen  préalable,  
fondé  sur  plusieurs  critères,  comme  le  tempérament,  l’âge  et  la  profession  du  patient.      
  
  Tout   individu  qui   exerce   cet   art   reçoit   alors   le  nom  de  γυµμναστήής.  Ce   terme  est  

difficile  à  traduire.    
Le   mot   «  gymnaste  »,   est   peu   satisfaisant   car,   en   français   moderne,   il   désigne  

l’athlète  qui  pratique  la  gymnastique  artistique  ou  la  gymnastique  rythmique,  ce  qui  
naturellement   ne   saurait   correspondre   au   sens   que   Galien   veut   donner   au   mot  
γυµμναστήής.  Ceux  qui  emploient  ce  terme  y  ajoute  parfois  des  guillemets.  
Faute   de   mieux,   on   rend   parfois   ce   terme   par   la   périphrase   «  maître   de  

gymnastique  »,   mais   cette   formule,   elle   non   plus,   n’est   pas   satisfaisante   car   elle  
suppose   l’enseignement   de   la   discipline   sportive,   alors   que,   précisément,   Galien  
exclut   toute   dimension   pédagogique   des   prérogatives   du   γυµμναστήής.   En   effet,   il  
souligne  avec  insistance  que  le  rôle  du  γυµμναστήής  n’est  pas  d’enseigner  la  pratique  
des   exercices   physiques  ;   se   définissant   lui-‐‑même   comme   un   γυµμναστήής,   Galien  
reconnaît  d’ailleurs  qu’il  n’a  pas  les  compétences  d’un  entraîneur  et  qu’il  lui  est  donc  
nécessaire  de  déléguer  cette  fonction  à  des  professeurs  spécialisés55.    
Pour   Galien,   le   terme   γυµμναστήής   signifie   au   sens   strict   «  programmateur  

sportif56.  ».  La  périphrase  «  médecin  du  sport  »  pourrait  convenir  si  elle  ne  désignait  

                                                
52  De  sanitate  tuenda  II  7  (K.  VI  132,  12  =  CMG  5.4.2  p.  59).  
53  Voir  notamment  De  sanitate  tuenda  II  11  (K.  VI,  153-‐‑156  =  CMG  5.4.2  p.  68-‐‑69),  où  Galien  prend  l’exemple  des  

prises   de   lutte   et   des   mouvements   de   danse,   qui,   malgré   leur   complexité,   peuvent   être   analysés   par   le  
γυµμναστήής.    

54  Thrasybule  41  (K.  V  885,  11-‐‑12  =  SM  III  p.  90)  ;  De  sanitate  tuenda  I  15  et  II  12  (K.  VI  77-‐‑78  et  156-‐‑158  =  CMG  5.4.2  
p.  35-‐‑36  et  69-‐‑70).  Voir  II.A.2.c.  

55  De  sanitate  tuenda  II  11  (K.  VI  153,  4-‐‑9  =  CMG  5.4.2  p.  67).  
56  Telle  est  la  traduction  que  nous  adopterons  tout  au  long  de  notre  thèse.  Ainsi,  nous  garderons  le  point  de  vue  

galénique,  qui,  comme  nous  allons  le  voir,  peut  cependant  poser  des  difficultés  dès  lors  qu’on  aborde  les  textes  
d’autres  auteurs.  
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pas  aussi  le  thérapeute  qui  répare  les  lésions  traumatiques  des  sportifs57.  Or,  si   l’on  
suit  exactement  la  définition  donnée  par  Galien,  le  γυµμναστήής  est  un  médecin  dont  
la  fonction  est  non  pas  de  soigner  des  pathologies  traumatiques,  mais  de  donner  des  
consignes   en   matière   d’activité   sportive.   En   revanche,   l’expression   «  médecin   du  
sport  »   pourrait   éventuellement   convenir   pour   traduire   la   formule   ἰατροίί   τε   καὶ  
γυµμνασταίί,  toujours  au  pluriel  chez  Galien,  qui  désigne  littéralement  ceux  qui  sont  
«  à   la   fois  médecins   et   programmateurs   sportifs  »  ;   cependant,   on   pourra   aussi   se  
contenter   de   traduire   cette   formule   en   supprimant   la   coordination   et   en   disant   les  
«  médecins  programmateurs  sportifs  ».  
  
Enfin,   il   importe   que   le   γυµμναστήής   soit   clairement   distingué   du  προγυµμναστήής,  

qui  n’est  qu’un  simple  «  préparateur  sportif  »  chargé  essentiellement  des  massages.  
On  observe  d’ailleurs  que  le  terme  προγυµμναστήής  n’apparaît  que  deux  fois  dans  le  
corpus   galénique58.   Galien   semble   en   effet   se   méfier   de   ce   nom   qui   ne   diffère   de  
γυµμναστήής   que   par   son   préverbe   alors   que   les   fonctions   désignées   par   ces   deux  
termes   sont   radicalement   différentes.   C’est   sans   doute   pour   cette   raison   qu’il   lui  
préfère  le  terme  παιδοτρίίϐης  ;  ce  choix  lui  permet  d’assigner  plus  nettement  le  sens  
de   «  programmateur   sportif  »   à   γυµμναστήής,   en   évitant   la   confusion   qui   aurait   été  
suscitée  par  l’emploi  de  προγυµμναστήής  au  sens  de  «  préparateur  sportif  ».    
  
Mais   le  mot   γυµμναστήής   a   une   histoire   complexe   qui,   en   définitive,   est   assez   peu  

compatible  avec  la  fixité  sémantique  que  Galien  veut  lui  imposer.  
  
Au   début   du   Ve   siècle,   alors   que   le   médecin   Hérodicos   commence   à   utiliser   de  

manière  systématique  les  exercices  sportifs  pour  rétablir  ou  maintenir  la  santé,  le  mot  
γυµμναστήής  n’existe  pas  encore  ;  en  revanche,  on  parle  déjà  de  γυµμναστικήή  dans  un  
sens  non  galénique,  puisque  ce  terme  désigne  l’art  pratique  des  exercices  physiques.  
Très   vite,   le   παιδοτρίίϐης,   qui   s’occupe   essentiellement   du   massage   des   enfants,  
devient   le   spécialiste   de   la   γυµμναστικήή   enseignée   aux   adultes   et   plus  
particulièrement  des  exercices  de  lutte,  comme  l’atteste  Hippocrate59  en  Régime  I  2460.  
Alors   que   l’athlétisme   se   développe,   le  métier   d’entraîneur   apparaît   et   l’usage   du  
mot  γυµμναστήής  commence  à  se  développer  ;   il  désigne  alors  la  même  chose  que  le  
mot   παιδοτρίίϐης,   mais   de   manière   plus   explicite   puisqu’il   appartient   à   la   même  
famille   lexicale   que   les   mots   γυµμνάάσιον   et   γυµμναστικήή.   Hippocrate   lui-‐‑même  
                                                

57  À  peu  de  choses  près,  c’est  aussi  la  thèse  de  Brulé  2006-‐‑a  p.  274-‐‑275  qui  affirme  :  «  [le  γυµμναστήής]  est  assez  
médecin,   mais   il   n’agit   pas   par   des   remèdes  ».   Selon   P.   Brulé,   le   γυµμναστήής   est   bien   celui   qui   établit   un  
«  programme  »  ou,  pour  parler  en  termes  vraiment  contemporains,  un  «  protocole  »  ;  mais  il  est  aussi  un  «  adepte  
de   la  préparation  psychologique  »,  donc  «  plus  qu’un  diététicien,  qu’un  physiologiste,   c’est  un  "ʺpsycho-‐‑sôphro-‐‑
zénologue"ʺ,  un  gourou  comme  les  stades  en  accueillent  aujourd’hui,  et  vis-‐‑à-‐‑vis  desquels  les  athlètes  se  trouvent  
en   situation   de   dépendance  ».   Sans   aller   aussi   loin,   et   pour   rester   fidèle   au   point   de   vue   modéré,   positif   et  
hygiénique  de  Galien,  on  parlera  simplement  de  «  programmateur  sportif  ».  

58  De  sanitate  tuenda  III  2  (K.  VI  177,  15  et  187,  4  =  CMG  5.4.2  p.  78).  
59   Par   convention,   dans   cette   thèse,   on   parlera   d’Hippocrate   pour   désigner   l’ensemble   des   auteurs   de   la  

collection  hippocratique.  
60  Sur  ce  texte,  voir  infra  le  développement  consacré  à  l’art  de  la  palestre.  
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n’utilise  jamais  le  terme  γυµμναστήής,  mais,  en  Régime  I  1361,  pour  désigner  l’individu  
qui   sert   à   la   fois   de   masseur,   d’entraîneur   et   de   nutritionniste,   il   emploie   le   mot  
παιδοτρίίϐης,   à   l’origine   un   «  massage   d’enfant  »   qui   est   devenu   assez   vite   le  
moniteur  sportif  de  ces  derniers,  mais  aussi  celui  des  adultes62.    
  
Quant   à   Platon,   il   donne   manifestement   le   même   sens   aux   mots   γυµμναστήής   et  

παιδοτρίίϐης,  mais   c’est   le   second  mot   qu’il   emploie   le   plus   fréquemment  ;   le  mot  
γυµμναστήής  n’apparaît  que  rarement  dans  ses  traités,  comme  Galien  le  dit  lui-‐‑même  
au   chapitre   33   du   Thrasybule,   alors   qu’il   mène   une   réflexion   sur   l’histoire   de   la  
terminologie  médicale63  :    
  
Εἰ   δ'ʹ   ἔτι   καὶ   τρίίτον   ἄλλο   µμόόριον   ἰάάσεως  

ὑπῆρχε  τὸ  διαιτητικὸν  ἐν  τοῖς  καθ'ʹ  Ὅµμηρον  
χρόόνοις,   ἐγὼ   µμὲν   οὐκ   ἔχω   συµμϐαλεῖν,   ὁ   δ'ʹ  
ἐµμοῦ   πρεσϐύύτερος   θ'ʹ   ἅµμα   καὶ   τὰ   τῶν  
Ἑλλήήνων   πράάγµματα   πιθανώώτερος  
ἐπίίστασθαι  Πλάάτων  ὁ  φιλόόσοφος  οὐ  πάάνυ  
τι   χρῆσθαίί   φησι   τοὺς   παλαιοὺς  
Ἀσκληπιάάδας   τούύτῳ   τῷ   µμέέρει   τῆς   τέέχνης.  
Ἀλλ'ʹ  ὅτι  γε  τῆς  ἰατρικῆς  ἐστι  µμέέρη  ταῦτα  τὰ  
τρίία   καὶ   ὡς   ἡ   τὰ   παρὰ   φύύσιν   ἔχοντα  
σώώµματα   θεραπεύύουσα   τέέχνη   πρὸς  
ἁπάάντων   Ἑλλήήνων   ἰατρικὴ   καλεῖται,  
σχεδὸν   οὐδεὶς   ἀντιλέέγει.   Γυµμναστικῆς   δὲ  
τέέχνης  οὔπω  µμὲν  ἦν  τοὔνοµμα  καθ'ʹ  Ὅµμηρον  
οὐδὲ   καλεῖταίί   τις   ὅλως   γυµμναστήής,   ὥσπερ  
ἰατρόός,   ὅπου  γε   καὶ  παρὰ  Πλάάτωνι   τὸ  µμὲν  

   En   outre,   quant   à   la   question   de   savoir   si   la  
diététique   existait   du   temps   d’Homère   comme  
troisième  partie  différente  de  la  guérison,   je  ne  peux  
pas,   pour   ma   part,   en   débattre,   mais   le   philosophe  
Platon,   qui   est   plus   vieux   et   qui   en   même   temps  
dispose   d’un   savoir   plus   fiable   que   moi   sur   les  
affaires  grecques,   dit  que   les  anciens  Asclépiades  ne  
recouraient   absolument   pas   à   cette   partie   de   l’art.  
Cela   étant,   sans   doute,   le   fait   que   la   médecine   se  
compose  de  ces   trois  parties  et  que   l’art  soignant  les  
corps  contre  nature  soit  appelé  médecine  par  tous  les  
Grecs,   presque   personne   ne   le   nie.   Or   l’appellation  
d’art   gymnastique   n’existait   pas   encore   à   l’époque  
d’Homère   et   absolument   personne   n’est   appelé  
γυµμναστήής  quand  il  est  médecin,  là  où,  chez  Platon,  
il   n’est   certes   pas   possible   non   plus   de   trouver  

                                                
61  En  Régime   I  13  (Littré  VI  p.  488  =  Joly    p.  14),  pour  démontrer  que  les  arts  humains  ne  sont  qu’une  imitation  

des   arts   naturels,  Hippocrate   compare   le   travail   du   fer   par   le   forgeron   au   traitement   imposé   au   sportif   par   le  
pédotribe  :   «  les   artisans   font   fondre   le   fer   grâce   au   feu,   en   contraignant   le   feu   avec   de   l’air,   en   lui   ôtant   la  
nourriture   dont   il   dispose,   et,   quand   il   est   malléable,   ils   le   battent,   le   contractent,   et   il   devient   fort   quand   on  
l’alimente  avec  une  eau  qui  vient  d’un  autre  endroit.  C’est  le  même  traitement  que  l’homme  subit  de  la  part  du  
pédotribe  ;  il  est  dépouillée  de  la  nourriture  dont  il  dispose  grâce  au  feu,  qui  est  contraint  par  le  souffle  ;  assoupli,  
il  est  frappé,  frotté,  purifié,  et  il  devient  fort  par  l’introduction  d’eaux  venant  d’ailleurs.  »  (τέέχνῖται  τὸν  σίίδηρον  
πυρὶ  τήήκουσι,  πνεύύµματι  ἀναγκάάζοντες  τὸ  πῦρ,  τὴν  ὑπάάρχουσαν  τροφὴν  ἀφαιρέέοντες,  ἀραιὸν  δὲ  ποιήήσαντες,  
παίίουσι   καὶ   συνελαύύνουσιν,   ὕδατος   δὲ   ἄλλου   τροφῇ   ἰσχυρὸν   γίίνεται.   Ταὐτα   πάάσχει   ἄνθρωπος   ὑπὸ  
παιδοτρίίϐου·∙   τὴν   ὑπάάρχουσαν   τροφὴν   πυρὶ   ἀφαιρέέεται,   ὑπὸ   πνεύύµματος   ἀναγκαζόόµμενος·∙   ἀραιούύµμενος   δὲ  
κόόπτεται,  τρίίϐεται,  καθαίίρεται,  ὑδάάτων  δὲ  ὑπαγωγῇ  ἄλλοθεν  ἰσχυρὸς  γίίνεται.)  Ce  passage  comporte  la  seule  
occurrence   hippocratique   du   mot   παιδοτρίίϐης.   Cependant,   en   Régime   I   24   (Littré   VI   p.   496   =   Joly      p.  19),  
Hippocrate  parle  de  l’art  du  pédotribe  (παιδοτριϐίίη,  que  R.  Joly  traduit  par  «  gymnastique  »)  qui  est  identifié  à  la  
compétition   (ἀγωνίίη,   que  R.   Joly   traduit   par   «  compétition   sportive  »)  :   «  Le   compétition,   c’est-‐‑à-‐‑dire   l’art   des  
pédotribes,  consiste  en  ceci  :  on  apprend  à  enfreindre  la  loi  en  restant  conforme  à  la  loi,  à  commettre  des  injustices  
conformément  à   la   justice,  à   tromper,  voler,  arracher,  violenter  ;   les  plus  pires  actions  sont   les  plus  belles  ;   celui  
qui   n’agit   pas   ainsi   est  mauvais,   celui   qui   agit   ainsi   est   bon  ;   c’est   la   preuve   de   la   folie   de   la  masse,   les   gens  
observent  ce  spectacle  et  ils  jugent  un  seul  homme  bon  et  tous  les  autres  mauvais  ;  beaucoup  sont  admiratifs,  peu  
sont   des   connaisseurs.  »   (Ἀγωνίίη,   παιδοτριϐίίη   τοιόόνδε·∙   διδάάσκουσι   παρανοµμέέειν   κατὰ   νόόµμον,   ἀδικέέειν  
δικαίίως,  ἐξαπατέέειν,  κλέέπτειν,  ἁρπάάζειν,  βιάάζεσθαι,  τὰ  αἴσχιστα  κάάλλιστα·∙  ὁ  µμὴ  ταῦτα  ποιέέων  κακὸς,  ὁ  δὲ  
ταῦτα   ποιέέων   ἀγαθόός·∙   ἐπίίδειξις   τῶν   πολλῶν   ἀφροσύύνης,   θεῶνται   ταῦτα   καὶ   κρίίνουσιν   ἕνα   ἐξ   ἁπάάντων  
ἀγαθὸν,  τοὺς  δὲ  ἄλλους  κακούύς·∙  πουλλοὶ  θαυµμάάζουσιν,  ὀλίίγοι  γινώώσκουσιν.)    

62  Sur  le  pédotribe,  voir  infra.  
63  Thrasybule  33  (K.  V  869,  17  -‐‑  871,  4  =  SM  III  p.  78-‐‑79).  Sur  ce  texte,  voir  I.B.1.a.  
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τῆς   γυµμναστικῆς   ὄνοµμα   οὐ   πολλάάκις  
εὑρεῖν   ἔστι,   παιδοτρίίϐην   µμέέντοι   καλεῖ  
µμᾶλλον   ἢ   γυµμναστὴν   τὸν   τεχνίίτην  
αὐτῆς…    

souvent   l’appellation   de   gymnastique  :   ce   dernier  
appelle   pédotribe   plutôt   que   γυµμναστήής   le  
technicien  exerçant  cet  art…    

  
Dans      ce   texte,  Galien   résume   l’histoire  de   la  gymnastique   et  des  mots   attachés   à  

cette  notion.  Ne  pouvant  pas  connaître  le  passé  autrement  que  par  le  témoignage  des  
Anciens,   il   se  fonde  sur   les   textes  d’Homère  et  de  Platon.   Il  observe  qu’Homère  ne  
parle   jamais  de   gymnastique   et   que   Platon,  pour   désigner   le   spécialiste   de   cet   art,  
emploie  le  mot  παιδοτρίίϐης  plus  souvent  que  γυµμναστήής.  
  
Un   examen  des   textes   de   Platon  montre   par   ailleurs   que,   chez   cet   auteur,   le  mot  

γυµμναστήής  est  toujours  utilisé  en  parallèle  avec  ἰατρόός  :  γυµμναστήής  et  ἰατρόός    sont  
alors  complémentaires,  puisque  le  premier  fait  faire  des  exercices  aux  bien-‐‑portants  
tandis  que  le  second  donne  des  remèdes  aux  malades64.  
  
Pour  réagir  contre  cette  dissociation  platonicienne,  Érasistrate  est  le  premier  à  dire  

que   la  gymnastique   fait  partie  de   la  médecine.  Conscients  que   certains   entraîneurs  
font   un   mauvais   usage   de   la   gymnastique   et   produisent   des   dégâts   sanitaires,   il  
utilise   en   effet   le   féminin   ἡ   ὑγιεινήή   pour   désigner   l’art   des   exercices   bien   mis   en  
œuvre.   Ce   nouveau   terme   oblige   donc   à   une   nouvelle   clarification   des   titres  :  
l’ὑγιεινόός  est  le  médecin  qui  prescrit  un  usage  bénéfique  de  la  gymnastique  ;  il  peut  
aussi   être   appelé  γυµμναστήής,  mais   l’ennui   est  que   ce   terme  est   revendiqué  par  de  
mauvais   entraîneurs  ;   quant   au   terme   παιδοτρίίϐης,   il   continue   de   désigner   des  
entraîneurs,  mais  il  est  moins  valorisant  que  le  terme  de  γυµμναστήής  et  sert  plutôt  à  
identifier  les  assistants  du  γυµμναστήής,  chargés  notamment  des  massages.  
Cependant,   il   semble   que   les  mauvais   γυµμνασταίί   aient   également   eu   tendance   à  

usurper   le   titre   d’ὑγιεινόός,   de   la   même   façon   sans   doute   que   la   majorité   des  
                                                

64  Si  l’on  excepte  les  deux  occurrences  du  composé  συγγυµμναστήής  («  compagnon  d’exercice  »)  en  Sophiste  218  b  
3-‐‑4   et   Politique   257   c   8,   il   y   a   chez   Platon   quatre   occurrences   du   mot   γυµμναστήής  ;   dans   tous   les   cas,   le  
γυµμναστήής  est  présenté  comme  un  spécialiste  du  corps  humain  qui  fait  exécuter  des  exercices  en  vue  de  la  santé,  
par  opposition  au  médecin  qui  utilise  des  remèdes  pour  guérir  les  malades  :  en  Politique  267  e  8,  l’étranger  dit  que  
«  les   marchands,   les   paysans,   tous   les   fournisseurs   alimentaires   et,   en   outre,   les   γυµμνασταίί   et   la   famille   des  
médecins  …  pourraient   s’armer  du   raisonnement   en  disant  que   ce   sont   eux  qui  prennent   soin  de   la  nourriture  
humaine  »,  et  non  les  politiques  (οἱ  ἔµμποροι  καὶ  γεωργοὶ  καὶ  σιτουργοὶ  πάάντες,  καὶ  πρὸς  τούύτοις  γυµμνασταὶ  
καὶ  τὸ  τῶν  ἰατρῶν  γέένος…  τῷ  λόόγῳ  διαµμάάχοιντ'ʹ  ἂν  …  ὡς  σφεῖς  τῆς  τροφῆς  ἐπιµμελοῦνται  τῆς  ἀνθρωπίίνης)  ;  
en  Lois   684   c   4,   l’Athénien   dit   «  la  majorité   des   gens   demandent   aux   législateurs   de   proposer   des   lois   que   les  
peuples   et   la   foules   puissent   accueillir   volontiers,   comme   on   demanderait   aux   γυµμνασταίί   ou   aux   médecins  
d’entretenir   et   de   guérir   les   corps   qu’il   traitent   avec   des   moyens   agréables  »   (οἱ   πολλοὶ   προστάάττουσιν   τοῖς  
νοµμοθέέταις,  ὅπως  τοιούύτους  θήήσουσιν  τοὺς  νόόµμους  οὓς  ἑκόόντες  οἱ  δῆµμοι  καὶ  τὰ  πλήήθη  δέέξονται,  καθάάπερ  ἂν  
εἴ  τις  γυµμνασταῖς  ἢ   ἰατροῖς  προστάάττοι  µμεθ'ʹ  ἡδονῆς  θεραπεύύειν  τε  καὶ   ἰᾶσθαι  τὰ  θεραπευόόµμενα  σώώµματα)  ;  
en  Lois  720  e  3,  l’Athénien  dit  qu’il  existe  deux  types  de  médecins,  les  esclaves,  qui  prescrivent  des  remèdes  sans  
avoir   pris   la   peine   d’écouter   leurs   patients,   et   les   hommes   libres,   qui   interrogent   le   malade   pour   trouver   des  
raisons   logiques  de  prescrire  à  ce  dernier   tel  ou  tel  remède  ;  or,  selon   l’Athénien,   il  en  va  de  même  pour  ce  qui  
concerne   le   «  γυµμναστήής  qui   fait   exécuter   des   exercices  »   (γυµμναστὴς   γυµμνάάζων)  ;   en  Lois   916   a   8,   l’étranger  
explique  que  la  rédhidibition  d’un  esclave  acheté  malade  n’est  pas  autorisée  si  l’acquéreur  est  un  médecin  ou  un  
γυµμναστήής    (ἐὰν  µμὲν  ἰατρῷ  τις  ἢ  γυµμναστῇ,  µμὴ  ἀναγωγῆς  ἔστω  τούύτῳ),  mais  qu’elle  est  permise  si  l’acheteur  
est  un  ignorant  qui  n’avait  pas  la  compétence  pour  diagnostiquer  le  mal.  
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pédotribes  s’appropriaient  sans  vergogne  le  titre  de  γυµμνασταίί  quand  bien  même  ils  
n’étaient   souvent   que   de   simples   auxiliaires.   On   voit   donc   que   l’introduction   de  
nouveaux   mots,   bien   loin   de   clarifier   les   situations,   provoque   au   contraire   de  
nouvelles   usurpations   de   titre   qui   brouillent   encore   davantage   les   pistes65.  De   fait,  
face   à   la   multiplicité   des   appellations   παιδοτρίίϐης,   γυµμναστήής,   ὑγιεινόός,  
revendiquées   par   des   individus   parfois   très   divers,   les   Grecs   et   les   Romains  
hellénisés  devaient  souvent,  pour  ainsi  dire,  y  perdre  leur  latin.    
C’est  sans  doute  pour  remédier  à  cette  confusion  générale  que  Galien  a  accepté  de  

répondre  à   la  question  de  Thrasybule,  qui   lui  demandait  si   l’hygiène  relevait  de   la  
médecine   ou   de   la   gymnastique,   en   d’autres   termes   si   l’ὑγιεινόός   devait   être   un  
médecin   ou   un   moniteur   sportif.   Pour   régler   ce   problème,   Galien   adopte   une  
stratégie  qu’on  pourrait  qualifier  de  réactionnaire  :  en  effet,  il  entend  moins  défendre  
les   notions   récentes   d’hygiène   et   d’hygiéniste   que   réhabiliter   les   appellations  
anciennes  de  γυµμναστικήή  et  de  γυµμναστήής  usurpées  par  des  individus  qui  sont  en  
vérité   de   simples   pédotribes   devant   être   soumis   à   l’autorité   des   médecins.   Pour  
mettre  en  œuvre  cette  stratégie,  Galien  a  donc  vidé  la  fonction  de  γυµμναστήής  de  sa  
dimension  pratique  et  éducative  en  la  présentant  comme  une  activité  de  prescription  
hygiénique   strictement   médicale66.   C’est   au   παιδοτρίίϐης   que   revient   la   mission  
d’éducateur  sportif,  et  ce  dernier  n’est  alors  qu’un  simple  exécutant  du  γυµμναστήής,  
dont   il   ne   saurait   aucunement   revendiquer   ni   les   compétences   médicales   ni   le  
pouvoir   décisionnel  :   de   fait,   ses   compétences   relèvent   strictement   de   l’art   de   la  
palestre.  

1.4.2.2.   La   distinction   galénique   entre   la   gymnastique   et   l’art   de   la   palestre  :   la  
soumission  du  pédotribe.  
  
L’art   de   la   palestre   (ἡ   παλαιστρικήή   ou   παλαιστικήή67)   est   considéré   par   Galien  

comme  un  synonyme  de  l’art  du  pédotribe  (ἡ  παιδοτριϐικήή68).  Les  traités  galéniques  
                                                

65  On  pourrait  faire  la  même  remarque,  à  propos  du  français,  pour  le  recours  à  l’anglicisme  coach  :  ce  terme  très  
à  la  mode  désigne-‐‑t-‐‑il  un  professeur  de  remise  en  forme,  un  entraîneur  particulier,  un  médecin  du  sport,  ou  bien  
correspond-‐‑il   à   une   fonction   nouvelle  ?   S’il   est   bien   vrai   qu’il   désigne   un   nouveau  métier,   où   se   situe-‐‑t-‐‑il   par  
rapport  aux  trois  autres  précédemment  mentionnés  ?  

66  Nieto  Ibañez    p.  149  a  donc  tort  de  dire  que  le  γυµμναστήής  est  non  seulement  un  «  coach  »,  mais  aussi  un  vrai  
«  éducateur  »  qui  doit  combiner  ses  compétences  sportive  avec  une  connaissance  profonde  de  l’hygiène.  Il  est  vrai  
qu’en  pratique  rien  n’interdit  au  γυµμναστήής  d’être  capable  d’accomplir  et  d’enseigner  des  exercices  physiques,  
mais,  en  théorie,  cette  compétence  ne  relève  pas  de  sa  responsabilité.  

67   Le   corpus   galénique   donne   cinq   occurrences   de   l’adjectif   παλαιστρικόός   et   quatre   occurrences   de   l’adjectif  
παλαιστικόός.   Il  n’y  aucune  différence  sémantique  entre  les  deux  termes.  Dans  cinq  cas,  l’adjectif  est  substantivé  
au   féminin   pour   désigner   l’art   de   la   palestre.  Mais   il   y   a   aussi   trois   occurrences   de   παλαιστρικόός   et   une   de  
παλαιστικόός  substantivés  au  masculin  ;  ces  deux  termes  désignent  un  sportif  spécialisé  dans   les  exercices  de   la  
palestre,  qui  peut  être  soit  un  professionnel,  soit  un  amateur  :  en  De  naturalibus  facultatibus  II  2,  Galien  évoque  des  
simples   particuliers   qui   se   font   renversés   par   des   παλαιστρικοίί,   qui,   dans   ce   cas,   sont   donc   plutôt   des  
professionnels   (K.   II   80,   2   =  SM   III   p.   158-‐‑159)  ;   en  De   sanitate   tuenda  I   11   et  II   12,  Galien   envisage   la  possibilité  
qu’un   jeune   homme   âgé   de   14   à   21   ans   devienne   un   soldat   ou   un   παλαιστρικόός,   c’est-‐‑à-‐‑dire   un   lutteur  
professionnel,   puis   il   indique   que   le   programmateur   sportif   est   capable   d’identifier   l’effet   des   mouvements  
accomplis  par  n’importe  quel  παλαιστρικόός,  qui  peut  être   ici  professionnel  ou  amateur  (K.  VI  61,  13  et  158,  4  =  
CMG  5.4.2  p.  29  et  69)  ;  enfin,  en  De  motu  musculorum  II  7  (K.  IV  451  13  =  Rosa,  Galenos  2009  p.  37),  Galien  évoque  
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consacrent  à  cette  notion  des  développements  assez  complexes,  qui  en  soulignent  la  
dimension  exclusivement  pratique.  
  
Le   traité  À  Thrasybule69  propose   tout  d’abord  une  définition   erronée  de   l’art  de   la  

palestre,  pour  mieux  la  rejeter  :    
  
Προσέέχειν   δ'ʹ   ἐνταῦθα   τὸν   νοῦν   χρήή,   µμήή  

πῃ   λάάθωµμεν   τὸν   αὐτὸν   ἀποδείίξαντες   τῷ  
γυµμναστικῷ   τὸν   ἐπιστάάτην   τῶν  
παλαισµμάάτων   καὶ   µμόόριόόν   τι   ποιήήσαντες  
ὅλης   τῆς  γυµμναστικῆς   τὴν  ὡς  ἂν  εἴποι  τις  
παλαιστρικήήν·∙   ὁ   γὰρ   ἐπιστάάµμενος   τάά   τε  
παλαίίσµματα   σύύµμπαντα   καὶ   τῶν   τρίίψεων  
ἁπάάσας   καλῶς   ἐργάάζεσθαι   τὰς   κατὰ  
µμέέρος   ἐνεργείίας   ἀνάάλογόόν   ἐστι   σιτοποιῷ  
καὶ   µμαγείίρῳ   καὶ   οἰκοδόόµμῳ,   δηµμιουργεῖν  
µμὲν   ἐπισταµμέένοις   ἄρτους   τε   καὶ   ὄψα   καὶ  
οἰκίίας,   οὐ   µμὴν   ἐπαΐουσίί   γ'ʹ   οὐδὲν   οὐδὲ  
γιγνώώσκουσιν,   ὅ   τίί   τε   χρηστὸν   ἐν   αὐτοῖς  
καὶ   µμὴ   χρηστὸν   ἥντινάά   τε   δύύναµμιν   ἔχον  
ἕκαστον  αὐτῶν  ἐστι  πρὸς  ὑγίίειαν.  

   Et   là,   il   faut   être   attentif   à   ne  pas   démontrer,   en  
quelque   sorte   sans   s’en   apercevoir,   que   le  
superviseur   de   la   palestre   est   la   même   personne  
que   le   programmateur   sportif   et   à   ne   pas  
considérer   ce   qu’on   pourrait   appeler   l’art   de  
palestre70  comme  une  partie  de  la  gymnastique  tout  
entière.  En  effet,   celui  qui   sait  bien  accomplir   tous  
les  mouvements  propres  à   la  palestre  et   toutes   les  
actions  particulières  des  massages  est  comparable  à  
un   boulanger,   un   cuisinier,   un  maçon,   qui   savent  
produire   des   pains,   des   mets,   des   maisons,   mais  
qui  assurément  n’entendent  et  ne  comprennent  en  
rien   ce   qui   en   fait   l’utilité   ou   l’inutilité,   ni   quelle  
vertu  possède  chacune  de   ces  choses  en  vue  de   la  
santé.  

  
Galien  entend  donc  établir  une  stricte  distinction  entre  la  gymnastique  et  l’art  de  la  

palestre.  Pour  lui,   la  παλαιστρικήή  est  un  art  consistant  à  connaître,  à  enseigner  et  à  
montrer  les  mouvements  particuliers  (κατὰ  µμέέρος)  qui  peuvent  être  effectués  dans  le  
cadre  de  la  palestre71.  Cet  art  est  exercé  par  le  pédotribe  (ὁ  παιδοτρίίϐης),  qui  assure  
la  fonction  de  masseur,  mais  qui  est  aussi  l’assistant  chargé  d’encadrer,  d’inventer  et  
d’animer   les   séances   d’exercices   tant   pour   les   enfants   que   pour   les   adultes.  
Inversement,  le  γυµμναστήής  ne  s’occupe  pas  de  la  dimension  pratique  des  exercices,  
mais  en  connaît  de  façon  abstraite  tous  les  effets.  
  
C’est  ce  que  montre  aussi  le  chapitre  12  du  deuxième  livre  du  traité  d’Hygiène,  dans  

lequel  Galien  s’intéresse  aux  effets  produits  par  les  différents  types  d’exercices.  Selon  
lui,  la  connaissance  de  ce  point  incombe  uniquement  aux  hygiénistes72  :    

                                                                                                                                           
la  capacité  des  παλαιστικοίί  à  plier  complètement  leur  jambe  sans  utiliser  leurs  mains,  ce  qui  peut  être  réalisé  par  
des  amateurs  assidus  comme  par  des  professionnels  de  la  lutte.  On  reviendra  sur  toutes  ces  occurrences  dans  la  
suite  de  cette  thèse.  

68  Thrasybule  45  (K.  V  891,  17  ;    892,  3  ;    893,  5  =  SM  III  p.  94-‐‑95).  
69  Thrasybule  43  (K.  V  888,  8-‐‑12  =  SM  III  p.  93).  
70  Galien  ne  refuse  pas  de  parler  de  παλαιστρικήή,   c’est-‐‑à-‐‑dire  de  παλαιστρικήή  τέέχνη,  pour  désigner   le  savoir  

de  la  palestre,  mais  dans  la  périphrase  τὴν  ὡς  ἂν  εἴποι  τις  παλαιστρικήήν,  on  peut  sans  doute  voire  une  certaine  
réticence  à  accorder  trop  facilement  à  cette  compétence  un  statut  de  τέέχνη  comparable  à  celui  de  la  γυµμναστικήή. 

71  Thrasybule  43  (K.  V  888,  12-‐‑19  ;  891,  15  -‐‑  892,  2  =  SM  III  p.  92-‐‑95)  ;  De  sanitate  tuenda  II  11  (K.  VI  153,  1-‐‑3  ;  154,  
18-‐‑19  =  CMG  5.4.2  p.  67-‐‑68).  

72  De  sanitate  tuenda  II  11  (K.  VI  153,  1  -‐‑  156,  7  =  CMG  5.4.2  p.  68-‐‑69).  
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Τῆς   γὰρ   τούύτων   τέέχνης   ἐστὶν   ἁπασῶν  

τῶν   κινήήσεων   ἐπίίστασθαι   τὰς   δυνάάµμεις,  
ὥσπερ,  οἶµμαι,  τῶν  τεχνιτῶν  αὐτῶν  ἁπάάσας  
τὰς  κατὰ  µμέέρος·∙  ἐκεῖνοι  µμὲν  γὰρ  τῆς  κατὰ  
τὴν   ὕλην   ποικιλίίας,   ὁ   γυµμναστὴς   δὲ   τῆς  
δυνάάµμεως  αὐτῶν  ἔχει  τὴν  γνῶσιν.  Εἰ  γοῦν  
τίίς  µμοι  κελεύύσειεν  ὁπλοµμαχικὰς  κινήήσεις  ἢ  
ἕτερον   διδάάσκειν   ἢ   αὐτὸν   εὐρύύθµμως  
κινεῖσθαι,   οὐκ   ἂν   δυναίίµμην   καλῶς  
ἐνεργῆσαι   µμίίαν   ἐξ   αὐτῶν   τὴν  
ἐπιτυχοῦσαν·∙   εἰ   µμέέντοι   παρείίην   τινὶ   τῶν  
ὁπλοµμαχικῶν   ἐνεργοῦντι,   καὶ   τίίνα  
δύύναµμιν  ἑκάάστη  τῶν  ἐνεργειῶν   ἔχει   καὶ  τίί  
µμάάλιστα   µμόόριον   ἐκπονεῖ,   πάάντων   ἂν  
ἐκείίνων   ἀκριϐέέστερον   εἰδείίην.  Μᾶλλον   δ'ʹ,  
εἰ  χρὴ   τἀληθὲς  εἰπεῖν,  ὁ  µμὲν  ὁπλοµμαχικὸς  
οὐδὲν   ἂν   εἴποι   τῆς   δυνάάµμεως   αὐτῶν,   ὁ   δὲ  
τὴν  περὶ  τὰ  γυµμνάάσια  τέέχνην  ἐπιστάάµμενος  
ἀκριϐῶς   ἁπάάσας   διαγνώώσεται   πρὸς  
ὡρισµμέένους   σκοποὺς   ἀναφέέρων·∙   ἢ   γὰρ  
βίίαιοίί   τινέές   εἰσι   καὶ   βαρεῖαι   καὶ   εὔτονοι   ἢ  
κοῦφαι  καὶ  ταχεῖαι  καὶ  σύύντονοι  ἢ  βίίαιοίί  τε  
ἅµμα   καὶ   ὀξεῖαι.   Ταῦτα   τε   οὖν   γνωρίίσεις  
ῥᾳδίίως  ἐν  αὐτῷ  θεασάάµμενος  γινόόµμενα  καὶ  
πρὸς  τούύτοις  ἔτι,  τίίνες  µμὲν  ἐνέέργειαι  σκέέλη  
µμᾶλλον  ἢ  χεῖρας  ἢ  θώώρακα,  τίίνες  δὲ  ὀσφὺν  
ἢ   κεφαλὴν   ἢ   ῥάάχιν   ἢ   γαστέέρα,   τίίνες   δ'ʹ  
ὁτιοῦν   ἄλλο   µμέέρος   ὑπὲρ   τἆλλα  
διαπονοῦσιν.   Ὁ   µμὲν   γὰρ   ὁπλοµμαχικὸς  
εὐρύύθµμως  µμὲν   ἐνεργήήσει   κινήήσεις   ταχείίας  
ἤ,   εἰ   οὕτως   ἔτυχεν,   εὐτόόνους   τε   ἅµμα   καὶ  
βαρείίας,   οὐ   µμὴν   ὅτι   γε   πυκνοῦσιν   καὶ  
ἰσχναίίνουσιν   αἱ   τοιαῦται   κινήήσεις   οἶδεν,  
ὥσπερ  οὐδ'ʹ   ὅτι  σαρκοῦσίί  τε   καὶ  ἀραιοῦσιν  
αἱ   βραδύύτεραι.  Κατὰ  δὲ   τὸν   αὐτὸν   τρόόπον  
ἐνεργήήσει  µμέέν  ποτε  κινήήσεις  εὐτόόνους  καὶ  
βαρείίας  καὶ  βραδείίας,  οὐ  µμὴν  ὅτι  γε  ῥώώµμην  
αὗται   καὶ   βάάρος   σώώµματος  
κατασκευάάζουσιν   οἶδεν.   Οὕτω   δὲ   καὶ   ὁ  
ἡνιοχικὸς  ἐνεργήήσει  µμὲν  ἁπάάσας  τὰς  κατὰ  
µμέέρος  ἐνεργείίας   εὐρυθµμόότατα,  ἅµμα  δὲ   καὶ  
τῇ   χρείίᾳ   συµμφορώώτατα,   ποῖαι   δ'ʹ   αὐτῶν  
ἤτοι   λεπτύύνουσιν   ἢ  σαρκοῦσιν  ἢ   ῥώώµμην   ἢ  
συντονίίαν   ἀποτελοῦσιν,   ἢ   µμαλακὸν   ἢ  
σκληρὸν  ἢ  πυκνὸν  ἢ  ἀραιὸν  ἐργάάζονται  τὸ  
σῶµμα,   παντάάπασιν   ἀγνοεῖ.   Κατὰ   δὲ   τὸν  
αὐτὸν  τρόόπον  ὁ  σφαιριστικὸς  ἁπάάσας  µμὲν  
ἐπίίσταται   τὰς   τῆς   σφαίίρας   βολάάς   τε   καὶ  
λήήψεις,  οὐ  µμὴν  ἥντινάά  γε   διάάθεσιν  ἑκάάστη  
τῷ   σώώµματι   περιποιεῖ.   Οὕτω   δὲ   καὶ   ὁ  

   En   effet,   il   relève   de   l’art   de   ces   derniers   de  
savoir  les  vertus  de  tous  les  mouvements,  comme,  
à   mon   avis,   il   relève   de   l’art   des   techniciens   de  
savoir   tous   ses   mouvements   particuliers.   Car   ce  
sont  eux  qui  en  connaissent  les  différentes  variétés  
matérielles,   mais   c’est   le   programmateur   sportif  
qui  en  connaît  la  vertu.  En  tout  cas,  ce  qu’il  y  a  de  
sûr,  c’est  que,  si  on  me  priait  ou  bien  d’enseigner  à  
quelqu’un   d’autre   les   mouvements   propres   aux  
combats  en  armes  pesantes  ou  bien  si  on  me  priait  
moi-‐‑même   de   faire   les   mouvements   bien   en  
rythme,  je  ne  pourrais  pas  en  exécuter  un  seul  qui  
soit   bien   réussi.   En   revanche,   si   je   me   trouvais   à  
côté   d’un   des   combattants   en   armes   pesantes   en  
train  d’agir,   je   saurais   plus  précisément   que   tous  
ces  gens-‐‑là  quelle  vertu  a  chacune  de  ses  actions  et  
quelle  partie  elle  fait   le  plus  travailler.  Et,  s’il   faut  
dire  la  vérité,   le   combattant  en  armes  pesantes  ne  
pourrait   rien   dire   de   leur   vertu,   tandis   que   celui  
qui   connaît   l’art   des   exercices   physiques   les  
identifiera   tous   avec   précision   en   les   associant   à  
des   objectifs   bien   définis.   En   effet,   certains  
exercices   sont   violents,   lourds,   vigoureux   ou  
légers,   rapides,   toniques   ou   en   même   temps  
violents   et   vifs.   Voilà   donc   ce   que   tu   identifieras  
facilement   en   observant   ces   actions   se   produire  
dans   son   corps,   et,   outre   cela,   tu   identifieras  
encore   quelles   actions   exercent   les   jambes  
davantage   que   les   bras   ou   le   thorax,   lesquelles  
exercent   davantage   les   flancs,   la   tête,   le   dos   et   le  
ventre,   et   lesquelles   exercent   davantage   toute  
partie   supérieure.  De  fait,   le   combattant  en  armes  
pesantes   exécutera   bien   en   rythme   les  
mouvements   rapides,  ou,  par  exemple,  vigoureux  
et   robustes,   mais   il   ne   sait   pas   que   tels  
mouvements   le   renforcent   ou   l’affaiblissent,   pas  
plus   qu’il  ne   sait  que  des  mouvements  plus   lents  
accroissent   ou   diminuent   sa   chair.   De   la   même  
façon,   il   exercera   un   jour   les   mouvements  
vigoureux,  lourds,  lents,  mais  il  ne  sait  pas  que  ces  
mouvements  favorisent  la  force  et   le  poids  de  son  
corps.   Et   c’est   ainsi   également   que   le   cavalier  
spécialisé  dans  la  course  de  char  accomplira  toutes  
les   actions   particulières   très   en   rythme,   mais   en  
même  temps  aussi  les  plus  utiles  à  son  usage,  mais  
il   ignore   complètement   lesquelles   épaississent   ou  
affinent,   augmentent   la   force   ou   la   véhémence,  
rendent   son   corps   doux,   fort,   épais,   fin.   Et   de   la  
même  manière,   le   joueur   de   balle   connaît   toutes  
les  façons  d’envoyer  et  de   recevoir   cette  dernière,  
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παιδοτρίίϐης   ἁπασῶν   µμὲν   τῶν   κατὰ  
παλαίίστραν  ἐνεργειῶν  ἐπιστήήµμων  ἐστίίν,  ὅ  
τι   δὲ   ἑκάάστη   πέέφυκε   δρᾶν   ἀγνοεῖ.   Καὶ  
συλλήήϐδην   εἰπεῖν   ἅπαντες   ἄνθρωποι  
τεχνῖταίί  τε   καὶ  ἄτεχνοι,  διὰ  τῶν  σωµμάάτων  
ἐνεργοῦντες,  ἀγνοοῦσι  τῶν  ἐνεργειῶν  τὰς  
δυνάάµμεις,   ὀρχησταὶ   ναυτίίλοι   τέέκτονες  
ἁλιεῖς   γεωργοὶ   χαλκεῖς   οἰκοδόόµμοι  
σκυτοτόόµμοι   πάάντες   ἁπλῶς   οἱ   ὁτιοῦν  
πράάττοντες.   Ἀλλ'ʹ   ὁ   γυµμναστικόός,   ἀφ'ʹ   ὧν  
εἶπον  ὀλίίγον  ἔµμπροσθεν  ὁρµμώώµμενος,  εἰ  καὶ  
νῦν   πρῶτον   εἴη   θεώώµμενος   ἡντινοῦν  
ἐνέέργειαν,   οὐκ   ἀγνοήήσει   τὴν   δύύναµμιν  
αὐτῆς.   Οἷον   αὐτίίκα   τῶν   ὀρχηστῶν   αἱ  
σύύντονοι   κινήήσεις,   ἐν   αἷς   ἅλλονταίί   τε  
µμέέγιστα   καὶ   περιδινοῦνται   στρεφόόµμενοι  
τάάχιστα  καὶ   ὀκλάάσαντες  ἐξανίίστανται   καὶ  
προσσύύρουσι   καὶ   διασύύρουσι   καὶ  
διασχίίζουσιν   ἐπὶ   πλεῖστον   τὰ   σκέέλη   καὶ  
ἁπλῶς   εἰπεῖν   ἐν   αἷς   ὀξύύτατα   κινοῦνται,  
λεπτὸν   καὶ   µμυῶδες   καὶ   σκληρὸν   καὶ  
πυκνὸν   ἔτι   τε   σύύντονον   ἀποτελοῦσι   τὸ  
σῶµμα.   Κατὰ   δὲ   τὰς   ἐκλύύτους   τε   καὶ  
βραδείίας   καὶ   µμαλακὰς   κινήήσεις   οὐ   µμόόνον  
οὐκ   ἂν   γέένοιτο   τὸ   σῶµμα   τοιοῦτον,   οἷον  
εἴρηται   νῦν,   ἀλλ'ʹ   εἰ   καὶ   φύύσει   µμυῶδέές   τε  
καὶ   σύύντονον   ὑπάάρχοι,   τὴν   ἐναντίίαν  
ἀµμείίψει   διάάθεσιν.   Ὅπερ   οὖν   ὀλίίγον  
ἔµμπροσθεν   ἔλεγον,   ὡς   ὁ   παιδοτρίίϐης  
ὑπηρέέτης   ἐστὶ   τοῦ   γυµμναστοῦ   τοιοῦτος,  
οἷόόσπερ   ὁ   µμάάγειρος   τοῦ   ἰατροῦ,   τοῦτο   καὶ  
νῦν  ἐπιδέέδεικται.  Σκευάάζει  γὰρ  ὁ  µμάάγειρος  
ἢ   τεῦτλον   ἢ   φακῆν   ἢ   πτισάάνην   ἄλλοτε  
ἀλλοίίως,   οὔτε   δὲ  τὸ  σκευαζόόµμενον  ὁποῖόόν  
τι  τὴν  δύύναµμίίν  ἐστιν  ἐπιστάάµμενος  οὔθ'ʹ  ἥτις  
τῶν   σκευασιῶν   ἡ   βελτίίστη·∙   ὁ   δ'ʹ   ἰατρὸς  
οὐδὲν   µμὲν   τούύτων   ὁµμοίίως   τῷ   µμαγείίρῳ  
παρασκευάάσαι   δυνατόός   ἐστιν,   παντὸς   δὲ  
τοῦ   παρασκευασθέέντος   ἐπίίσταται   τὴν  
δύύναµμιν.  

mais   il   ne   sait   pas   quelle   disposition   chacune  
confère  à  son  corps.  Et  c’est  ainsi  également  que  le  
pédotribe   est   un   connaisseur   en   ce   qui   concerne  
toutes   les   actions   à   la   palestre,   mais   qu’il   ignore  
l’effet  que  chacune  produit  par  nature.  En  somme,  
tous   les   hommes,   à   la   fois   compétents   et  
incompétents   dans   leur   art,   qui   agissent   grâce   à  
leur   corps,   ignorent   les   vertus   de   leurs   actions,  
qu’ils   soient   danseurs,   marins,   charpentiers,  
pêcheurs,   paysans,   forgerons,   maçons,  
cordonniers,   bref   tous   ceux   qui   accomplissent  
quelque  métier  que  ce   soit.  Mais,  à   supposer  que  
maintenant   le   programmateur   sportif   commence  
par  observer  n’importe  laquelle  des  actions  dont  je  
parlais   à   l’instant   lorsque   je  m’engageais   dans   ce  
développement,   il  n’en   ignorera  pas   la   vertu.  Par  
exemple,   les   mouvements   véhéments   où   les  
danseurs   font  de   très  grands   sauts,   tournoient  en  
pivotant  très  vite,  où  ils  fléchissent  les  jambes  puis  
se  relèvent  en  les  allongeant,  en  les  étirant  et  en  les  
écartant   le   plus   possible   et   où,   pour   parler  
simplement,   ils   font   des   mouvements   très   vifs,  
rendent   aussitôt   leur   corps   mince,   musclé,   sec,  
ramassé   et   aussi   tonique.   Mais   dans   les  
mouvements   relachés,   lents,  doux,  non  seulement  
le   corps   ne   peut   pas   devenir   comme   cela,   mais,  
quand  bien  même  il  serait  naturellement  musclé  et  
tonique,   il   se   métamorphosera   en   adoptant   la  
constitution   contraire.   Ce   que   je   disais   donc   à  
l’instant,   à   savoir   que   le   pédotribe   est   au   service  
de   l’hygiéniste   de   même   que   le   cuisinier   est   au  
service   du   médecin,   cette   thèse   est   elle   aussi  
démontrée   maintenant.   En   effet,   le   cuisinier  
prépare  de   la   bette,   des   lentilles   ou   de   la  ptisane  
de   diverses   manières   selon   les   cas,   mais   sans  
jamais   savoir   quelle   est   la   vertu   de   ce   qu’il  
prépare,   ni   quelle   est   la   meilleure   de   ses  
préparations.   En   revanche,   le   médecin   est  
incapable   de   faire   une   seule   de   ces   préparations  
accomplies  par  le  cuisinier,  mais  il  sait  la  vertu  de  
chacune  d’elles.  

  
On  retrouve  la  même  idée  dans  cet  autre  passage  du  traité  d’Hygiène73  :  
  
Αὐτῆς   µμὲν   γὰρ   τῆς   κατὰ   µμέέρος   ὕλης  

ἐν   ἑκάάστῃ   τῶν   τεχνῶν   ἄπειρόός   ἐστιν   ὁ  
γυµμναστήής,   ᾗ   γυµμναστήής   ἐστιν·∙   εἰ   δὲ  
ἅπαξ  αὐτὴν  θεάάσαιτο,  τήήν  τε  ποιόότητα  
καὶ  τὴν  δύύναµμιν  αὐτίίκα  γνωρίίσει.  

   Le   programmateur   sportif,   en   tant   que  
programmateur   sportif,   est   inexpérimenté   en   ce   qui  
concerne   la   matière   particulière   inhérente   à   chaque  
art  ;  mais,  une  fois  qui  l’aura  observée,  il  en  connaîtra  
aussitôt  la  qualité  et  la  vertu.  

                                                
73  De  sanitate  tuenda  II  12  (Κ.  VΙ  157,  11-‐‑14  =  CMG  5.4.2  p.  69).  
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Exclue  de  l’art  de  la  gymnastique,  la  dimension  pédagogique  est  donc  essentielle  à  

l’art  de  la  palestre.  De  fait,  le  pédotribe  doit  faire  exécuter  ses  exercices,  qui  peuvent  
être  de  simples  mouvements  comparables  à   ceux  de   la  danse  ou  bien  de  véritables  
prises  de  luttes  dont  la  forme  peut  varier.  Généralement,  il  les  montre  lui-‐‑même.  Or,  
puisqu’il   sert   de   guide   dans   la   pratique   du  mouvement74,   c’est   lui   -‐‑   et   non   pas   le  
γυµμναστήής  -‐‑  qui  doit  être  considéré  comme  un  «  maître  »,  mais  un  maître  destiné  à  
enseigner  non  pas  la  gymnastique  »  -‐‑  aux  yeux  de  Galien,  cette  fonction  ne  pourrait  
être  assurée  que  par  un  professeur  de  médecine  -‐‑  mais  les  exercices  physiques  eux-‐‑
mêmes.  
En   d’autres   termes,   le   pédotribe   est   le   professeur   de   sport,   celui   que   l’on   appelle  

familièrement   le   «  prof   de   gym  »,   voire,   en   termes   très   contemporains,   le   «  coach  
sportif  ».   La   notion   d’   «  entraîneur  »   pourrait   convenir   si,   en   français,   ce   terme   ne  
s’appliquait   le   plus   souvent   à   une   personne   qui   prépare   un   sportif   pour   la  
compétition.  La  meilleure  traduction  pour  le  terme  παιδοτρίίϐης  est  peut-‐‑être  celle  de  
«  moniteur  sportif  ».    
Par   commodité,   on   pourra   aussi   garder   le   calque   «  pédotribe  ».  Ce   dernier   terme  

présente   cependant   deux   légers   inconvénients,   en   raison   de   son   étymologie  :   tout  
d’abord,   il   paraît   lié   au   monde   de   l’enfance   alors   qu’en   vérité   le   παιδοτρίίϐης  
s’occupe  aussi  des  adultes  ;  en  outre,  il  évoque  la  seule  activité  du  massage  alors  que  
le  παιδοτρίίϐης  se  charge  de  l’encadrement  sportif  dans  son  ensemble.    
  
Quoi  qu’il  en  soit,  il  importe  de  retenir  que  la  παλαιστρικήή  est  exclusivement  un  art  

manuel.  Pour   en  parler,  Galien   semble  donc  vouloir   éviter   le   recours   explicite   à   la  
notion  d’ἐπιστήήµμη  :  par  exemple,  dans   le   traité  À  Thrasybule75,   l’expression  τὸ  περὶ  
τῶν   κατὰ   τὴν   παλαίίστραν   ἐπίίστασθαι   permet   de   contourner   l’emploi   du   nom  
ἐπιστήήµμη   grâce   à   l’usage   de   l’infinitif   substantivé   τὸ   ἐπίίστασθαι.   Quant   au  
pédotribe,   il   est  défini,  dans   le  même   traité76,   comme  un  ἐπιστάάτης,   terme  ambigu  
qui   peut   désigner   à   la   fois   la   fonction   de   surveillant,   s’il   est   rattaché   au   verbe  
ἐπιστατέέω,  et  le  détenteur  d’un  savoir,  s’il  est  rattaché  au  verbe  ἐπίίσταµμαι77.  Ainsi,  
quoique   le   pédotribe   soit   présenté   comme   un   connaisseur78,   sa   compétence   est  
présentée  comme  relevant  essentiellement  de  la  pratique,  et  nullement  de  la  théorie.  
  

                                                
74   Sur   la   fonction  pédagogique  de   l’art  de   la  palestre,  voir   l’emploi  des  verbes   διδάάσκω  et   ὑφηγοῦµμαι   en  De  
sanitate  tuenda   II  11  (K.  VI  153,  5  =  CMG  5.4.2  p.  67),  en  De  humero  iis  modis  prolaspo  quos  Hippocrates  non  vidit  (K.  
XVIII  A  349,  6)  et  en  De  parvae  pilae  exercitio  4  (K.  V  909,  12  =  SM  I  p.  101).  

75  Thrasybule  41  (K.  V  886,  9  =  SM  III  p.  90)  
76  Thrasybule  43  (K.  V  888,  10  =  SM  III  p.  92).  
77   Certes,   les   deux   rapprochements   ne   se   valent   pas  :   dans  Chantraine   1968,   ἐπιστάάτης   n’est   pas  mentionné  

parmi   les   dérivés   d’ἐπίίσταµμαι   et,   dans   le   Bailly,   le   rapprochement   avec   ἐπίίσταµμαι   n’est   indiqué   que   pour   le  
dernier  sens  («  qui  sait  »),   lequel  pourrait   fort  bien  dériver  des  autres   («  qui  se   tient  sur,  à   la  suite,  auprès  »)  ou  
bien  venir  d’un  rapprochement  secondaire  d’ἐπιστάάτης  avec  ἐπίίσταµμαι.  

78  Par  exemple,  en  De  sanitate  tuenda  II  11  (K.  VI  153-‐‑154  =  CMG  5.4.2  p.  67-‐‑68),  à  propos  du  savoir  pratique  des  
pédotribes,  Galien  utilise  le  champ  lexical  de  la  connaissance  (ἐπίίστασθαι,  ἐπιστήήµμων,  ἔχει  τὴν  γνῶσιν)  ;  mais  
le  nom  ἐπιστήήµμη  n’est  pas  employé.  
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Cependant,   les  pédotribes  ne  constituent  pas  un  groupe  homogène.  Le  chapitre  45  
du   Thrasybule   invite   en   effet   à   distinguer   deux   types   de   moniteurs   sportifs  
différents79  :  
  
Μίία  τῶν  τοιούύτων  ἐστὶ  τεχνῶν  καὶ  ἡ  περὶ  

τὰ   παλαίίσµματα   –   καλῶµμεν   δ'ʹ   αὐτήήν,   εἰ  
βούύλει,   παιδοτριϐικήήν   –   αὕτη   µμὲν   οὐδ'ʹ  
ἐπαΐουσα   τῶν   πρὸς   ὠφέέλειάάν   τε   καὶ  
βλάάϐην   τοῦ   σώώµματος,   εὐσχήήµμονας   δὲ   καὶ  
πολυειδεῖς   καὶ   καταϐλητικὰς   καὶ  ἀπόόνους  
ἐξευρίίσκουσα   λαϐάάς   θ'ʹ   ἅµμα   καὶ   κινήήσεις  
οὐδὲν   ἧττον   τῆς   ὀρχηστικῆς.   Ἀλλ'ʹ   ἐκείίνη  
µμὲν   οὐκ   ἀντιποιεῖται   τῆς   περὶ   τὸ   σῶµμα  
θεραπείίας·∙  ἡ  παιδοτριϐικὴ  δ'ʹ  οὐκ  οἶδ'ʹ  ὅπως  
ὑπ'ʹ   ἀναισθησίίας   ἐσχάάτης   οἷον   ἔµμπληκτόός  
τις   οἰκέέτης   ἐπανίίσταται   δεσπόότῃ   χρηστῷ,  
τῇ  γυµμναστικῇ,  καθάάπερ  εἰ  καίί  τις  ὁπλίίτης  
ἢ   ἱππεὺς   ἢ   τοξόότης   ἢ   σφενδονήήτης   ἢ  
ἀκοντιστὴς   ἀντιλέέγοι   τῷ   στρατηγῷ  
παρατάάττοντίί   τε   καὶ   ὁπλίίζοντι   καὶ   πρὸς  
τὸν  πόόλεµμον  ἐξάάγοντι  καὶ  αὖθις  ἡσυχάάζειν  
κελεύύοντι·∙  µμαίίνοιτο   γὰρ  ἄν   που   κἀκεῖνος,  
εἰ   τὸν   στρατηγὸν   εἰς   τὰς   κατὰ   µμέέρος  
ἐνεργείίας   προκαλούύµμενος,   εἶτα   βελτίίων  
εὑρισκόόµμενος  ἢ  κοινωνεῖν  ἀξιοῖ  τῆς  ἀρχῆς  
ἢ   µμέέρος   ἀποφαίίνοι   τὴν   αὑτοῦ   τέέχνην   τῆς  
στρατηγικῆς.  Μαίίνοιτο   δ'ʹ   ἂν   οὐδὲν   ἧττον,  
οἶµμαι,   καὶ   ὁ   παιδοτρίίϐης   ἢ   κοινωνεῖν  
γυµμναστικῆς   ἢ   µμέέρος   ἔχειν   αὐτῆς  
οἰόόµμενος·∙  ὑπηρέέτης  γάάρ  ἐστι  µμόόνον,  ὥσπερ  
γ'ʹ  ὁ  στρατιώώτης  τῆς  στρατηγικῆς,  οὕτω  καὶ  
ὁ  παιδοτρίίϐης  [αὐτὸς  γάάρ],  ᾗ  µμὲν  γυµμνάάζει,  
τῆς   γυµμναστικῆς,   ᾗ   δ'ʹ   ἀσκεῖ   τέέχνην  
παλαισµμάάτων,   ἑτέέρας   αὖ   τινόός   ἐστιν  
ἐπιτηδεύύσεως   ὑπηρέέτης,   ἣν   ἐγὼ   µμὲν  
ὀνοµμάάζω   καταϐλητικήήν,   οὐ   µμήήν   γ'ʹ   αὑτοὺς  
οὕτω   καλοῦσιν   οἱ   τοὺς   ἀθλητὰς  
ἀσκοῦντες,   ἀλλὰ   γυµμναστὰς   ὀνοµμάάζουσι.  

   Unique   parmi   de   tels   arts,   il   y   a   aussi   celui   qui  
concerne  la  palestre,  mais  appelons-‐‑le,  si  tu  veux,  art  
du   pédotribe   -‐‑   eh   bien,   cet   art,   qui   n’y   entend   pas  
même   la   moindre   chose   en   matière   d’utilité   et   de  
nuisance   physique,   mais   qui   invente   à   la   fois   des  
prises   et   des   mouvements   adaptés,   variés,   qui  
renversent   et   qui   permettent   d’éviter   qu’on   se   fasse  
mal,  tout  comme  l’art  de  la  danse80.  Mais  cet  art-‐‑ci  ne  
fait  pas  valoir   ses  droits   sur   le   soin  du  corps,   tandis  
que  l’art  du  pédotribe,  d’une  façon  que  je  ne  saurais  
expliquer,   sous   l’effet   d’une   inconscience   extrême,  
comme   un   serviteur   hébété,   se   rebelle   contre   un  
maître   bienveillant,   la   gymnastique,   comme   si   un  
hoplite,  un  cavalier,  un  archer,  un  soldat  armé  d’une  
fronde  ou  d’un  javelot  se  révoltaient  eux  aussi  contre  
le  stratège  qui  met  ses   soldats  en   rang,  qui  les  arme,  
qui   les   mène   au   combat   ou   qui   inversement   leur  
ordonne   de   rester   dans   le   calme81.   Car   il   serait   lui  
aussi   fou,   je   suppose,   si,   invitant   le   stratège   à  
accomplir   les   actions   particulières,   puis   se   trouvant  
meilleur,   il  demandait  à  partager  son  pouvoir  ou  s’il  
déclarait  que  son  art  constituait  une  partie  de  l’art  du  
stratège.  Et  il  y  aurait  tout  autant  de  folie,  je  crois,  de  
la  part  du  pédotribe  à  se  figurer  lui  aussi  qu’il  prend  
part  à  la  gymnastique  ou  qu’il  est  le  détenteur  d’une  
de  ses  parties.  En  effet,   de  même  assurément   que   le  
soldat  est  un  au  servive  de  l’art  du  stratège,  de  même  
aussi  le  pédotribe  en  tant  qu’entraîneur  est  au  service  
de   la   gymnastique,  mais   en   tant   que  praticien  de   la  
palestre,   il   est   également   au   service   d’une   autre  
activité,   que   moi   j’appelle   art   de   la   sape,   alors   que  
sans   doute   les   entraîneurs   d’athlètes,   au   lieu  
d’utiliser   ce   mot   pour   se   désigner,   se   nomment  
programmateurs  sportifs82.  Pourtant,   il  est  avéré  que  

                                                
79  Thrasybule  45  (K.  V  891,  15  -‐‑  893,  17  =  SM  III  p.  94-‐‑95).  
80  Le  pédotribe  exerce  un  art  inventif,  qui  consiste  à  trouver,  pour  les  enseigner  ensuite,  des  prises  de  lutte  et  des  

mouvements.  Ces  mouvements  peuvent  s’apparenter  à  de  la  danse  quand  ils  doivent  être  éffectués  sans  contact,  
par  exemple  pour  les  combats  fictifs,  mais  il  s’agit  aussi  de  mouvements  à  effectuer  dans  le  contexte  du  combat  
lui-‐‑même,   par   exemple   en   cas   de   chute,   pour   tomber   «  sans   se   faire  mal  ».   C’est   le   sens,   semble-‐‑t-‐‑il,   qu’il   faut  
donner   à   l’adjectif   ἀπόόνους  ;   cependant   ce   terme   peut   aussi   signifier   «  qui   chassent   la   fatigue  »,   auquel   il  
qualifierait  un  mouvement  exécutés  sans  contact  dans  le  cadre  d’exercice  de  relaxation.  

81   Pour   condamne   l’usurpation   scandaleuse   du   titre   de   γυµμναστήής   par   les   praticiens   de   la   καταϐλητικήή,   il  
utilise  un  champ  lexical  d’abord   juridique  (ἀντιποιεῖται),  puis  psychique  (ἀναισθησίία,  µμαίίνοµμαι,  ἔµμπληκτος).  
Inversement,  Galien  ne  paraît  pas  rencontrer  de  rivalité  avec  les  professeurs  de  danse,  contrairement  à  ce  qui  se  
passe  avec  les  moniteurs  de  lutte.  

82   Galien   fait   une   comparaison   avec   le   domaine   militaire.   La   hiérarchie   autoritariste   de   l’armée   est  
manifestement  un  modèle  pour  penser  les  rapports  entre  le  médecin  et  les  autres  techniciens  du  corps.  
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Καίίτοι   κατάά   γε   τὴν   ἀλήήθειαν   ἕτερον   µμέέν  
ἐστι   παιδοτριϐικὴ   καθάάπερ   ἡ   τοξευτικήή,  
καταϐλητικὴ   δ'ʹ   οἷόόνπερ   ἡ   στρατηγικήή,  
γυµμναστικὴ   δ'ʹ   οἷον   ἡ   ἰατρικήή,   καὶ   διτταῖς  
ὑπηρετεῖ   τέέχναις   ἐφεστώώσαις   ἑκάάστη   τῶν  
τοιούύτων.  Οὕτω  γὰρ  καὶ  ἡ  σκυτοτοµμικὴ  τὸ  
µμὲν   ὡς   στρατιώώτῃ   τῷδέέ   τινι   χρηστὸν  
ὑπόόδηµμα   παρὰ   τῆς   στρατηγικῆς  
ἐκδιδάάσκεται,   τὸ   δ'ʹ   ὡς   εἰς   ὑγίίειαν  
ἐπιτήήδειον   ὑπὸ   τῆς   περὶ   τὸ   σῶµμα   τέέχνης  
ἐργάάζεσθαι   κελεύύεται.   Ὡσαύύτως   δὲ   καὶ   ἡ  
µμαγειρικὴ  τὸ  µμὲν  εἰς  ὑγίίειαν  ὄψον  ἰατρῷ  τε  
καὶ  ὑγιεινῷ  παρασκευάάζει,  τὸ  δ'ʹ  εἰς  ἡδονὴν  
τέέχνῃ   µμὲν   οὐκέέτι   τοῦτόό   γ'ʹ   οὐδεµμιᾷ,  
κολακείίᾳ   δέέ   τινι   τὸ   τέέλος   οὐ   τὴν   ὑγίίειαν,  
ἀλλὰ   τὴν  ἡδονὴν  πεποιηµμέένῃ.  Καὶ   δὴ   οὖν  
καὶ   <ἡ>   παλαιστικὴ   τὸ   µμὲν   εἰς   ὑγίίειαν  
χρηστὸν   ὑγιεινοῖς   τε   καὶ   γυµμνασταῖς  
παρασκευάάζει,   τὸ   δ'ʹ   εἰς   διάάθεσιν  
ἀθλητικὴν   ἐκείίνῃ   τῇ   κακοτεχνίίᾳ   τῇ  
πολλάάκις  εἰρηµμέένῃ…  

l’art  du  pédotribe  est  autre  chose,  comme  l’art  du  tir  
à  l’arc83,  et  l’art  de  la  sape  est  de  la  même  nature  que  
la   stratégie84,   tandis   que   la   gymnastique   est   de   la  
même   nature   que   la   médecine,   et   chaque   art  
comparable  à  celui  du  pédotribe  ou  de  l’archer  est  au  
service  de  deux  arts  qui  lui  sont  supérieurs85.  En  effet,  
il  en  va  de  même  aussi  pour  l’art  du  cordonnier,  qui,  
pour  un  même  soldat,  apprend   tantôt  de  la   stratégie  
que  telle  chaussure  a  une  certaine  utilité,  et  tantôt  se  
voit   prié   par   l’art   du   corps   de   fabriquer   telle   autre  
chaussure  censée  convenir  à  la  santé.  Et  pareillement,  
l’art   du   cuisinier   lui   aussi   prépare   tel   plat   pour   la  
santé,  suivant  les  consignes  du  médecin  hygiéniste86,  
et   tel   autre   pour   le   plaisir,   suivant   un   art   qui  
assurément  cesse  de  l’être  pour  cette  raison  au  point  
de   devenir   une   flatterie   dont   la   fin   est   non   pas   la  
santé,  mais   la  plaisir87.  Et  par  conséquent,   l’art  de   la  
palestre  lui  aussi  prépare  telle  chose  qui  est  utile  à  la  
santé,   suivant   les   consignes   des   hygiénistes   et  
programmateurs  sportifs,  et  telle  autre  qui  est  utile  à  
la  constitution  athlétique  suivant  les  consignes  de  cet  
art  frauduleux  dont  il  souvent  été  question…    

  
Le   premier   type   correspond   aux   pédotribes   qui   appliquent   les   recommandations  

données   par   l’hygiéniste.   Il   est   donc   soumis   aux   lois   de   la   γυµμναστικήή   et   se   voit  
infliger   une   leçon   d’humilité   par   le   γυµμνατήής88.   En   effet,   aux   yeux   du  
programmateur  sportif,  le  pédotribe  est  à  la  fois  τεχνίίτης,  parce  qu’il  est  expert  dans  
la   τέέχνη   manuelle   de   la   palestre,   et   ἄτεχνος,   puisqu’il   ignore   tout   de   la   τέέχνη  
logique  qui  règle  la  pratique  de  sοn  art89.  Pour  souligner  le  rapport  de  soumission  qui  

                                                                                                                                           
83  Pour  expliquer  en  quoi   l’art  du  pédotribe  diffère  de   la  gymnastique,  Galien   le  compare  au  tir  à   l’arc.   Il   faut  

comprendre  que   ces  deux  activités   sont  des  disciplines   sportives   spécialisées,  qui   relève  donc  de   l’art  manuel,  
alors  que  la  gymnastique  est  une  partie  de  la  médecine.  Le  tir  à  l’arc  occupe  dans  la  pensée  galénique  une  place  
particulière,  sur  laquelle  nous  reviendrons  en  II.B.1.c.  

84  Galien  souligne  la  dimension  stratégique  de  l’art  de  la  lutte.  Ce  point  prouve  que  la  καταϐλητικήή  n’a  pas  que  
des   défauts   puisque,   comme   la   stratégie,   elle   exerce   l’esprit   aux   calculs   et   à   la   vigilence,   comme   la   stratégie.  
Cependant,  le  caractère  brutale  de  ce  type  de  lutte  semble  l’emporter  sur  sa  dimension  stratégique.  On  verra  en  
revanche   que   les   exercices   utilisant   la   petite   balle   sont   d’exellents   jeux   stratégiques   dont   la   composante  
strictement  physique  est  mieux  équilibrée  que  dans  l’art  de  la  sape  ;  sur  ce  point,  voir  II.A.2.c.  

85  Le  pédotribe  est  au  service  de   la  gymnastique  quand  il  entraîne  correctement   les  sportifs,  et   c’est  alors  une  
servitude  utile,  mais  il  est  aussi  au  service  de  l’art  de  la  sape  quand  il  exerce  mal  l’art  de  la  palestre,  et  c’est  alors  
une  servitude  néfaste.    

86  L’expression  ἰατρόός  τε  καὶ  ὑγιεινόός  désigne  un  individu  «  qui  est  à  la  fois  médecin  et  hygiéniste  ».  Il  y  a  deux  
façons  de  la  comprendre  :  soit  la  fonction  de  ἰατρόός  inclut  celle  de  l’  ὑγιεινόός,  puisque  ce  dernier  mot  désigne  le  
médecin   chargé   des   questions   d’hygiène  ;   soit   les   deux   termes   sont   strictement   complémentaire,   le   premier  
désignant  le  thérapeute,  qui  s’occupe  des  corps  malades,  et  le  second  le  diététicien,  chargé  a  priori  des  corps  sains.  

87  Galien   se   souvient   ici  du  Gorgias   463   e   -‐‑   466  a.  Dans   ce  passage   consacré   à   la   rhétorique,  Galien   expose   sa  
théorie  de   la   flatterie   (κολακείία).  Selon   lui,   chaque  art  véritable  est  contrefait  par  un  fantôme  (εἴδωλον)  qui  en  
prend  le  masque  pour  séduire  :  pour  la  politique,  c’est  la  rhétorique  ;  pour  la  gymnastique,  c’est  la  toilette  et,  pour  
la  médecine,  c’est  la  cuisine.  

88  Thrasybule  43-‐‑44  (K.  V  888,  7  -‐‑  891,  13  =  SM  III  p.  92-‐‑95).  
89  De  sanitate  tuenda  II  11    (K.  VI  155,  2-‐‑5  =  CMG  5.4.2  p.  68).  
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unit  l’art  du  pédotribe  à  la  gymnastique,  Galien  définit  l’hygiéniste  comme  un  maître  
(δεσπόότης)  et  le  pédotribe  comme  un  serviteur  (ὑπηρέέτης)90.    
Inversement,   le  second  type  de  pédotribes  correspond  aux   individus  qui  estiment  

pouvoir  se  passer  des  hygiénistes  et  qui  réclament  pour  eux  le  droit  d’exercer  l’art  de  
la  γυµμναστικήή91.  Or,  pour  Galien,  une  telle  revendication  relève  de  la  pure  folie  :  elle  
est  comparable  à  la  rébellion  d’un  serviteur,  «  frappé  par  une  extrême  inconscience  »  
(ἀναισθησίία  ἐσχάάτη),  ou  encore  au  délire  d’un  soldat  qui  demanderait  à  un  stratège  
de  partager  son  pouvoir  ;  Galien  emploie  alors   le  verbe  µμαίίνοµμαι.  Les  cibles  visées  
par  le  discours  galénique  sont  ici  les  pédotribes  qui  usurpent  le  titre  de  γυµμνασταίί,  
en   présentant   leur   passé   d’athlètes   comme   une   garantie   suffisante.   Ils   sont   parfois  
appelés   avec   une   certaine   ironie,   les   «  nouveaux   programmateurs   sportifs  »  
(νεώώτεροι  γυµμνασταίί92).    
  
Galien   invite   donc   ses   lecteurs   à   choisir   avec   prudence   le   pédotribe   qui   assurera  

leur  encadrement  sportif.  Or,  si  l’on  en  croit  son  Conseil  pour  un  épileptique93,  trouver  
un  bon  pédotribe  n’est  pas  chose  facile  dès  lors  que  le  choix  doit  se  faire  parmi  des  
hommes  non  éduqués  qui  sont  physiquement  et  moralement  comparables  à  des  ânes.  
Galien  invite  en  effet  le  père  du  jeune  malade  à  prendre  conscience  de  l’importance  
de  ce  choix  :  «  Puisses-‐‑tu  donc  ne  pas  prendre  ce  problème  à  la  légère  !  Ne  confie  pas  
ton   enfant   au   premier   venu  »   (Μὴ   τοίίνυν   ὡς   µμικρὸν   τοῦτο   παρέέλθοι   σε   µμηδὲ  
ἐπιτρέέψῃς   τὸν   παῖδα   τῷ   προστυχόόντι94).   Galien   lui-‐‑même   a   pu   faire   l’expérience  
douloureuse  de  l’entêtement  d’un  pédotribe  le  jour  où  il  s’est  luxé  l’épaule95.      
À   la   faveur  d’un   jeu  de  mot   étymologique   fondé   sur   les  différents   sens  du  verbe  

τρίίϐειν,   il   est   surtout   recommandé   de   choisir   un   moniteur   expérimenté  :   le  
παιδοτρίίϐης,   dont   la   fonction   première   était   de  masser   les   enfants   (παιδοτριϐεῖν),  
doit   être   un   expert   (τρίίϐων96)  ;   il   doit   avoir   de   l’expérience   (τριϐὴν   ἔχειν97).  
Cependant,  il  doit  aussi  et  surtout  rester  à  sa  place  en  soumettant  ses  ambitions  aux  
pouvoirs  du  médecin  hygiéniste.  
  
Inversement,   les  mauvais  pédotribes  sont  d’une  grande  nuisance  à  la  fois  pour  les  

véritables   γυµμνασταίί   et   pour   les   sportifs   eux-‐‑mêmes.   De   fait,   ces   individus  
répandent  dans  l’opinion  une  fausse  idée  de  ce  qu’est  la  γυµμναστικήή,  et  ils  imposent  
aux  hygiénistes  une  concurrence  injustifiée.  Mais  ils  risquent  surtout  de  provoquer  la  

                                                
90  Thrasybule  45  (K.  V  892,  15  =  SM  III  p.  95)  ;  De  sanitate  tuenda  II  11  (K.  VI  156,  1-‐‑3  =  CMG  5.4.2  p.  69).  
91  Thrasybule  37  et  45  (K.  V  878,  8-‐‑9  ;  892-‐‑893  =  SM  III  p.  85  et  95).  
92  De  sanitate  tuenda  II  3  et  II  4  (K.  VI  94,  2  ;  116,  7  =  CMG  5.4.2  p.  43  et  52).  
93  Pro  puero  epileptico  consilium  ?  (K.  XI  362,  5-‐‑10).  
94  Pro  puero  epileptico  consilium  (K.  XI  362,  10-‐‑12).  
95  De  humero  iis  modis  prolaspo  quos  Hippocrates  non  vidit,  XVIII  a,  402-‐‑403  Κ.  
96  Pro  puero  epileptico  consilium  K.  XI  363,  9-‐‑15.  
97  De  sanitate  tuenda  II  9   (K.  VI  143,  8-‐‑11  =  CMG  5.4.2  p.  63)  :  «  Il  existe  à  la  palestre  quantité  d’autres  exercices  

vigoureux  de  ce  genre  pour  la  totalité  desquels  le  pédotribe  a  en  même  temps  l’expérience  et  la  pratique,  mais  ce  
dernier   étant   un   autre   que   le  maître   de   gymnastique,   de  même   que   le   boucher   est   un   autre   que   le  médecin  »  
(Μυρίία  δὲ  ἕτερα  τοιαῦτα  κατὰ  παλαίίστραν  ἐστὶν  εὔτονα  γυµμνάάσια,  περὶ  ὧν  ἁπάάντων  τὴν  ἐµμπειρίίαν  τε  ἅµμα  
καὶ  τριϐὴν  ὁ  παιδοτρίίϐης  ἔχει,  ἕτερος  δέέ  τις  ὢν  ὅδε  τοῦ  γυµμναστοῦ,  καθάάπερ  ὁ  µμάάγειρος  τοῦ  ἰατροῦ).  
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ruine  physique  de  nombreux  patients,  notamment  par  un  apprentissage  débridé  des  
sports  de   combat.  En   effet,   si   l’on   en   croit  Galien98,   la  pratique  de   la   lutte  dans   les  
palestres   du   IIe   siècle   de   notre   ère   serait   un   phénomène   de   masse.   Le   savoir   du  
pédotribe  entretiendrait  même  parfois  des  liens  très  étroits  avec  une  forme  violente  
de  lutte  appelée  καταϐλητικήή  («  art  de  la  sape  »),  que  Galien  entend  soigneusement  
différencier  de  la  véritable  gymnastique.    
  

1.4.2.3.  La  distinction  galénique  entre   la  gymnastique  et   la   lutte  :   la  stigmatisation  
des  professionnels  du  sport.  
  
La  question  des  différents  sports  de  combat  fait   l’objet  d’une  attention  particulière  

dans   le   corpus   galénique99.   Il   convient   en   effet   de   différencier   la   lutte   (πάάλη100),   la  
boxe   (πυγµμήή101)   et   le   pancrace   (παγκράάτιον102).   Mais,   au   sein   même   de   la   lutte,  
différentes   pratiques  doivent   être  distinguées   selon   qu’on   utilise   tous   les  membres  
du   corps  ou   seulement   les  bras   et   selon  que   le   combat   commence  debout  ou  assis.  
D’après  Galien,   le   sport  de   combat  qui   remporte   le  plus  de   succès   à   la  palestre   est  
l’art   de   la   sape   (καταϐλητικήή)  :   appelée   aussi   καϐϐαλικήή   conformément   à   l’usage  
lacédémonien103,  cette  forme  de  lutte  consiste  à  renverser  l’adversaire  (καταϐάάλλειν),  
en  lui  fauchant  les  jambes.    
  

                                                
98  Ainsi,   en  De  humero   iis  modis   prolaspo   quos  Hippocrates  non  vidit   (K.  XVIII  A  349,   3-‐‑7),  Galien  affirme  que   le  

nombre   et   la   diversité   des   luxations   de   l’épaule   sont   en   augmentation   par   rapport   à   l’époque   d’Hippocrate  
notamment  à  cause  du  succès  rencontré  par  la  lutte  dans  les  palestres.  D’une  manière  générale,  Galien  a  tendance  
à  identifier  les  athlètes  et  les  lutteurs,  dont  il  déplore  la  suralimentation  et  la  dégradation  physique  ;  sur  ce  point,  
voir  I.A.B  et  I.A.C.      

99  Sur  les  sports  de  combat  dans  l’antiquité,  voir  Georgiou  2005,  Decker  et  Thuillier  2004  p.  234-‐‑241,  Thuillier  
1988-‐‑b,  Poliakoff  1987  et  1986,  Brophy  1985,  Rudolf  1976.  

100   Voir   Decker   et   Thuillier   2004   p.   239-‐‑240.   La   lutte   est   des   trois   sports   de   combat   le   plus   philhellène.  
Cependant,   dans   le   monde   romain,   les   règles   originelles   de   πάάλη   grecque   sont   sensiblement   modifiées  :   la  
victoire  n’est  plus  attribuée  à  celui  qui  a  projeté  trois  fois  son  adversaire  au  sol.  à  celui  qui  parvient  à  bloquer  son  
adversaire  au  sol  et  à  le  forcer  à  l’abandon.  

101  Voir  Decker  et  Thuillier  2004  p.  234-‐‑238.  La  boxe  (ou  pugilat)  séduit  les  Romains  en  raison  de  sa  violence,  qui  
s’apparente   au   munus   gladiatorien,   avec   lequel   elle   ne   doit   pas   cependant   être   confondue.   Malgré   les  
rapprochements  qui  peuvent  être   faits  entre  les  sportifs  de  combat  et  les  gladiateurs  (µμονοµμάάχοι),  on  renoncera  
dans  cette  thèse  à  envisager  ces  derniers  comme  une  catégorie  d’athlètes,  sauf  à  dire  qu’ils  ne  présentent  aucune  
spécificité   et   suivent   exactement   le   même   régime   que   les   athlètes  ;   sur   les   gladiateurs   chez   Galien,   voir  
Scarborough  1971  ;  voir  aussi,  pour  des  considérations  plus  générales,  Carter  2009,  Mann  2009,  Horsmann  2001,  
Cagniart  2000,  Lendon  2000,  Potter  1998  et  Robert  1940.  Les  historiens  se  divisent  sur  la  question  des  «  gants  »  de  
boxe,  mais  on  s’accorde  en  général  sur  l’idée  d’un  durcissement  progressif.  Sous  l’empire  romain,  les  règles  sont  
peu   différentes   des   celles   observées   en   Grèce   classique  :   sur   un   espace   de   terre   meuble,   peut-‐‑être   assez  
précisément   délimité,   les   boxeurs   s’affrontent   jusqu’au   knock-‐‑out   ou   jusqu’à   l’abandon   d’un   des   deux  
adversaires.   Il   n’y   a   pas   de   rounds   réguliers,   mais   sans   doute   des  moments   de   pause,   décidés   d’un   commun  
accord  entre  les  adversaires.  Les  coups  sont  portés  presque  uniquement  à  la  tête.  L’absence  de  catégorie  de  poids  
ôte  toute  leur  chance  aux  sportifs  légers.  

102  Voir  Georgiou  2005  ;  Decker  et  Thuillier  2004  p.  240-‐‑241.  p.  240.  Le  pancrace  combine  le  boxe  et  la  lutte.  Tous  
les   coups   sont  permis   sauf   la  morsure   et   la   crevaison  des  yeux.  Contrairement   aux   lutteurs   et   aux  boxeurs,   les  
pancratiastes  pouvaient  frapper  avec  leurs  jambes.  

103  Thrasybule  9,  36  et  45  (K.  V,  820,  11-‐‑12  ;  874,  10  ;  875,  5  ;  893,  1-‐‑  894,  2  =  SM  III  p.  43,  82  et  95-‐‑96).  
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  Or  Galien  déplore   fortement  que  cet  exercice  de   la  palestre  soit  baptisé,  par  ceux  
qui   l’enseignent,   du   nom   de   γυµμναστικήή104.   À   ses   yeux,   cet   abus   de   langage   est  
véritablement  scandaleux  pour  trois  raisons  principales.  
Tout   d’abord,   contrairement   à   la   gymnastique,   la   καταϐλητικήή   n’est   pas   un   art  

logique,  mais  un  art  manuel.  En  outre,  cette  καταϐλητικήή  est  la  forme  de  lutte  la  plus  
indigne  qui  soit,  car  elle  oblige  les  adversaires  à  se  rouler  dans  la  poussière,  comme  
des  animaux  :  les  athlètes  sont  en  effet  contraints  de  s’abaisser  jusqu’au  sol,  comme  le  
souligne   le  préfixe  κατα,  et   ils   sont  ainsi   réduits  à  un  état  proche  de   la  bestialité105.  
Enfin  et  surtout,  aux  yeux  de  Galien,  la  καταϐλητικήή  ne  mérite  même  pas  le  titre  de  
τέέχνη,  puisqu’un  art  est  censé  produire  une  fin  utile106  alors  que  la  καταϐλητικήή  est  
un  art  frauduleux  et  nuisible  (κακοτεχνίία107),  qui  produit  une  santé  déplorable.      
Ainsi  Galien  prononce-‐‑t-‐‑il  avec  fermeté  un  strict  divorce  entre  la  gymnastique  et  la  

καταϐλητικήή.   En   revanche,   dans   certains   développements,   la   frontière   qui   sépare  
cette  lutte  et  l’art  de  la  palestre  est  beaucoup  moins  nette  :  tantôt,  la  καταϐλητικήή  est  
présentée   comme   un   cas   particulier   de   l’art   de   la   palestre,   au   point   de   parfois   se  
confondre  avec  elle  ;  tantôt,  elle  est  présentée  comme  une  activité  extérieure  à  l’art  de  
la  palestre,  et  donc  comme  une  menace  pesant  sur  l’activité  des  bons  pédotribes.    
  
Il   va   de   soi   que   les   athlètes   qui   se   sont   illustrés   dans   les   sports   de   combat   ne  

sauraient   se   reconvertir   de   façon   satisfaisante   dans   la   pratique   de   la   gymnastique.  
L’indigence  dans  laquelle  ils  se  trouvent  souvent  les  pousse  pourtant  à  ce  genre  de  
tentative108.  
Galien  prend  ainsi  un  certain  plaisir  à  se  moquer  des  athlètes  qui,  après  une  piètre  

carrière,   se   présentent   du   jour   au   lendemain   avec   le   titre   de   maîtres   de  
gymnastique109.   De   fait,   des   individus   qui   ont   échoué   dans   la   carrière   sportive  
manqueront  cruellement  de  crédibilité.  Ce  sont  pourtant  eux  qui  ont  le  besoin  le  plus  
impérieux  de  trouver  un  revenu  leur  permettant  de  subsister  dans  la  vieillesse.  
Mais   surtout,   la   déliquescence   physique   dans   laquelle   se   trouvent   ces   sportifs   à  

l’issue   de   leur   carrière   rend   inimaginable   leur   reconversion   professionnelle.   Ici  
encore,   Galien   stigmatise   surtout   les   conséquences   néfastes   de   la   καταϐλητικήή.  

                                                
104  Thrasybule  45  (K.  V  893,  1-‐‑3  =  SM  III  p.  95).  
105  Sur  la  bestialité  des  athlètes,  voir  I.C.1.    
106  Protreptique  IX  1  (K.  I  20,  3-‐‑8  =  Boudon-‐‑Millot  p.  100),  XIII  8  (K.  I  35,  12-‐‑13  =  Boudon-‐‑Millot  p.  114).  
107  Chez  Galien,  l’activité  des  athlètes  est  définie  à  trois  reprises  comme  une  κακοτεχνίία  :  voir  Thrasybule  36,  41  

et  47  (K.  V  874,  5-‐‑6  ;  886,  10  ;  898,  5-‐‑6  =  SM  III  p.  81,  91  et  99).  
108  Protreptique  XIV  2  (K.  I  37-‐‑38  =  Boudon-‐‑Millot  p.  116).  
109  Thrasybule  37,  41  et  46  (K.  V  878,  7-‐‑10  ;  886,  12-‐‑14  et  894,  14-‐‑15  =  SM  III  p.  84-‐‑85,  91  et  97)  :  «   Ils  s’entraînent  

afin  de  vaincre  dans  les  compétitions,  mais,  parce  qu’ils  ne  sont  pas  doués,  ils  n’ont  remporté  aucune  couronne  et  
se  sont  révélés  du  jour  au  lendemain  programmateurs  sportifs…  Ceux  qui  ont  été  athlètes  sans  succès  se  révèlent  
du   jour   au   lendemain   savants   dans   un   tel   art   frauduleux  …  Cependant   les   plus  malchanceux   d’entre   eux   qui  
n’ont  même  jamais  encore  remporté  de  victoire,  du  jour  au  lendemain,  se  donnent  eux-‐‑mêmes  le  nom  de  maîtres  
de   gymnastique  »   (ἀσκοῦνται   µμέέν,   ὥστ'ʹ   ἐν   ἄθλοις   νικᾶν,   ἀφυεῖς   δ'ʹ   ὄντες   κἀκεῖ   στεφάάνων   µμὲν   ἠτύύχησαν,  
ἐξαίίφνης   δ'ʹ   ἀνεφάάνησαν   γυµμνασταίί…   τῆς   µμὲν   τοιαύύτης   κακοτεχνίίας   οἱ   δυστυχῶς   ἀθλήήσαντες   ἐξαίίφνης  
ἐπιστήήµμονες   ἀναφαίίνονται   …      Aλλ'ʹ   ὅµμως   οἱ   τούύτων   ἀτυχέέστατοι   καὶ   µμηδεπώώποτε   νικήήσαντες   ἐξαίίφνης  
ἑαυτοὺς  ὀνοµμάάζουσι  γυµμναστάάς)  
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Physiquement,   les   anciens   athlètes   sont   ruinés110  ;   les   plus   endommagés   perdent  
même   les   organes   de   la   sensation   (τὰ   αἰσθητήήρια111)  ;   ils   deviennent   parfois  
insensibles,   inertes   et   parfaitement   hébétés   (ἀναίίσθητοι   καὶ   ἀκίίνητοι   καὶ   τελέέως  
ἀπόόπληκτοι112).  À  la  limite  de  la  perte  de  conscience,  ces  individus  n’ont  assurément  
aucun  espoir  de  devenir  des  sommités  en  matière  de  gymnastique.  
  
Mais,   quand   bien   même   ils   sortiraient   indemnes   de   leur   carrière   sportive,   ces  

anciens   athlètes   resteront   irrémédiablement   coupés   de   la   γυµμναστικήή   pour   des  
raisons  intellectuelles.  En  effet,  leur  activité  sportive  les  a  contraints  trop  longtemps  à  
négliger   le   travail   de   l’esprit,   nécessaire   à   l’acquisition   de   la   science   gymnastique.  
Dans  la  lignée  de  cet  argument,  le  discours  galénique  prend  souvent  la  forme  d’une  
violente  diatribe,   stigmatisant   le  manque  d’intelligence  des  athlètes113.  Et   tout  effort  
pour   rattraper   leur   retard   serait   peine   perdue  :   aucun   athlète   ne   pourra   jamais  
devenir   maître   de   gymnastique,   puisque   la   formation   de   γυµμναστήής   doit   être  
commencée   dès   l’enfance,   comme   celle   de   tout   médecin.   Galien   se   plaît   ainsi   à  
prendre   les  pseudo-‐‑γυµμνασταίί  en   flagrant  délit  d’ignorance,   sans  grande  difficulté  
d’ailleurs,   puisque   ces   imposteurs   sont   faciles   à   démasquer   (εὐφώώρατοι114).   Ces  
charlatans  font  preuve  d’audace,  comme  le  souligne  l’emploi  de  la  famille  lexicale  de  
τόόλµμα   et   de   l’adverbe   ἀναισχύύντως115.   Or   cette   impudence   prouve   leur   manque  
profond   de   conscience   professionnelle   et   les   sépare   à   jamais   de   la   véritable  
γυµμναστικήή.  
  
En   définissant   la   gymnastique   comme   une   science   théoriquement   distincte   de  

l’exécution  des  exercices  physiques  par  les  pédotribes  et  les  lutteurs,  Galien  élabore  
un   stratagème   de   conquête   qui   lui   permet   d’établir   la   supériorité   hiérarchique   du  
médecin   hygiéniste   sur   le   monde   de   la   palestre.   En   effet,   la   fonction  
architectonique116  de  la  médecine  s’exerce   jusque  dans  ce  lieu  :   le  médecin  est,  pour  
ainsi  dire,  le  stratège  des  gymnases.  
L’examen  des  candidatures  au   titre  de  γυµμναστήής  se   fonde  essentiellement  sur   la  

reconnaissance  de  compétences  scientifiques,  mais  aussi   sur  d’autres  critères  que  la  
notion  de  conscience  permet  de  condenser  en  un  seul  vocable  :  en  effet,  le  défaut  de  

                                                
110  Protreptique  XI  9  (K.  I  30-‐‑31  K  =  Boudon-‐‑Millot  p.  109).  
111  Protreptique  XII  3  (K.  I  32  =  Boudon-‐‑Millot  p.  111).  
112  Thrasybule  37  (K.  V  877,  5-‐‑6  =  SM  III  p.  84).  
113  Protreptique  XI  1-‐‑6  (K.  I  27-‐‑29  =  Boudon-‐‑Millot  p.  106-‐‑108)  ;  Thrasybule  37  (K.  V  877,  10  -‐‑  879,  5  =  SM  III  p.  84-‐‑

85).  
114  Dans  tous  ses  traités,  de  façon  quasi  systématique,  Galien  stigmatise  les  γυµμνασταίί,  dont  l’incompétence  et  

l’inexpérience   sont   abondamment   soulignées   par   le   champ   lexical   de   l’erreur   et   de   l’ignorance  :   voir   par  
exemple,  en  De   sanitate   tuenda   II   3   (K.  VI   93-‐‑95   =  CMG   5.4.2   p.  42-‐‑43),   à   propos   des  massages,   les   expressions  
ἄγνοια,  οὐ  συνεῖδον,  οὐκ  ὀρθῶς,  µμὴ  γινώώσκοντες  ὀρθῶς,  σφαλλόόµμενοι,  ou  encore  le  jeu  de  mot  qui  permet  à  
Galien   de   dire   que   la   majorité   des   programmateurs   sportifs   (γυµμνασταίί)   sont   absolument   inexercés  
(ἀγύύµμναστοι).    

115  Thrasybule  37  et  46  (K.  V  877,  19  ;  878,  3  ;  895,  2  et  18  =  SM  III  p.  84  et  97)  ;  De  sanitate  tuenda  III  8,  IV  4  (K.  VI  
206,  11  ;  262,  8  ;  263,  5  =  CMG  5.4.2  p.  91,  115  et  116).  

116  Thrasybule  44  (K.  V  890,  18  -‐‑  891,  13  =  SM  III  p.  93-‐‑94)    .  
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conscience  professionnelle,  l’inconscience,  voire  la  perte  de  conscience  sont  des  griefs  
retenus  par  Galien  pour  disqualifier  les  mauvais  postulants  que  sont  les  entraîneurs  
et   les   sportifs.   Inversement,   science   et   conscience   paraissent   s’incarner   de   façon  
idéale  dans  le  médecin  hygiéniste,  dont  l’hégémonie  se  trouve  ainsi  consacrée  pour  
garantir   la   conciliation   de   la   santé   et  du   sport.   En   parodiant   la   célèbre   formule  de  
Rabelais117,  on  pourra  donc  affirmer  que,  chez  Galien,  dans  le  domaine  des  exercices  
physiques,  science  sans  conscience  n’est  que  ruine  du  corps118.    
  

1.4.3.  Le  γυµμναστικόός.  
  
Substantivé   au   masculin,   l’adjectif   γυµμναστικόός   désigne   un   «  spécialiste   des  

exercices  physiques  »,  mais  il  convient  de  préciser  en  quoi  consiste  exactement  cette  
spécialité.  En  effet,  la  lecture  des  textes  galéniques  montre  une  certaine  diversité  dans  
l’emploi  de  ce  terme119.  
    
Dans   trois   passages   du   corpus,   le   γυµμναστικόός   est   celui   qui   s’illustre   dans   l’art  

véritable  de   la  γυµμναστικήή  :   ce  mot   est   alors  un   synonyme  de  γυµμναστήής  au   sens  
galénique   et   désigne   donc   un   hygiéniste   dont   la   spécialité   consiste   à   prescrire   des  
exercices,  dont  il  sait  identifier  les  effets  sur  le  corps.  
En  Thrasybule  43  (K.  V  888,  10  =  SM  III  p.  92),  le  γυµμναστικόός,  clairement  distingué  

de   celui   qui   supervise   les   combats   de   lutte   (ἐπιστάάτης   τῶν   παλαισµμάάτων),   est  
présenté  comme  le  spécialiste  de  la  γυµμναστικήή  au  sens  galénique.  
En   Thrasybule  35   (K.   V   874,   1   =   SM   III   p.   81),   Galien   cite   un   passage   du  Gorgias  

464  a  6   où   Socrate   dit   que   seuls   «  un   médecin   et   un   homme   comptant   parmi   les  
γυµμναστικοίί  »   (ἰατρόός   τε   καὶ   τῶν   γυµμναστικῶν   τις)   sont   capables   d’identifier  
certaines  maladies  sur  un  corps  apparemment  sain  aux  yeux  de  tous120.    

                                                
117  Pantagruel  VIII  :  «  science  sans  conscience  n’est  que  ruine  de  l’âme  »  (Pléiade,  p.  206,  l.  21-‐‑22).  
118   Le   traitement   anachronique   et   paradoxal   imposé   ici   à   la   citation   du  Pantagruel   permet   de   rassembler   les  

principaux  enjeux  de  notre  étude.  Il  invite  aussi  à  rapprocher  la  pensée  galénique  et  la  pensée  rabelaisienne.  Sans  
doute   une   telle   association   n’est   pas   infondée,   dans   la   mesure   où   Rabelais   était   homme   de   science,   ami   de  
Guillaume  Budé,  étudiant,  bachelier  puis  enseignant  en  médecine  à  l’université  de  Montpellier,  et  surtout  grand  
connaisseur  de   l’œuvre  de  Galien.  Ainsi,  dans   les  célèbres   chapitres  du  Gargantua  qui  racontent   l’éducation  du  
géant,  il  est  certain  que  la  confiance  accordée  aux  maîtres  Ponocrates  et  Gymnastes,  que  l’évocation  des  jeux  de  
balle,   des   haltères   ou   encore   du   légendaire  Milon   de   Crotone,   trouvent   une   part   de   leur   inspiration   dans   les  
traités  de  Galien  ;  d’ailleurs,  l’étude  des  textes  galéniques  fait  partie  de  la  formation  intellectuelle  de  Gargantua,  
qui  ne  manquera  pas  de  voir  dans  son  activité  sportive  une  mise  en  pratique  de  ses  lectures  ;  voir  Gargantua,  XXI,  
«  L’estude   de  Gargantua   selon   la   disciplines   de   ses   précepteurs   sophistes  »  ;   XXII,   «  Les   jeux   de   Gargantua  »  ;  
XXIII,   «  Comment   Gargantua   feut   institué   par   Ponocrates   en   telle   discipline   qu’il   ne   perdoit   heure   du   jour  »  
(Pléiade  p.   62-‐‑75).   Sur   l’importance  de  Galien   chez  Rabelais,   voir  Antonioli   1976,  Metzdoeff   1988   et  Nicq  1997,  
Metzdoeff  1988,  Antonioli  1976  et  Margarot  1954.  

119  Sauf  erreur,  le  corpus  galénique  présente  trente-‐‑deux  occurrences  de  γυµμναστικος  substantivé  au  masculin.  
120  Dans  la  mesure  où  Platon  distingue  clairement  le  ἰατρόός  et   le  γυµμναστικόός,  on  ne  peut  pas  considérer  que  

cette  formule  désigne  ici  un  «  médecin  qui  compte  en  même  temps  parmi  les  γυµμναστικοίί  »  ;  c’est  en  revanche  ce  
genre   de   symbiose   auquel   procède   Galien   lorsqu’il   forge   lui-‐‑même   une   formule   similaire,   car,   pour   lui,   le  
γυµμναστικόός  au  sens  de  γυµμναστήής  est  précisément  un  médecin.  
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En  De   sanitate   tuenda  II   11   (K.   VI   155,   5   =  CMG   5.4.2   p.   68),   le   γυµμναστικόός   est  
présenté  comme  celui  qui  sait  identifier  les  effets  produits  sur  le  corps  par  n’importe  
quel  mouvement.  
À  ces  trois  occurrences  nominales  s’ajoute  un  emploi  de  l’adverbe  γυµμναστικῶς  en  
De  differentia  pulsuum  ΙΙ  9  (K.  VIII  624  13)  dans  la  formule  ἀλείίψασθαι  γυµμναστικῶς  
pour   dire   qu’il   convient   de   «  s’oindre   d’huile   conformément   aux   prescriptions   du  
γυµμναστικόός  ».  
  
Cependant,  de  la  même  façon  que  le  féminin  γυµμναστικήή  est  parfois  employé,  au  

grand  dam  de  Galien,  pour  désigner  la  pratique  des  exercices  physiques,  de  même,  le  
masculin  γυµμναστικόός  désigne  dans  onze  passages  un   individu  qui  s’est  spécialisé  
dans   la   pratique   des   exercices   physiques,   c’est-‐‑à-‐‑dire   un   athlète.   Or,   au   lieu   de  
déplorer   cet   usage,   Galien   semble   lui-‐‑même   l’entériner,   sans   doute   parce   qu’il   le  
trouve  chez  son  maître  Hippocrate.  En  effet,  dans  l’Aphorisme  I  3121,  il  est  écrit  :  «  Chez  
les  γυµμναστικοίί,  les  bons  états  portés  au  plus  haut  point  sont  dangereux  s’ils  sont  au  degré  

extrême  »  (Ἐν  τοῖσι  γυµμναστικοῖσιν  αἱ  ἐπ'ʹ  ἄκρον  εὐεξίίαι  σφαλεραὶ,  ἢν  ἐν  τῷ  ἐσχάάτῳ  
ἔωσιν)  ;  Galien  cite  cette  formule  à  plusieurs  reprises  dans  ses  traités122  et,  dans  deux  
passages   très   explicites,   il   indique   que   le   mot   γυµμναστικοίί   désigne   selon   lui   des  
athlètes  :  dans   le  De  bono   habitu   (K.   IV  752  9   =  Helmreich  1901),   il   affirme  qu’il   est  
question  ici  du  «  bon  état  des  athlètes,  des  γυµμναστικοίί,  ou  quelque  autre  nom  qu’on  
veuille  bien   leur  donner  »   (ἡ   τῶν  ἀθλητῶν  ἢ  γυµμναστικῶν  ἢ  ὅπως  ἂν  ἐθέέλῃ   τις  
ὀνοµμάάζειν  εὐεξίία)  ;  et  dans  le  Commentaire  à  Nature  de  l’Homme  22,  qu’il   identifie  à  
tort  comme  un  texte  de  Polybe123,  Galien  affirme  que  le  participe  γυµμναζοµμέένους  se  
réfère  aux  γυµμναστικοίί  lorsqu’ils  sont  en  activité  et  qu’ils  ne  peuvent  ni  interrompre  
totalement  cette  dernière  ni  la  réduire  à  très  peu  »  (τι  µμετιόόντων  ἐπιτηδευµμάάτων  καὶ  
µμήήτε   παύύεσθαι   τελέέως   αὐτοῦ   δυναµμέένων   µμήήτε   εἰς   πάάνυ   βραχὺ   συστεῖλαι)  :  
incontestablement,   dans   ces   textes,   le   mot   γυµμναστικοίί   désigne   des   sportifs  
professionnels,  c’est-‐‑à-‐‑dire  des  athlètes.  
  
Dans   cinq   autres   passages,   cependant,   on   a   la   quasi-‐‑certitude   que   le   mot  

γυµμναστικόός  désigne  un  sportif  non  professionnel  :  il  s’agit  donc  d’une  personne  qui  
fréquente   assidûment   la   palestre,   mais   sans   l’ambition   de   se   préparer   aux  
compétitions.  
En  De  atra  bile  IV  9  (K.  V  118,  5  =  CMG  5.4.1.1  p.  78124),  alors  que  Galien  s’interroge  

sur  la  nature  du  sang  contenu  dans  les  hémorrhoïdes,  il  écrit  :  «  À  son  propos,  il  faut  
chercher  à  savoir  de  quelle  nature  est  le  sang  qui  a  été  exclu,  s’il  est  tel  que  celui  dont  

                                                
121  Aphorisme  I  3  (Littré  IV  p.  458,  11  -‐‑  460,  6  =  Magdelaine,  thèse  II  p.  376-‐‑377).  
122  Voir  le  commentaire  à  cet  Aphorisme  en  Hippocratis  Aphorismi  et  Galeni  in  eos  commentarius  I  3  (K.  XVII  B  361,  

11  et  365,  9),  mais  aussi  De  bono  habitu  (K.  IV  752,  9  ;  754,  4  ;  755,  16  =  Helmreich  1901),  Thrasybule  9  (K.  V  820,  5-‐‑6  
et  821,  2  =  SM  III  p.  43-‐‑44),  In  Hippocratis  vel  Polybi  opus  de  salubri  victus  ratione  privatorum  commentarius  27  =  Galeni  
in  Hippocratis  de  natura  hominis  commentarius  III  28  (K.  XV  213,  15  et  214,  7  =  CMG  5.9.1  p.  108-‐‑109).  

123  Nature   de   l’Homme   22   (CMG   1.1.3   p.   216   =  Du   régime   salutaire   7,   Littré   VI   p.   83).   Sur   cette   question,   voir  
l’introduction  de  J.  Jouanna  dans  le  CMG  1.1.3  p.  19-‐‑38  et  p.  99-‐‑107.  

124  Sur  ce  passage,  voir  aussi  l’explication  du  cinquième  mouvement  du  De  bono  habitu  en  I.A.2.a.  
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disposent   les   γυµμναστικοίί,   les   athlètes   et,   parmi   les   simples   particuliers,   les   gens  
parfaitement  sains  et  dotés  d’humeurs  de  bonne  qualité,  ou  bien  s’il  est  plus  noir  et  
plus   épais   que   ce   dernier.  »   (Χρὴ   καταµμανθάάνειν   ἐπ'ʹ   αὐτῆς,   ὁποῖόόν   ἐστι   τὸ  
ἐκκρινόόµμενον  αἷµμα,  πόότερον  οἷον   ἔχουσιν   οἵ   τε  γυµμναστικοὶ  καὶ  οἱ  ἀθληταὶ  καὶ  
τῶν   ἰδιωτῶν  οἱ   τελέέως  ὑγιεινοίί   τε  καὶ   εὔχυµμοι,  ἢ  µμελάάντερόόν  τε  καὶ  παχύύτερον  
τοῦδε.)   La   coordination   des   deux   groupes   οἱ   γυµμναστικοὶ   et   οἱ   ἀθληταὶ   laisse  
clairement  entendre  que  ces  deux  ensembles  sont  distincts  même  s’ils  présentent   la  
même   qualité   de   sang.   Or,   dans   la   mesure   où   les   ἀθληταίί   sont   des   sportifs  
professionnels,   on   comprend   que   les   γυµμναστικοίί   sont   ici   des   sportifs   non  
professionnels.  
En  De   sanitate   tuenda   III   5   (K.  VI   190,   2   =  CMG   5.4.2   p.  84),  Galien   affirme   que   le  

jeune  homme  excellemment  constitué  qu’il  a  forgé  de  façon  abstraite  pour  les  besoins  
de  son  traité,  ne  saurait  échapper  continuellement  à  la  fatigue,  et  c’est  alors  qu’il  lui  
attribue  le  nom  de  νεανίίσκος  γυµμναστικόός  («  petit  jeune  homme  sportif  »).  Dans  la  
mesure  où  ce  personnage  incarne  un  sujet  parfait  toujours  libre  de  son  temps,  il  ne  
saurait  être  considéré  comme  un  athlète,  qui  doit  au  contraire  se  plier  aux  contraintes  
d’emploi  du  temps  des  concours.  
En  De  methodo  medendi   IX  4  (K.  X  608-‐‑609),  Galien  compare  la  fièvre  accompagnée  

de  putréfaction  d’un  esclave  doué  de  certaines  capacités  physiques  acquises  non  pas  
à   la  palestre,  mais  grâce   aux   efforts  de   son   travail,   avec   la   fièvre   sans  putréfaction  
d’un   petit   jeune   homme   sportif   (γυµμναστικὸς   νεανίίσκος)   de   condition   libre  
(ἐλεύύθερος)  qui  a  dû  interrompre  durant  trente  jours  son  activité  physique  pour  des  
raisons  qui  ne  sont  pas  précisées.  Ce  dernier  est  donc  sans  doute  un  sportif  amateur  
assidu,   que   des   obligations   personnelles   ont   contraint   de   renoncer   à   la   palestre  
pendant   un   mois.   S’il   avait   été   un   sportif   professionnel,   il   n’aurait   pas   pu   se  
permettre  une  telle  interruption,  ou  alors  Galien  en  aurait  expliqué  les  raisons,  sans  
compter   qu’il   aurait   aussi   pu   l’appeler   explicitement   ἀθλητήής   comme   il   le   fait  
ailleurs  sans  ambiguïté  dans  le  même  traité  en  K.  X  407,  18.    
En  De  compositione  medicamentorum  secundum  locos  Ι  2  (K.  XII  384,  14),  Galien  évoque  

le  cas  d’un  petit   jeune  homme  en  bon  état  et  sportif  (νεανίίσκος  τις  εὐέέκτης  τε  καὶ  
γυµμναστικὸς)   dont   il   connaît   le   régime   puisqu’il   s’agit   d’un   patient   régulier  
(συνήήθης   δ'ʹ   ἦν   ἡµμῖν   ἱκανῶς,   ὥστε   καὶ   τὴν   δίίαιταν   αὐτοῦ   γινώώσκειν).   Très  
vraisemblablement,  cet  individu  n’est  pas  un  athlète  car,  autrement,  Galien  n’aurait  
pas  eu  à  se  poser  la  question  de  la  nature  de  son  régime,  qui  est  le  même  pour  tous  
les  sportifs  professionnels125.  
Enfin,  en   In  Hippocratis  de  victu  acutorum  commentarius  IV  63   (K.  XV  841,  1  =  CMG  

5.9.1  p.  326),  Galien  commente  le  cas  exposé  par  Hippocrate  dans  le  chapitre  XXIX  du  
Supplément   au   traité  Du   régime   des   maladies   aiguës   (De   victu   acutorum   suppl.   XXIX,  
Littré  II  p.  450  =  Joly  p.  82)  où  une  maladie  aiguë  hivernale  ou  automnale  frappe  un  
patient   dans   la   force   de   l’âge   et   sportif   (τοῦ   κάάµμνοντος   ἀκµμάάζοντος   κατὰ   τὴν  
ἡλικίίαν  καὶ  ὄντος  <γυµμναστικοῦ  >).  Si  Hippocrate  avait  voulu  évoquer  le  cas  d’un  

                                                
125  Sur  le  régime  des  athlètes  fait  à  base  de  pain  et  de  viande,  voir  II.A.2.b.  
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athlète,   il   l’aurait   précisé  ;   or   il   se   contente   de   dire   que   la   pratique   du   sport   avait  
pourvu   cet   individu   d’une   chair   de   bonne   qualité   («  τὸ   σῶµμα   ἐκ   γυµμνασίίων…  
εὐσαρκώώσιος  ἔχῃ  »),  mais  il  n’est  pas  question  de  régime  athlétique.    
  
Restent  enfin  douze  autres  passages  où  le  masculin  γυµμναστικόός  désigne  un  sportif  

qui  peut  être  indifféremment  un  professionnel  ou  un  amateur126.  
En  De  constitutione  artis  medicae  ad  Patrophilum  17,  11  (Κ.  Ι  293,  4  =  CMG  5.1.3  p.  116),  

Galien  affirme  que  de  nombreux  γυµμναστικοίί  sont  capables  de  deviner  l’issue  d’un  
combat  de   lutte  à  peine   l’affrontement  commencé  grâce  à   l’interprétation  de  signes  
qui   leur   indiquent   clairement   la   supériorité   de   l’un   des   deux   lutteurs127.   Cette  
capacité  pronostique   tient   sans  doute   au   fait   qu’eux-‐‑mêmes   sont  généralement  des  
praticiens  assidus  de  la  lutte,  qu’ils  soient  professionnels  ou  amateurs,  et  qu’ils  sont  
souvent  amenés  à  observer  les  combats  des  autres.  
En  De   anatomicis   administrationibus   III   5   (K.   II   374),   Galien   précise   que   la   veine  

humérale   est   particulièrement   visible   sur   les   γυµμναστικοίί  secs   et   musclés,   ce   qui  
correspond   plutôt   au   profil   des   coureurs.   De   même,   en   De   anatomicis  
administrationibus  IV  6  (K.  II  450  et  480)  et  en  De  musculorum  dissectione  VI  4  et  VIII  11  
(K.   XVIII   B   937,   6   et   943,   16   =   Garofalo   p.   127   et   132-‐‑133),   Galien   fait   la   même  
observation   à   propos   des  muscles   trapèzes,   qui   peuvent   s’observer   facilement   sur  
tout   type  de  γυµμναστικοίί  ;   et   en   In  Hippocratis   librum  de   articulis   commentarius  II   81  
(K.  XVIII  A  597,  15),  Galien  indique  enfin  que  les  contours  des  muscles  de  la   jambe  
sont  particulièrement  bien  dessinés  chez   les  γυµμναστικοίί.  Or   toutes  ces  remarques  
peuvent  s’appliquer  aussi  bien  à  des  sportifs  professionnels  qu’à  des  amateurs.  
En  De  motu  musculorum  II  9  (K.  IV  461,  5  =  Rosa,  Galenos  p.  42)  il  est  fait  référence  

aux   exercices   de   rétention   de   souffle   pratiqués   après   l’effort   physique,   qui   sont  
indispensables  aux  athlètes,  mais  utiles  aussi  aux  non  professionnels128.  
De  même  en  De  sanitate  tuenda  III  7  (K.  VI  201,  15  =  CMG  5.4.2  p.  89),  Galien  met  en  

garde  contre   les   risques  de  dessèchement  qui  pèsent  sur   les  γυµμναστικοίί  qui  n’ont  
pas   bénéficié   de   soins   apothérapeutiques  :   ici   aussi,   il   peut   s’agir   de   sportifs  
professionnels,  mais  aussi  d’amateurs.  
En  De  methodo  medendi  X  3  (K.  X  672,  10),  il  est  question  d’un  jeune  homme  maigre  

et  sec,  habitué  à  fournir  des  exercices  tant  physiques  qu’intellectuels,  qui  recourt  aux  
frictions   auxquelles   les   γυµμναστικοίί   ont   souvent   l’habitude   de   se   livrer  ;   comme  

                                                
126  De  même,   en  ajoutant   le   suffixe   -‐‑ικόός  au   radical  d’un  mot  qui  désigne   une  activité   physique  quelconque,  

Galien   désigne   un   sportif   amateur   ou   professionnel   qui   s’est   spécialisé   dans   la   pratique   de   ce   sport   et   qui   s’y  
montre  particulièrement  performant  :  ainsi,  on  a  vu  que  le  παλαιστικόός  (οu  παλαιστρικόός)  est  un  «  spécialiste  de  
la  lutte  »,  c’est-‐‑à-‐‑dire  un  lutteur  qui  peut  être  un  professionnel  ou  un  amateur  assidu  dans  cette  discipline  ;  mais  il  
en  va  de  même,  par   exemple,  pour   le  παγκρατιαστικόός,   l’ὁπλοµμαχικόός,   l’ἡνιοχικόός   et   l’ὀρχηστικόός,  qui   sont  
respectivement   les  spécialistes  du  pancrace,  du   combat  en  armes  pesantes,  de   la   course  de   char  et  de   la  danse.  
Galien   évoque   aussi   le   cas   du   σφαιριστικόός,   «  spécialiste   du   jeu   de   balle  »  :   on   peut   donc   se   demander   si   des  
compétitions   professionnelles   étaient   organisées   pour   ce   type   de   sport,   ou   bien   s’il   s’agit   simplement   d’un  
exercice  amateur,  auquel  cas  le  mot  σφαιριστικόός  ne  peut  pas  désigner  un  athlète.  

127  Sur  ce  passage,  voir  II.C.2.c.  
128  Sur  la  rétention  de  souffle,  voir  II.A.1.a.  
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l’apothérapie,  les  massages  peuvent  être  pratiqués  aussi  bien  par  des  athlètes  que  par  
des  amateurs.  
C’est   d’ailleurs   ce   que   rappelle   Galien   en   De   simplicium   medicamentorum  
temperamentis   ac   facultatibus  ΙΙ   6   (K.   XI   479,   4)   quand   il   dit   que   les   massages   sont  
habituellement   pratiqués   avec   de   l’huile   par   «  tous   les   sportifs  »   (οἱ   γυµμναστικοὶ  
πάάντες)129.  
Par  ailleurs,  en  De  rebus  boni  malique  suci  3  (K.  VI  763  12  =  CMG  5.4.2  p.  396),   il  est  

précisé   que   les   γυµμναστικοίί,   qui   recherchent   non   la   seule   santé,  mais   le   bon   état,  
peuvent   consommer  des   aliments  visqueux  ;   ce   commentaire  vaut   surtout  pour   les  
athlètes,  mais  aussi  pour  les  sportifs  amateurs  les  plus  assidus130.  
Enfin,  en   In  Hippocratis   librum  de  articulis   commentarius     IV  40   (K.  XVIII  A  733,  17),  

Galien   explique  que,   chez   les  γυµμναστικοίί,   la  présence  de  muscles   robustes   sur   le  
côté  de  la  cuisse  aide  à  contenir  l’os  de  la  hanche  dans  sa  cavité,  à  condition  que  le  
cotyle  ne  soit  pas  rompu131.  
  
Dans   les   quatre   textes   où   le   γυµμναστικόός   désigne   l’hygiéniste   spécialiste   de  

γυµμναστικήή,   il   est  donc  utile,  pour  plus  de  clarté,  de   traduire   ce   terme   comme   s’il  
s’agissait   du  mot   γυµμναστήής  :   on   le   rendra   donc   par   la   formule   «  programmateur  
sportif  ».  
Dans   les   vingt-‐‑huit   autres   passages,   c’est-‐‑à-‐‑dire   près   de   90%   des   cas,   le  

γυµμναστικόός   désigne   un   «  sportif  »   tantôt   professionnel   (11   occurrences),   tantôt  
amateur   (6   occurrences),   tantôt   l’un   ou   l’autre   (11   onccurrences).   Pour   être  
parfaitement   clair   dans   les   cas   différenciés,   on   pourra   traduire   γυµμναστικόός   par  
«  sportif  »  en  lui  ajoutant  l’épithète  «  professionnel  »  ou  «  amateur  ».  
  

1.5.  Le  champ  lexical  de  γυµμνάάσιον.    

1.5.1.  Ἄσκησις  et  ἄσκηµμα132.    
  
La   notion   de   γυµμνάάσιον   peut   être   associée   à   la   famille   lexicale   d’ἀσκέέω,   dont   le  

sens  originel  est  «  façonner,  travailler  à  »  à  propos  du  travail  de  la  laine,  du  métal,  de  
la   fabrication   d’un   arc,   d’une   construction,   d’où   «  orner,   arranger  »,  mais   qui,   dès  
l’époque   classique,  perd   cette   connotation   esthétique  pour   signifier   essentiellement  
«  exercer  ou  s’exercer  »  en  parlant  du  corps  ou  de  l’âme.  Ainsi,  chez  Galien  comme  
chez   de   nombreux   auteurs,   les   dérivés   ἡ   ἄσκησις   et   τὸ   ἄσκηµμα   désignent   un  
exercice   tantôt   physique,   tantôt   moral.   Le   sens   de   cette   famille   lexicale   s’est   donc  

                                                
129  Sur  les  huiles  de  massages,  voir  II.A.1.b.  
130  Sur  ce  point,  voir  II.A.2.b.  
131  Sur  ce  texte,  voir  I.A.3.b.  et  I.C.1.c.  
132  Chantraine  1968,  s.  v.  ἀσκέέω  p.  124.  
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éloigné  de  la  notion  de  travail  technique133,  mais  reste  malgré  tout  lié  au  motif  de  la  
persévérance134.    
Le  nom  d’agent  ἀσκητήής  «  personne  exercée  »,  qui,  en  grec  classique,  constitue  un  

«  équivalent  d’ἀθλητήής  »,  n’apparaît  qu’une  seule  fois  dans  le  corpus  galénique  sous  
la  forme  poétique  ἀσκήήτωρ,  dans  la  citation  d’une  fable  en  vers135.  

1.5.2.  Ἄθλον136.    
  
Chez   Galien,   le   mot   ἀθλητήής   lui-‐‑même   désigne   le   sportif   professionnel,   dont   le  

métier   consiste   à   remporter   le   prix   (τὸ   ἆθλον)   dans   l’épreuve   où   il   est   spécialisé.  
Galien  observe  en  effet  que  le  modèle  originel  du  compétiteur  amateur  et  polyvalent  
n’est   plus   d’actualité  :   en   effet,   alors   que,   dans   les   premiers   concours,   l’activité  
athlétique  n’était  pas  un  métier  puisque  n’importe  quel   individu  pouvait  participer  
aux   concours   dans   la   ou   les   disciplines   de   son   choix,   dès   l’époque   classique,   la  
professionnalisation   du   sport   athlétique   s’est   imposée,   favorisant   en   outre   la  
spécialisation   des   concurrents   dans   une   seule   discipline   dans   laquelle   ils  
concentraient  tous  leurs  efforts137.    
Dans   le   lexique  galénique,   on   rencontre   aussi   le  dénominatif  ἀθλέέω  «  lutter  pour  

un  prix  »,  les  dérivés  τὸ  ἄθληµμα  et  ἡ  ἄθλησις  «  activité  du  sportif  professionnel  »,  et  
surtout   l’adjectif  ἀθλητικόός  «  propre   au   sportif  professionnel  »,  parfois   substantivé  
au  masculin   avec   le   sens   de   «  spécialiste   de   la   compétition  »,   très   proche   de   celui  
d’ἀθλητήής.    
Quant   à   l’adjectif   dérivé  ἄθλιος,   «  qui   lutte,  malheureux,  misérable  »,  Galien   lui-‐‑

même   le   rapproche   explicitement   du   nom   ἀθλητήής   en   Protreptique   XI   11138   pour  
montrer  à  quel  point  la  misère  (ἡ  ἀθλιόότης)  est  consubstancielle  au  métier  d’athlète,  
où   la  suralimentation,   le  surentraînement  et   les  blessures  sont   la  cause  d’une  ruine  
physique  et  morale.  Le  sport,  en  cessant  d’être  un  loisir  pour  devenir  une  profession,  
a  donc  accédé  au  statut  de  travail  en  réactivant  le  lien  étymologique  qu’il  entretient  
avec  la  souffrance.    

                                                
133   Sur   l’évolution  du   sens  de   travail   technique  à   celui  d’exercice,  notamment  du   corps,   puis   à   celui  d’ascèse  

religieuse  et  morale,  voir  Dressler  1947.  
134  Sur  la  persévérance  chez  Galien,  voir  Debru  2003.  Sur  la  notion  d’ἄσκησις  associée  au  monde  du  sport,  voir  

Van  Nijf  2003.  
135  Protreptique  XIII  9  (K.  I,  36  =  Boudon-‐‑Millot  p.  114)  :  ἀσκήήτορες.  
136  Chantraine  1968  s.  v.  ἄεθλος  p.  21.  
137   Il  n’est  pas   rare  d’entendre  aujourd’hui   les   commentateurs   sportifs  déplorer   ce   phénomène  à   l’échelle  des  

disciplines   contemporaines   de   l’athlétisme,   de   la   gymnastique,   de   la   natation   ou   encore   du   ski   alpin  :   les  
spécialistes   accordent   souvent   leur   préférence   aux   décathloniens,   pentathlioniens,   triathloniens   et   biathloniens  
plutôt  qu’aux  sportifs  qui  ne  pratiquent  qu’une  seule  des  dix,  cinq,  trois  ou  deux  disciplines  de  leur  homologues  
polyvalents  ;   de   même,   un   gymnaste   spécialisé   dans   l’exercice   des   anneaux,   mais   peu   performant   au   sol,   au  
cheval  d’arçon,  aux  barres  parallèles  ou  à  la  barre  fixe,  leur  fera  regretter  l’époque,  qui  n’est  pas  si  lointaine,  où  
un  même  individu  pouvait  exceller  dans  toutes   ces  disciplines  ;  pareillement,   les  nageurs   les  plus  admirés  sont  
souvent   ceux   qui   remportent   des  médailles   dans   plusieurs   des   quatre   nages   pratiquées   en   bassin  ;   quant   aux  
skieurs,  ceux  auxquels  on  accorde   le  plus  de  mérite  sont  généralement   les  vainqueurs  du  combiné,  associant   la  
descente,  où  prime  la  vitesse,  et  le  slalom,  où  la  maîtrise  technique  est  encore  plus  poussée.  

138  Protreptique  XI  11  (Boudon-‐‑Millot    p.  110  =  K.  I  31).  Sur  ce  texte,  voir  I.C.2.a.  
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Le  masculin  ἆθλος,  originellement  «  lutte,  combat,  épreuve  »  d’où  «  jeux,  concours  
sportifs  »,   n’a   pas   d’étymologie   établie139  ;   employé   chez   Homère   à   propos   des  
Travaux  d’Héraclès  et  de  l’épreuve  de  l’arc  dans  l’Odyssée,  ce  mot  n’apparaît  jamais  
dans   le   corpus   galénique,   où   il   est   concurrencé   dans   ce   sens   par   ἀγώών,  
«  compétition  ».    

1.5.3.  Ἀγώών140.    
  
Chez  Galien,  c’est  donc  le  maculin  ὁ  ἀγώών  qui  sert  à  désigner  les  concours  sportifs.  

On   lui   associe   le   dénominatif   ἀγωνίίζω,   «  chercher   à   gagner   dans   les   jeux,  
combattre  »,   et   le   nom   ἀγωνίία,   qui   signifie   originellement   «  lutte,   exercice  »,  mais  
qui,   dans   le   corpus   galénique,   est   toujours   employé   dans   le   sens   classique  
d’«  angoisse  ».   En   effet,   bien   que   l’ἀγων   sportif   soit   un   moment   éprouvant141,  
précédé   en   outre   d’une   période   d’appréhension142,   Galien   n’en   rappelle   jamais   le  
caractère  anxiogène  par  des  emplois  ambigus  ou  ironiques  du  mot  ἀγωνίία.    
Il  reste  que  la  réalité  de  l’ἀγώών  athlétique  entretient  un  lien  étroit  avec  la  notion  de  

travail,   puisque   la   participation   aux   compétitions   est   désormais   un   métier   de  
professionnel,  et  non  plus  une  opportunité  offerte  à  tous  les  citoyens  amateurs143.  

1.5.4.  Πόόνος144.  
  
Il   est   encore   d’autres   mots   que   Galien   présente   comme   des   synonymes   de  

γυµμνάάσιον  et  qui  tissent  des  liens  étroits  avec  la  notion  de  travail.  Il  y  a  tout  d’abord  
la  famille  lexicale  de  πόόνος,  dérivé  du  verbe  πέένοµμαι,  qui  chez  Homère  signifie  «  se  
donner   de   la   peine,   travailler   à,   s’occuper   de  »,   notamment   pour   les   travaux  
ménagers,   et   dans   le   grec   postérieur,   «  être   en   peine,   en   difficulté,   dans   la   gêne  ».  
Grâce  au  vocalisme  o,   le  verbe  πέένοµμαι  donne  plusieurs  termes  évoquant  le  travail  
ou   l’effort  ;   c’est   le   cas   du   verbe  πονέέω-‐‑ῶ   «  se   donner   du  mal,   travailler   à  »   et   du  
substantif  ὁ  πόόνος  «  peine,  travail,  lutte,  souffrance  ».    
Certes,   l’étymologie   de   πόόνος   est   douteuse   et   n’implique   pas   nécessairement   de  

lien   avec   la   maîtrise   d’un   travail   technique145.   D’ailleurs,   Galien   aurait   plutôt  
tendance   à   réserver   ce   terme   aux   activités   professionnelles   dont   la   finalité   est   de  

                                                
139  L’étymologie  d’ἆθλος  n’est  pas  établie.  On  est  gêné  par  le  fait  que  le  sens  originel  n’est  pas  assuré.  Trümpy  

1950  p.  150-‐‑151  estime  que  le  sens  originel  est  quelque  chose  comme  labor    cependant,  dans  les  faits  homériques  le  
mot  s’applique  précisément  à  des  épreuves  en  formes  de  concours  ou  de  jeux.  

140  Chantraine  1968,  s.  v.  ἄγω  p.  17.  
141  Voir  De  sanitate  tuenda  III  2  (K.  VI  168,  2  -‐‑  169,  3  =  CMG  5.4.2  p.  74-‐‑75)  ;  De  alimentorum  facultatibus  I  2  (K.  VI  

487,  11  -‐‑  488,  4  =  CMG  5.4.2  p.  220).  Sur  ces  textes,  voir  I.B.2.c.  
142  Voir  De  praecognitione  7  (K.  XIV  637,  10  -‐‑  641,  4  =  CMG  5.8.1  p.  106-‐‑110).  Sur  ce  texte,  voir  I.B.2.c.  
143  Sur  le  sport  amateur  et  la  professionnalisation  des  concours,  voir  Wallner  1997,  Young  1996,  Scarborough  

1985.  
144  Chantraine  1968,  s.  v.  πέένοµμαι  p.  881.  
145   Les   emplois   homériques   peuvent   exprimer   la   notion   d’effort   sans   passer   par   l’intermédiaire   d’aucune  

technique,  même  si  l’on  peut  envisager  un  rapprochement  avec  des  termes  signifiant  «  tisser,  tendre  ».  
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produire  un  résultat  qui  outrepasse  le  seul  entretien  du  corps  ;  mais,  conformément  
au  sens  large  attesté  chez  Hippocrate  et  dans  le  langage  courant,  il  accepte  aussi  de  le  
considérer   comme  un   synonyme  de   γυµμνάάσιον,   comme   il   le   dit   lui-‐‑même  dans   le  
chapitre  2  du  deuxième  livre  de  son  traité  d’Hygiène.    
  
Dans  ce  passage,  Galien  s’intéresse  au  régime  de  l’homme  d’excellente  constitution  

entre   14   et   21   ans.   Il   cite   alors,   pour   les   commenter,   deux   préceptes   extraits  
d’Épidémies  VI  :  «  Que  les  peines  précèdent  les  aliments  »  (Πόόνοι  σιτίίων  ἡγείίσθωσαν146)  
et   «  Peines,   nourriture,   boisson,   sommeil,   sexe,   le   tout   avec   modération  »   (Πόόνοι,   σῖτα,  
ποτάά,   ὕπνοι,   ἀφροδίίσια,   πάάντα  µμέέτρια147).   Ces   deux   phrases   accordent   la   priorité  
aux  «  peines  »,   terme  que  Galien  doit  donc   lui   aussi   expliquer   en  priorité.   Il  définit  
alors  ce  mot  en  le  mettant  en  relation  avec  les  notions  de  «  mouvement  »  (κίίνησις)  et  
d’«  exercice  »  (γυµμνάάσιον)148  :  
  
Ἀπὸ   δὲ   τῶν   πόόνων   ἀρκτέέον,   αὐτὸ   τοῦτο  

πρῶτον   ἐν   αὐτοῖς   διελοµμέένους,   εἴτε   ταὐτόόν  
ἐστι   πόόνος   τε   καὶ   κίίνησις   καὶ   γυµμνάάσιον,  
εἴτε  πόόνος  µμὲν  καὶ  κίίνησις  ταὐτόόν,  ἕτερον  δέέ  
τι   τὸ   γυµμνάάσιον,   εἴτε   κίίνησις   µμὲν   ἕτερον,  
οὐδὲν   δ'ʹ   ὁ   πόόνος   τοῦ   γυµμνασίίου   διαφέέρει.  
Ἐµμοὶ   µμὲν   δὴ   δοκεῖ   µμὴ   πᾶσα   κίίνησις   εἶναι  
γυµμνάάσιον,  ἀλλ'ʹ  ἡ  σφοδροτέέρα  µμόόνη.  Ἐπεὶ  δ'ʹ  
ἐν   τῷ   πρόός   τι   τὸ   σφοδρόόν,   εἴη   ἂν   ἡ   αὐτὴ  
κίίνησις   ἑτέέρῳ   µμὲν   γυµμνάάσιον,   ἑτέέρῳ   δ'ʹ   οὐ  
γυµμνάάσιον.  Ὅρος  δὲ  τῆς  σφοδρόότητος  ἡ  τῆς  
ἀναπνοῆς   ἀλλοίίωσις·∙   ὡς,   ὅσαι   γε   κινήήσεις  
οὐκ  ἀλλοιοῦσι  τὴν  ἀναπνοήήν,   οὔπω  ταύύτας  
ὀνοµμάάζουσι   γυµμνάάσια·∙   εἰ   δ'ʹ   ἤτοι   µμεῖζον   ἢ  
ἔλαττον   ἢ   θᾶττον   ἢ   πυκνόότερον  
ἀναγκασθείίη   τις   ἀναπνεῖν   ἐπὶ   κινήήσει   τινίί,  
γυµμνάάσιον   ἡ   τηλικαύύτη   κίίνησις   ἐκείίνῳ  
γενήήσεται.   Τοῦτο   µμὲν   δὴ   κοινῇ   γυµμνάάσιον  
ὀνοµμάάζεται,   ἰδίίᾳ   δέέ,   ἀφ'ʹ   οὗπερ   καὶ   τὰ  
γυµμνάάσια   προσαγορεύύουσιν   ἅπαντες,   ἔν  
τινι   κοινῷ   τῆς   πόόλεως   οἰκοδοµμησάάµμενοι  
χωρίίῳ,   εἰς   ὅπερ   καὶ   ἀλειψόόµμενοίί   τε   καὶ  
διατριψόόµμενοι   καὶ   διαπαλαίίσοντες   ἢ  
δισκεύύσοντες  ἤ  τι  τοιοῦτον  ἄλλο  πράάξοντες  
ἥκουσιν.   Ἡ   δὲ   τοῦ   πόόνου   προσηγορίία  
ταὐτόόν  µμοι   δοκεῖ   σηµμαίίνειν  θατέέρῳ   τῷ  ὑπὸ  
τοῦ   γυµμνασίίου   ὀνόόµματος   εἰρηµμέένῳ  
δηλοῦσθαι   τῷ   κοινῷ.   Καὶ   γὰρ   καὶ   οἱ  
σκάάπτοντες   καὶ   οἱ   θερίίζοντες   καὶ  
ἱππαζόόµμενοι   πονοῦσίί   τε   καὶ   γυµμνάάζονται  
κατὰ   τὸ   κοινὸν   τοῦ   γυµμνασίίου  

   Commençons   par   les   «  peines  »  et   définissons  
d’abord   cette   notion,   qui   figure   dans   les   phrases  
d’Hippocrate,   en   voyant   si   la   peine,   le  mouvement   et  
l’exercice  sont  une  seule  et  même  chose,  ou  si   la  peine  
et   le  mouvement  sont  une  seule  et  même  chose   tandis  
que   l’exercice   en   serait   une   autre,   ou   encore   si   le  
mouvement   est   une   chose   tandis   que   le   peine   ne  
diffèrerait  en  rien  de  l’exercice.  Je  considère  comme  un  
exercice   physique   non   pas   tout   mouvement,   mais  
uniquement  celui  qui  est  assez  vigoureux.  Or,  puisque  
la  vigueur  est   relative,   le  même  mouvement  peut  être  
un   exercice   physique   pour   une   personne,   mais   pas  
pour  son  voisin.  C’est   l’altération  de  la  respiration  qui  
est   le   critère  déterminant  de   la   vigueur.  De   sorte   que  
tous   les  mouvements   qui   n’altèrent  pas   la   respiration  
ne   sont   en   aucune   manière   appelés   exercices  
physiques.  Mais  si  quelqu’un  est  forcé  de  respirer  plus  
ou   moins,   plus   vite   ou   plus   fréquemment   à   la   suite  
d’un  mouvement,  un   tel  mouvement  sera  pour   lui  un  
exercice   physique.   Voilà   donc   ce   qui   est  
communément  appelé  exercice  physique,  mais  au  sens  
propre,   c’est   aussi   le   mot   qu’on   utilise   tous   pour  
désigner   les   gymnases,   lorsqu’on   s’est   fait   construire  
dans  une  propriété  publique   appartenant   à   la   cité   un  
endroit  où  l’on  va  pour  se  faire  des  onctions,  se  masser  
et   faire   des   combats   de   lutte,   lancer   le   disque   ou  
accomplir  une  action  de  ce  genre.  Quant  à  l’appellation  
de   «  peine  »,   elle   me   semble   avoir   la   même  
signification  que  cette  autre  chose  dont  j’ai  dit  qu’on  la  
désignait   communément   par   le   terme   «  exercice  
physique  ».  En  particulier,  ceux  qui  creusent,  ceux  qui  

                                                
146  Épidémies  VI  4,  23,  1  (Littré  V  p.  315  =  Manetti-‐‑Roselli  p.  100).  
147  Épidémies  VI  6,  2  (Littré  V  p.  324  =  Manetti-‐‑Roselli  p.  124).  
148  De  sanitate  tuenda  II  2  (K.  VI  85,  3  -‐‑  86,  12  =  CMG  5.4.2  p.  39-‐‑40).  
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σηµμαινόόµμενον.  Ἐµμοὶ  µμὲν  οὖν  οὕτω  διῃρήήσθω  
περὶ   τῶν   ὀνοµμάάτων,   καὶ   κατὰ   ταῦτα   τὰ  
σηµμαινόόµμενα   πᾶς   ὁ   ἐφεξῆς   λόόγος  
ἀκουέέσθω.   Εἰ   δέέ   τις   ἑτέέρως   βούύλεται  
χρῆσθαι,   συγχωρῶ·∙   οὐδὲ   γὰρ   ὑπὲρ  
ὀνοµμάάτων  ὀρθόότητος  ἥκω  σκεψόόµμενος,  ἀλλ'ʹ  
ὡς   ἄν   τις   ὑγιαίίνοι   µμάάλιστα·∙   καὶ   πρὸς   τοῦτ'ʹ  
αὐτὸ   χρήήσιµμον   ὑπάάρχον   µμοι   περίί   τε   τῶν  
γυµμνασίίων  καὶ  πόόνων  καὶ  ξυλλήήϐδην  εἰπεῖν  
ἁπάάσης   κινήήσεως   διελέέσθαι,   τὰ  
σηµμαινόόµμενα   τῶν   ὀνοµμάάτων   ἠναγκάάσθην  
ἀφορίίσασθαι.    

moissonnent  et  montent  à  cheval  travaillent  et  font  un  
exercice   physique   selon   la   signification   commune   de  
l’exercice   physique.   Voilà   donc   les   défintions   que   je  
donne  de  ces  mots,  et  tout  le  propos  qui  va  suivre  s’y  
conforme.  Mais  si  quelqu’un  veut  faire  un  autre  usage  
de  ces  mots,  je  suis  d’accord.  Car  je  ne  suis  pas  ici  pour  
examiner  le  sens  des  mots,  mais  la  façon  dont  on  peut  
être   dans   la   meilleure   santé.   Dans   cet   objectif   même,  
que  je  juge  utile,  et  pour  faire  des  distinctions  à  propos  
des  exercices,  des  peines,  bref  des  mouvements,  j’ai  été  
contraint  de  déterminer  le  sens  de  ces  mots.  

  
Dans   ce   développement   théorique,   les   définitions   proposées   par   Galien   sont  

doublement  placées  sous  le  signe  de  la  relativité.  
Elles  sont  tout  d’abord  relatives  les  unes  par  rapport  aux  autres  dans  la  mesure  où  

elles  entretiennent  toutes  entre  elles  des  liens  étroits,  qui  peuvent  aller  de  la  simple  
inclusion  à   la  synonymie  :  en  effet,   le  γυµμνάάσιον   fait  partie  des  κινήήσεις  et   il  peut  
être  employé  comme  équivalent  de  πόόνος.  
De   plus,   comme   Galien   lui-‐‑même   le   souligne   lui-‐‑même,   ces   définitions   sont  

relatives  puisqu’elles  ne  sont  pas  catégoriques  et  incontestables  :  en  effet,  Galien  ne  
refuse  pas  l’idée  que  l’on  puisse  employer  le  mot  γυµμνάάσιον  dans  un  sens  plus  étroit  
qu’il   ne   fait   lui-‐‑même.   S’il   prend   la   peine   de   formuler   ces   définitions,   c’est   pour  
rendre  parfaitement  claire  la  suite  de  son  traité,  et  non  pour  fixer  un  sens  universel  et  
définitif.    
La  principale  difficulté  rencontrée  ici  par  Galien  concerne  le  mot  γυµμνάάσιον.  Il  en  

propose   une   définition   physio-‐‑dynamique  :   un   γυµμνάάσιον   est   un  mouvement   qui  
altère   la   respiration.  Galien  remarque  aussitôt  que,  sur  le  plan  empirique,   la  notion  
même  de  γυµμνάάσιον  dépend  de  la  constitution  physique  de  chaque  individu  :  selon  
les  corps,  un  même  mouvement  n’est  pas  toujours  capable  de  modifier  la  respiration.  
Ainsi,  la  réalité  même  du  γυµμνάάσιον  peut  elle  aussi  être  considérée  comme  relative  
(τὸ  πρόός  τι).  
D’ailleurs,   en   reconnaissant   le   caractère   non   catégorique   de   ses   définitions,   et  

notamment   celle   du   mot   γυµμνάάσιον,   Galien   entend   sans   doute   anticiper   les  
objections   qui   pourraient   lui   être   adressées.   En   effet,   on   pourrait   d’emblée   lui  
reprocher  de  donner  au  mot  γυµμνάάσιον  un  sens  strictement  personnel  et  arbitraire.  
Et  de   fait,   comme  Galien   le   constate   lui-‐‑même,   son  acception  du   terme  γυµμνάάσιον  
est  quelque  peu  coupée  de  ses  racines  étymologiques  et  socio-‐‑historiques,  puisque  ce  
mot   γυµμνάάσιον   désigne   à   l’origine   les   activités   que   les   habitants   d’une   cité  
accomplissent  dans  le  cadre  des  «  gymnases  »  (γυµμάάσια)  ;  il  semble  que  le  pluriel  se  
justifie   ici   par   le   fait   qu’il   existe   non   pas   plusieurs   gymnases   dans   une  même   cité,  
mais  plusieurs  corps  de  bâtiment  dans  un  seul  gymnase.  Stricto   sensu,   la  notion  de  
γυµμνάάσιον  devrait   donc   être   circonscrite   aux   activités   accomplies   à   l’intérieur   des  
γυµμνάάσια.  Or,  en  formulant  lui-‐‑même  cette  remarque  étymologique  et  en  rappelant  
que  les  gymnases  sont  aussi  des  lieux  où  des  bains  et  des  massages  sont  administrés  
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au   corps   dénudé   (γυµμνόός),   Galien   se   préserve   contre   la   critique   d’incompétence  
linguistique   qu’on   pourrait   lui   adresser  :   grâce   à   ces   quelques   lignes,   il   prouve   en  
effet   qu’il   connaît   la   réalité   historique   des   gymnases   et   surtout   qu’il   a   identifié   le  
radical   du  mot   γυµμνάάσιον,   qui   renvoie   originellement   à   la   nudité.   Ainsi,   tout   en  
désamorçant  une  objection  qui  pourrait  facilement  lui  être  adressée  par  un  confrère  
malintentionné,  il  pose  les  bases  d’une  bonne  compréhension  de  son  traité  où  le  mot  
γυµμνάάσιον,  employé  constamment,  doit  donc  être  entendu  dans  un  sens   large,  qui  
d’ailleurs  correspond  au  langage  courant.  À  défaut  d’être  parfaitement  valable  sur  le  
plan   étymologique   et   socio-‐‑historique,   l’usage   galénique   du  mot   γυµμνάάσιον   n’est  
donc  pas  pour  autant  dépourvu  de  rigueur.  
  
De   façon  comparable,  dans  un  extrait  du  quatrième   livre  de  Commentaire  au   traité  
Du  régime  des  maladies  aiguës,  Galien  commente  un  passage  où  figurent  dans  la  même  
phrase   les   mots   γυµμνάάσια   et   πόόνος  :   Hippocrate   dit   en   effet   que,   chez   certains  
patients,  les  maux  de  tête  sont  «  dus  à  des  exercices  physiques  (γυµμνασίίων),  des  courses,  
des  marches,  des   séances  de   chasse,   à   toute  autre  peine   inopportune   (πόόνου  ἀκαίίρου)  ou  à  

l’activité  sexuelle149.  »  Galien  commente  ensuite  ce  passage  en  précisant  le  lien  qui  unit  
ces  deux  termes150  :    
  
Εἰσιν   ἓν   µμὲν   καὶ   πρῶτον   οἱ   πόόνοι,  

πολυειδεῖς   κατὰ   µμέέρος   ὄντες,   δρόόµμοι  
καὶ   πάάλαι   καὶ   παγκράάτια,   ἀφροδίίσια,  
τρίίψις,   ἔγκαυσις,   ψύύξις,   ἀγρυπνίία,  
θυµμοίί,   λῦπαι,   φόόϐοι.   Τῶν   µμὲν   οὖν  
<ἀφροδισίίων>  ἐµμνηµμόόνευσε,  τὰ  δ'ʹ  ἄλλα  
παρέέλιπε,   καίίτοι   τὴν   αὐτὴν   δύύναµμιν  
ἔχοντα·∙   τὰ   γάάρ,   ὡς   εἴρηται,   τὸ   πνεῦµμα  
ταράάττοντα  καθάάρσεως  οὐ  δεῖται…  

   Les  peines  sont  un  élément  de  toute  première  importance,  
qui   présente   des   variations   particulières,   comme   les  
courses,   les   combats   de   lutte   et   de   pancrace,   les   relations  
sexuelles,   le  massage,   le   réchauffement,   le   refroidissement,  
l’insomnie,   les   emportements,   les   chagrins,   les   peurs.  
L’auteur   a   donc  mentionné   les   relations   sexuelles   et   laissé  
de   côté   les   autres   exemples,   qui   ont   pourtant   la   même  
valeur  ;  en  effet,  comme  il  a  été  dit,  les  actions  qui  troublent  
le  souffle  n’ont  pas  besoin  de  purgation…  

  
Pour  Hippocrate   comme  pour  Galien,   les  πόόνοι   sont  donc  une   catégorie  générale  

d’actions  parmi  lesquelles  figurent  tout  d’abord  les  γυµμνάάσια,  pouvant  eux-‐‑mêmes  
prendre   des   formes   diverses,   telles   que   les   courses,   les  marches   ou   les   séances   de  
chasse  ;  mais,  outre   les  γυµμνάάσια,   les  πόόνοι  comptent  aussi  d’autres  activités   telles  
que   «  les   relations   sexuelles,   le   réchauffement,   le   refroidissement,   l’insomnie,   les  
emportements,   les   chagrins,   les   peurs   »,   c’est-‐‑à-‐‑dire   tout   ce   qui   peut   altérer   la  
respiration.  On  voit  donc  que  le  mot  πόόνος  peut  inclure  des  actions  qui  ne  relèvent  
pas  de  l’activité  sportive  proprement  dite.  
  
Par  ailleurs,  dans  le  chapitre  10  du  cinquième  livre  de  ses  Commentaires  à  Épidémies  
VI,  Galien  montre   les  problèmes  posés  par   la  polysémie  du   terme  πόόνος.  L’énoncé  
hippocratique151   qui   est   analysé   s’ouvre   sur   le   nom   πόόνος   au   nominatif,   puis  

                                                
149  De  uictu  acutorum,  Appendice  55  (Littré  II  p.  506,  ch.  XXIII  =  Joly  p.  92-‐‑93,  ch.  LV).  
150  In  Hippocratis  de  uictu  acutorum  commentarius  IV  100  (K.  XV  900,  10-‐‑12  ;  903,  11  -‐‑  904,  1  =  CMG  5.9.1  p.  358).  
151  Épidémies  VI  5,  5  (Littré  V  p.  316  =  Manetti-‐‑Roselli  p.  110).  
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viennent  un  article  au  datif  qui  détermine  deux  substantifs  coordonnés,  deux  noms  
au  nominatif  et  enfin  un  nom  au  datif152  :  
  
«  <Πόόνος  τοῖσιν  ἄρθροισι  καὶ  σαρξὶ  σῖτος  
ὕπνος  σπλάάγχνοισι.>  »  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  
Ἐπειδὴ  τὸ  <πόόνος>  ὄνοµμα  πολλάάκις  µμὲν  

εἴωθεν   ὁ   <Ἱπποκράάτης>   ἀντὶ   τοῦ  
γυµμνασίίου   λέέγειν,   ἐνίίοτε   <δ'ʹ>   ἀντὶ   τῆς  
ὀδύύνης   ἢ   ἁπλῶς   ἡστινοσοῦν   βλάάϐης,   ὡς  
ἐν   πολλοῖς   ὑποµμνήήµμασιν   ἤδη  
µμεµμαθήήκατε,   διὰ   τοῦτο   τοίίνυν   ἄλλος   ἐπ'ʹ  
ἄλλο   τῶν   τριῶν   σηµμαινοµμέένων   ἧκε   τῶν  
ἐξηγησαµμέένων   τὸ   βιϐλίίον,   ὁ   µμέέν   τις  
ἡγούύµμενος   αὐτὸν   λέέγειν   τὸ   γυµμνάάσιον  
<τοῖς   ἄρθροις>   τε   <καὶ>   ταῖς   <σαρξὶν>  
οἷόόν   περ   <σῖτον>   εἶναι,   τουτέέστι   τροφὴν  
καὶ   ῥώώµμην   καὶ   ὠφέέλειαν·∙   αὐξάάνεσθαι  
γὰρ   αὐτίίκα   καὶ   κρατύύνεσθαι   καὶ  
ῥώώννυσθαι   διὰ   τῶν   γυµμνασίίων   οὐδὲν  
ἧττον  ἢ  διὰ  τῶν  τροφῶν.  Ὁ  δέέ  τις  ἄλγηµμα  
καὶ   ὀδύύνην   τοῖς   <ἄρθροις>   τε   καὶ   ταῖς  
<σαρξὶ>   τὸν   πολὺν   <σῖτον>   ἤκουσεν  
εἰρῆσθαι·∙  τὴν  |  γὰρ  πληθώώραν  οὐ  µμόόνον  
δυσκίίνητα   ποιεῖν   τάά   τε   <ἄρθρα>   καὶ   τὰς  
<σάάρκας>,  ὅπερ  ἐστὶ  τοὺς  µμῦς  (ἐν  τούύτοις  
γὰρ   τὸ   τῶν   <σαρκῶν>   γέένος),   ἀλλὰ   καὶ  
ῥευµματίίζειν   ὡς   ὀδύύνας   ἐργαζέέσθαι.  
Ταύύτῃ  δ'ʹ  ἕπεται  τῇ  γνώώµμῃ  καὶ  τὸ  κατὰ  τὸ  
τρίίτον   σηµμαινόόµμενον,   ἡγουµμέένων   τινῶν  
τὸν   πολὺν   <σῖτον>,   ὅπερ   ἐστὶ   τὴν  
πληθώώραν,   βλάάϐην   εἶναι   τοῖς   τε  
<ἄρθροις>  καὶ  ταῖς  <σαρξίίν>.  Οὐ  µμόόνον  δὲ  
σαρξὶ   καὶ   ἄρθροις,   ἀλλὰ   καὶ   πᾶσι   τοῖς  
µμορίίοις   τοῦ   σώώµματος   ἡ   πληθώώρα   καὶ  
βλάάϐην   εἴωθε   καὶ   ὀδύύνας   ἐπιφέέρειν.  Καὶ  
µμέέντοι  καὶ  τὸ  δεύύτερον  µμέέρος  τῆς  ῥήήσεως,  
ἐν   ᾧ   φησιν·∙   <ὕπνος   σπλάάγχνοισι>,   τὴν  
µμὲν   διάάνοιαν   ἕξει   τοιαύύτην·∙   “ὥσπερ   ὁ  
πόόνος   τοῖς   ἄρθροις   καὶ   ταῖς   σαρξίίν,  
οὕτως   ὁ   ὕπνος   τοῖς   σπλάάγχνοις   ἤτοι  
γυµμνάάσιον  ἔσται  φέέρον  εὐεξίίαν  ἢ  ὀδύύνην  

     «  La  peine,  c’est  pour  les  articulations  et  les  chairs  ;  la  
nourriture,  le  sommeil,  c’est  pour  les  entrailles153.  »  

-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  
Puisqu’Hippocrate   a   pour   habitude   de   dire  

souvent   le   mot   "ʺpeine"ʺ   au   lieu   d’"ʺexercice"ʺ   et  
parfois   au   lieu   de   "ʺsouffrance"ʺ   ou   simplement   de  
quelque  "ʺnuisance"ʺ  que  ce  soit,  comme  vous  l’avez  
appris   déjà   dans   de   nombreux   traités,   c’est   donc  
pour   cette   raison   que   les   commentateurs   en   sont  
arrivés   à   établir   trois   significations   diverses  :   l’un  
d’eux   considère   que,   selon   Hippocrate,   l’exercice  
est  pour  les  articulations  et  pour  les  chairs  comme  
une  nourriture,  c’est-‐‑à-‐‑dire  un  aliment,  une  force  et  
une   assistance154  :   en   effet,   le   corps   est   aussitôt  
augmenté,   renforcé,   revigoré,   quand   il   bénéficie  
des   exercices   tout   autant   que   des   aliments.   En  
revanche,   un   autre   commentateur   a   compris   que,  
d’après  cet  énoncé,  l’abondance  de  nourriture  était  
une   douleur   et   une   souffrance   pour   les  
articulations  et   les   chairs  :   en  effet,   la  pléthore   fait  
non   seulement   qu’il   est   difficile   de   bouger   les  
articulations   et   les   chairs,   c’est-‐‑à-‐‑dire   les   muscles  
(en   effet,   les   chairs   appartiennent   à   la   famille   des  
muscles),   mais   elle   provoque   aussi   des  
écoulements   d’humeurs   au   point   de   causer   des  
douleurs.  Et,  en  plus  de  cette  opinion,  vient  encore  
la   matière   d’une   troisième   signification  :   certains  
commentateurs   considèrent   que   l’abondance   de  
nourriture,  c’est-‐‑à-‐‑dire  la  pléthore,  est  une  nuisance  
pour   les   articulations   et   les   chairs  ;   or   c’est   non  
seulement  pour  les  chairs  et   les  articulations,  mais  
aussi   pour   toutes   les   parties   du   corps   que   la  
pléthore   apporte   habituellement   une   nuisance   et  
des   douleurs.   Par   conséquent,   la   deuxième   partie  
de   la   phrase,   où   il   dit  "ʺle   sommeil,   c’est   pour   les  
entrailles"ʺ  aura  sans  doute   le   sens   suivant  :   "ʺcomme  
la  peine  pour   les   articulations   et   les   chairs,  de  même   le  

sommeil   sera   pour   les   entrailles   soit   un   exercice  

apportant  un  bon  état,  soit  la  cause  d’une  souffrance  ou  

                                                
152  In  Hippocratis  librum  vi  epidemiarum  commentarius  VI  5,  10  (K.  XVII  B  260,  2  -‐‑  262,  12  =  CMG  5.10.2.2  p.  ).  
153  La  traduction  que  nous  proposons  ici  correspond  à  la  façon  dont  Galien  lui-‐‑même  construit  et  comprend  la  

phrase  hippocratique.  Cependant,  comme  nous  allons  le  voir  dans  la  suite,  les  traductions  proposées  par  Littré  V  
p.  316-‐‑317  et  par  Manetti-‐‑Roselli  p.  110  ne  sont  pas  celles  de  Galien.  

154  C’est   l’interprétation   retenue  par  Littré  V  p.   316-‐‑317,  qui   fait   s’arrêter   le  premier  membre  de  phrase  après  
σῖτος  avec  la  ponctuation  suivante  :  «  Πόόνος,  τοῖσιν  ἄρθροισι  καὶ  σαρξὶ  σῖτος  ».  Voici  la  traduction  qu’il  propose  
pour   ce   début   de   phrase  :   «  L’exercice   est   un   aliment   pour   les   membres   et   les   chairs.  »   C’est   également   la  
construction   retenue  par  D.  Manetti   et  A.  Roselli  p.   110  qui   traduisent  :   «  La   fatica   fisica   è   cibo  per  gli   arti   e   le  
carni  ».  
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ἢ  βλάάϐην  οἴσει.”  Γυµμνάάζεσθαι  µμὲν  ἐν  τοῖς  
<ὕπνοις>   τὰ   <σπλάάγχνα>,   καθ'ʹ   ὅσον  
ἐνεργεῖ   µμάάλιστα   τηνικαῦτα   καὶ  
κατεργάάζεται  τὴν  τροφήήν,  ἀκούύειν  ἄν  τις  
δύύναιτο.   Βλάάϐην   δέέ   τινα   καὶ   ὀδύύνην  
ἐπιφέέρειν  οὐκ  ἀληθέές,  ἀνωδυνίίαν  τε  γὰρ  
καὶ   ὠφέέλειαν   µμᾶλλον   ὁ   ὕπνος,   οὐ  
τοὐναντίίον  πέέφυκεν  ἐργάάζεσθαι,  πλὴν  εἴ  
τις   ἐν   ἀρχαῖς   παροξυσµμῶν   λέέγοι   ταῦτα  
ποιεῖν   αὐτόόν.   Ἀλλὰ   νῦν   γε   χωρὶς  
διορισµμοῦ   τῆς   ῥήήσεως   γεγραµμµμέένης   οὐκ  
ἀληθὴς   ὁ   λόόγος   ἔσται.   Μήήτι   τοίίνυν  
ἄµμεινόόν   ἐστιν   οὕτως   ἀναγινώώσκειν·∙  
<πόόνος  τοῖς  ἄρθροις  καὶ  ταῖς  σαρξίίν>·∙  εἶτ'ʹ  
ἀφ'ʹ   ἑτέέρας   ἀρχῆς·∙   <σῖτος,   ὕπνος  

σπλάάγχνοισιν>,   ἵν'ʹ   ὁ   λόόγος   γέένηται  
τοιόόσδε·∙   “τὸ   µμὲν   γυµμνάάσιον   τοῖς   ἄρθροις  
καὶ   ταῖς   σαρξὶν   ὠφέέλειαν   παρέέχει,   σῖτος  

δὲ   καὶ   ὕπνος   τοῖς   σπλάάγχνοις.”   Τοῦ   γὰρ  
ἐµμφύύτου   θερµμοῦ   συννεύύοντος   εἰς   τὸ  
βάάθος,      ὡς   αὐτὸς   ἐδίίδαξεν,   αἵ   τε   πέέψεις  
τῶν   σιτίίων   ἀµμείίνους   γίίνονται   καὶ  
τρέέφεται   τηνικαῦτα   τὰ   σπλάάγχνα.   Κατὰ  
δὲ   τὴν   ἐγρήήγορσιν   ἀποτεινοµμέένου   πρὸς  
τὸ   δέέρµμα   τοῦ   ἐµμφύύτου   θέέρµμου   τὰ  
σπλάάγχνα   ψυχρόότερα   γίίνεται   σφῶν  
αὐτῶν.  Ἅπερ  δὲ  ἐκείίνοις  ὑπῆρχεν  ἐν  τοῖς  
ὕπνοις,   ταῦτα   τοῖς   κώώλοις   πᾶσίί   τε   τοῖς  
ἐκτὸς  ἐν  ταῖς  ἐγρηγόόρσεσιν.  

une   nuisance"ʺ.   Certes,   que   les   entrailles   font   de  
l’exercice   dans   les   périodes   de   sommeil   étant  
donné   que   c’est   dans   ces   moments-‐‑là   qu’elles  
s’activent  le  plus  et  qu’elles  digèrent  la  nourriture,  
voilà   ce   qu’on  pourrait   comprendre.   En   revanche,  
il   n’est   pas   vrai   que   le   sommeil   apporte   une  
souffrance   ou   une   nuisance,   car   il   est   de   nature   à  
produire   bien   plutôt   une   privation   de   douleur   et  
une  assistance,  et  non  le  contraire,  sauf  à  dire  qu’il  
produit  cet  effet  au  début  des  paroxysmes.  Mais  en  
vérité,   sans   la   distinction   apportée   par   la   phrase  
que   je   viens   d’écrire,   ce   raisonnement  ne   sera  pas  
valable.   Il   est   donc  préférable  de   lire   le   texte  de   la  
façon  suivante  :  "ʺla  peine,  c’est  pour  les  articulations  et  
les   chairs"ʺ,   puis,   en   commençant   une   nouvelle  
assertion  :  "ʺla   nourriture,   le   sommeil,   c’est   pour   les  
entrailles"ʺ,   afin   que   le   texte   énonce   la   chose  
suivante  :   "ʺtandis   que   l’exercice   physique   fournit   une  
assistance  aux  articulations  et  aux  chairs,   la  nourriture  

et  le  sommeil   fournissent  une  assistance  aux  entrailles."ʺ  
En  effet,  puisque  la  chaleur  innée  converge  vers  la  
profondeur,   comme   lui-‐‑même   l’a   enseigné,   la  
coction   des   aliments   devient   plus   importante   et  
alimente  à  ce  moment-‐‑là  les  entrailles.  Et  au  réveil,  
puisque  la  chaleur  innée  se  disperse  en  direction  de  
la  peau,  les  entrailles  se  refroidissent.  Et  ce  qui  vaut  
pour  elles  dans  les  moments  de  sommeil  vaut  aussi  
pour   tous   les   membres   extérieurs   dans   les  
moments  de  veille155.  

  
La  construction  de  la  phrase  cause  des  difficultés  à  tous  les  commentateurs,  qui  sont  

confrontés  à  trois  problèmes  :   lesquels  de  ces  nominatifs  sont  sujet  et  attribut,  où  se  
trouve  la  césure  entre  les  deux  membres  de  phrases  et  enfin  quelle  est  la  valeur  du  
datif  ?  La  complexité  de  cette  phrase   tient  notamment  à   l’ambiguïté  sémantique  du  
mot  πόόνος,  qui  peut  désigner  un  «  exercice  »,  une  «  souffrance  »  ou  une  «  nuisance  »,  
et   du  mot   σῖτος   («  nourriture  »),   qui   peut   être   entendu   au   sens   figuré.  La   solution  
proposée   par   Galien   donne   au   datif   une   fonction   utilitaire,   fait   de   πόόνος   un  
équivalent   de   γύύµμνασιον   et   laisse   à   σῖτος   son   sens   propre.   Ce   texte,   qui   illustre  
accessoirement  les  partis  pris  de  douceur  propres  à  l’hygiène  de  Galien,  montre  donc  

                                                                                                                                           
155  Littré   (vol.  V  p.   316-‐‑317)   comprend  cette   fin  de  phrase  d’une   façon  qui  ne   correspond  ni   à   l’interprétation  

rejetée   par   Galien,   ni   à   l’interprétation   de   Galien   lui-‐‑même  :   faisant   commencer   le   second  membre   de   phrase  
après  σῖτος,  il  considère  que  le  nominatif  ὕπνος  est  attribut  du  sujet  πόόνος  qui  figure  dans  la  première  phrase,  ce  
qui  donne  l’interpétation  suivante  :  «  L’exercice…  est  un  sommeil  pour  les  entrailles.  »  Pour  Littré,  Hippocrate  a  
donc  défini  l’effort  physique  comme  un  moment  de  repos  pour  les  entrailles,  après  y  avoir  vu  un  aliment  pour  les  
membres   et   les   chairs.   La   construction   proposée   par  D.  Manetti   et  A.   Roselli   p.   110   est   différente   de   celle   de  
Galien,  mais  signifie  sensiblement  la  même  chose  à  ceci  près  qu’elle  prolonge  la  métaphore  alimentaire  du  début  
de   la  phrase  :   en   effet,   selon  D.  Manetti   et  A.  Roselli,   la   reprise  du  nom  σῖτος   en   fonction  attribut   est   ici   sous-‐‑
entendue,   si   bien  que   la  phrase  devient  :   «  il   sonno   [è   cibo]  per   le  viscere  »   («  le   sommeil   est   [de   la  nourriture]  
pour  les  entrailles  »).  
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que   le   sens   premier   du  mot   πόόνος,   évoquant   la   douleur,   pose   de   gros   problèmes  
d’interprétations  à  tous  les  commentateurs  des  textes  hippocratiques,  quelle  que  soit  
leur  époque.  

1.5.5.  Ἔργον156.  
  
Tout   comme   πόόνος,   le   neutre   τὸ   ἔργον   est   considéré   par   Galien   comme   un  

équivalent   possible   de   γυµμνάάσιον.   Il   est   attesté   dans   divers   emplois   particuliers,  
notamment   agricoles,   au   sens   de   «  travail,   œuvre,   occupation  »   et   il   signifie   aussi  
«  difficulté  ».  Du  mot  ἔργον  dérive  principalement  le  verbe  ἐργάάζοµμαι,  «  travailler  »,  
qui   se   dit   de   toute   activité   manuelle   ou   artistique.   Le   nom   ἔργον   est   certes   un  
synonyme   possible   de   γυµμνάάσιον,   mais   il   est   convient   de   lui   donner   plus  
précisément   le   sens   de   «  travail   physique  »   accompli   ou   non   dans   le   cadre   d’un  
métier.    
Si   l’on   en   croit   le   traité   d’Hygiène   de   Galien,   les   ἔργα   qui   valent   aussi   pour   des  

γυµμνάάσια   sont   assez   variés157  :   on   y   trouve   notamment   les   activités   agricoles,  
ouvrières,  les  actions  de  déplacement,  mais  aussi  la  chasse  et  la  pêche.  Comme  pour  
πόόνος,   la   souplesse   sémantique   dont   Galien   fait   preuve   à   l’égard   du   mot   ἔργον  
traduit   un   certain   pragmatisme  :   selon   les   circonstances,   une   même   activité  
laborieuse  peut  être  pratiquée  soit  comme  un  travail,  soit  comme  un  entraînement  en  
vue  du  travail  à  venir,  soit  comme  un  exercice  qui  donne  l’occasion  de  se  dépenser.  
  

1.5.6.  Kάάµματος158  et  ταλαιπωρίία159.    
  
Pour  désigner   les  exercices  physiques,  Galien  recourt  enfin  à  deux  autres   familles  

lexicales,  dont  les  occurrences  sont  moins  fréquentes.  Il  y  a  tout  d’abord  le  masculin  
ὁ  κάάµματος,   «  effort,   travail,  peine,   fatigue,  souffrance,  maladie  »,   qui   se   rattache  au  
verbe  κάάµμνω,  «  se  fatiguer,  être  fatigué  »  d’où  «  souffrir,  être  malade  ».    
Il   y   a   aussi   le   féminin   ἡ   ταλαιπωρίία,   «  effort,   épreuve,   souffrance  »,   et   le   verbe  

ταλαιπωρέέω,   «  faire   des   efforts,   endurer,   souffrir  »,   tous   deux  dérivés   de   l’adjectif  
ταλαίίπωρος  «  qui  endure  des  épreuves,  des  souffrances,  misérable  ».    
  
Ces  deux  familles  évoquent  plutôt  une  forme  d’endurance  passive  liée  à  la  maladie,  

et  non  pas  au  travail,  sauf  à  dire  que  le  travail  est  une  forme  de  souffrance,  comme  le  
suggère  son  sens  étymologique.    
  

                                                
156  Chantraine  1968  s.  v.  ἔργον,  p.  364.  Sur  les  rapports  entre  sport  et  travail  chez  Galien,  voir  Felsenheld  2011,  

dont  les  analyses  sont  reprises  et  développées  dans  cette  thèse,  notamment  en  I.B.1.a  et  II.A.2.c.  
157  De  sanitate  tuenda   II  8  (K.  VI  132,  12  -‐‑  136,  8  =  CMG  5.4.2  p.  59-‐‑60).  Pour  une  étude  détaillée  de  ce  texte,  voir  

II.A.2.c.  
158  Chantraine  1968,  s.  v.  κάάµμνω  p.  490.  
159  Chantraine  1968,  s.  v.  ταλαίίπωρος  p.  1088.  
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2.  «  Corps  athlétiques,  corps  sains,  corps  malsains  »  :  enjeux  de  cette  formule  ternaire.  
  

2.  1.  Compétition,  conformité  et  non-‐‑conformité  à  la  nature.  
  
Il  n’allait  pas  de  soi  de  rapprocher,  dans  le  sous-‐‑titre  de  cette  thèse,  les  trois  adjectifs  

«  athlétiques  »,   «  sains  »   et   «  malsains  »   pour   qualifier   les   corps.   En   effet,   cette  
formule   ternaire   ne   figure   nulle   part   dans   le   corpus   de   Galien.   Cependant,   le  
rapprochement  de  ces  trois  termes  nous  semble  fructueux  pour  aborder  la  question  
des  rapports  entre  le  sport  et  la  médecine  galénique.  
  
On   admettra   que   les   «  corps   athlétiques  »   (τὰ   ἀθλητικάά   σώώµματα)   sont   les  

organismes   des   individus   dont   le   métier   est   de   participer   aux   compétitions  
sportives160.    
  
Quant   aux   adjectifs   «  sains  »   et   «  malsains  »,   ils   doivent   être   envisagés   ensemble  

dans   la   mesure   où   ils   forment   un   couple   antithétique  :   en   effet,   ils   expriment  
respectivement   la   conformité   et   l’écart   par   rapport   à   l’état   naturel,   c’est-‐‑à-‐‑dire   par  
rapport  à  l’état  normal  qui  garantit  le  bon  fonctionnement  et  l’absence  de  troubles  au  
sein   de   l’organisme161.   En   grec,   on   pourra   donc   opposer   les   «  corps   sains  »   (τὰ  
ὑγιεινὰ  σώώµματα),  qui  sont  «  conformes  à  la  nature  »  (φύύσει  ou  κατὰ  φύύσιν),  et   les  
«  corps  malsains  »   (τὰ  νοσώώδη  ou  νοσερὰ  σώώµματα),  qui  sont  «  non  conformes  à   la  
nature  »   (οὐ   φύύσει   ou   παρὰ   φύύσιν),   en   gardant   cependant   à   l’esprit   qu’il   arrive  
rarement   que   les   premiers   soient   complètement   irréprochables   et   les   seconds  
entièrement  condamnables.    
  
Une  fois  ces  définitions  posées,  il  convient  d’examiner  la  signification  et  le  principe  

d’organisation   de   l’expression   «  corps   athlétiques,   corps   sains,   corps   malsains  »,  
avant  d’en  montrer  l’intérêt  pour  expliquer  la  pensée  galénique.    
  
Dans   le   chapitre   I   b   1   de   l’Art   médical162,   Galien   distingue   non   pas   ce   qui   est  

athlétique,  sain  et  malsain,  mais  ce  qui  est  sain,  malsain  et  neutre  (c’est-‐‑à-‐‑dire  ni  sain  
ni  malsain)163.  Ces  deux  présentations  ne   sont  pas   superposables  :   chacune  possède  

                                                
160  Comme  nous  l’avons  déjà  dit  plus  haut  (A.2.b),  dans  cette  thèse,  nous  n’utilisons  l’adjectif  «  athlétique  »  que  

dans  le  sens  de  «  relatif  au  sportif  professionnel  »,  et  jamais  dans  le  sens  élargi  de  «  fort  et  muclé  ».  
161  Sur   les  notions  de  santé  et  de  maladie  chez  Galien,   la  bibliographie  est  naturellement   très  abondante  :  voir    

notamment   Grimaudo   2008   p.   23-‐‑34,   Boudon-‐‑Millot   2003-‐‑b,   Wöhrle   1990,   Garcia   Ballester   1985,   Moreno  
Rodriguez   1983,   Brain   1982,  Kudlien   1978   et   1973,   Kornexl   1970,  Daglio   1965,  Almberg   1949.   Sur   la   notion   de  
nature,  voir  Jouanna  2003,  Kovacic  2001,  Moraux  1981.  

162  Voir  Introduction  1.1.    
163  Ars  medica  I  b  1  (K.  Ι  307,  5-‐‑6  =  Boudon-‐‑Millot  p.  276)  :  «  La  médecine  est  la  science  de  ce  qui  est  sain,  malsain  

ou  neutre  »  (Ἰατρικήή  ἐστιν  ἐπιστήήµμη  ὑγιεινῶν  καὶ  νοσωδῶν  καὶ  οὐδετέέρων).  
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un   troisième   terme   différent,   qui   occupe,   dans   un   cas,   la   première   place   et,   dans  
l’autre,  la  dernière.  On  est  donc  tenté  de  déduire  de  cette  confrontation  que  les  corps  
athlétiques  ne  sont  pas  des  corps  neutres.  
  

2.2.  Quel  statut  pour  les  corps  athlétiques  ?  

2.2.1.  Les  corps  athlétiques,  au-‐‑delà  de  la  santé.  
  
La  formule  «  corps  athlétiques,  corps  sains,  corps  malsains  »  peut  tout  d’abord  être  

considérée  comme  une  triade  d’éléments  complémentaires,  évoquant  successivement  
trois  types  d’organismes  strictement  différents.  La  question  se  pose  alors  de  savoir  si  
l’ordre  choisi  rend  compte  de  l’image  que  Galien  donne  des  athlètes  dans  ses  traités.  
Cet  ordre  implique-‐‑t-‐‑il  en  effet  un  decrescendo  partant  de  l’excellence  sanitaire  des  

corps  athlétiques,  passant  ensuite  par  les  corps  simplement  sains  et  aboutissant  pour  
finir   au   stade   déplorable   des   corps  malsains  ?   Les   corps   athlétiques   seraient   alors,  
pour  ainsi  dire,  encore  plus  sains  que  les  corps  sains.    
Cette   première   hypothèse   n’est   pas   invraisemblable  :   elle   s’accorde   à   l’idéal   de  

perfection,   profondément   ancré   dans   les   esprits,   qu’incarnent   les   plus   célèbres  
œuvres   d’art   de   l’Antiquité,   comme   les   types   du   Discobole   de   Myron,   de  
l’Apoxyomène   de   Lysippe,   du   Diadumène   et   du   Doryphore   ou   Canon   de  
Polyclète164.   Cependant,   une   telle   vision   est   peu   conforme   à   la   réalité   décrite   par  
Galien   dans   certains   de   ses   traités  :   de   fait,   le   médecin   de   Pergame   est   souvent  
confronté  aux  problèmes  de  santé  des  athlètes,  dont  les  corps  ne  sauraient  donc  être  
élevés   au   rang   de  modèles   sanitaires,   au-‐‑dessus   des   corps   simplement   sains.   À   la  
lumière   de   certains   textes   galéniques,   on   aurait   même   tendance   à   les   considérer  
comme  malsains165.    

2.2.2.  Des  athlètes  au  corps  sain  et  malsain.    
  
Faut-‐‑il  en  déduire  que  la  formule  «  corps  athlétiques,  corps  sains,  corps  malsains  »  

ne  constitue  pas  une  tripartition  ?  Elle  inviterait  alors  non  pas  à  distinguer  trois  types  
de  corps  strictement  différents,  mais  à  appréhender  la  diversité  des  corps  athlétiques  
qu’il  conviendrait  de  placer  sur  une  échelle  graduée  allant  de  la  santé  à  la  maladie.    
Selon   cette   nouvelle   hypothèse,   ou   bien   les   corps   athlétiques   se   diviseraient   eux-‐‑

mêmes   en   deux   groupes,   à   savoir   les   corps   sains   et   les   corps  malsains   avec,   dans  
                                                

164   Une   multitude   de   livres   d’art   sont   illustrés   par   les   photographies   de   ces   sculptures   d’athlètes,   connues  
généralement   grâce   à   leurs   copies   romaines   et   présentées   généralement   comme   des   symboles   de   la   culture  
antique  :  pour  des  publications  récentes,  voir  par  exemple  Bussagli  2005  p.  65-‐‑67  et  Brunel  2009  p.  120-‐‑122  (qui  
rappelle  que  le  Doryphore  est  bien  un  athlète  vainqueur  à  la  course  armée,  et  non  pas  un  guerrier).  Sur  le  Canon  
de  Polyclète,  et  notamment  sur   l’importance  que   lui  attribue  Galien,  voir  Boudon-‐‑Millot  2002  p.  711  et  Pigeaud  
1995,  1993,  1985.  

165   Pour   une  mise   au   point   synthétique   sur   les   ravages   du   sport,   voir   Felsenheld   2012-‐‑c  ;   toutes   les   analyses  
présentées  dans  cet  article  sont  reprises  de  façon  plus  détaillée  dans  cette  thèse  en  I.A.  
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chaque  cas,  des  degrés  d’intensité  variables  ;  ou  bien  il  faudrait  admettre  que  chaque  
corps  relève  à  la  fois  de  ce  qui  est  sain  et  de  ce  qui  est  malsain.  La  question  se  pose  
donc  de  savoir  en  vertu  de  quoi  et  selon  quelles  proportions  les  athlètes  sont  dotés  
d’un  corps  tantôt  sain,  tantôt  malsain,  tantôt  sain  en  même  temps  que  malsain.  
  
Quelle  que  soit  l’hypothèse  envisagée,  il  conviendra  de  s’interroger  sur  les  causes  et  

sur   les  conséquences  de  chaque  perspective.  En  effet,   cette   formule   ternaire  n’a  pas  
les  mêmes   présupposés   ni   les  mêmes   corollaires   selon   qu’elle   constitue   une   triade  
dégressive,  une   triade  non  dégressive,  ou  selon  qu’elle  invite  à  distinguer   les  corps  
athlétiques  sains,  les  corps  athlétiques  malsains  et  les  corps  athlétiques  à  la  fois  sains  
et  malsains.    
  
Pour   mettre   ces   hypothèses   à   l’épreuve   de   la   pensée   galénique,   il   est   donc  

nécessaire  de  classer  et  d’analyser  le  maximum  de  textes  où  Galien  fait  référence  aux  
athlètes  et  à  la  pratique  sportive.    
  

3.  Corpus  et  méthode  d’investigation.  
  

3.  1.  Les  traités  galéniques  :  enjeux  et  difficultés.  
  
Le   corpus   galénique   conservé,   qui   est   considérable   par   sa   taille   et   par   son  

importance,  n’est  pas   toujours   facile  d’accès,  puisque  bon  nombre  de   ces   traités  ne  
disposent   ni   d’édition   récente   avec   apparat   critique,   ni   de   traduction   dans   une  
langue  moderne.   Cette   thèse   a   donc   pour   premier   objectif   de   rendre   accessible   en  
grec  et  en  français  des  extraits  de  l’œuvre  de  Galien  consacrés  à  la  question  du  sport.  
Une  grande  partie  des  traductions  présentées  ici  sont  de  notre  fait166.  Aux  problèmes  
de   texte,   que   nous   avons   parfois   tenté   d’éclaircir,   s’ajoute   souvent   la   difficulté   de  
traduire  le  vocabulaire  anatomique  et  technique167.  
Nous  avons  essayé  de  mettre  en  évidence  les  qualités  littéraires  de  ce  corpus,  dont  

la  richesse  lexicale  et  stylistique  mérite  d’être  exploitée  surtout  dans  les  passages  les  
plus  polémiques  où  la  précison  technique  s’efface  derrière  les  figures  de  rhétorique.  
Les   textes  galéniques  consacrés  au  sport,   tantôt  explicatifs,   tantôt  descriptifs,   tantôt  
narratifs,   constituent   en   effet  un   large   éventail  de  démonstrations,  de  notices,  mais  
                                                

166  Dans   le  cas  contraire,  une  note  de  bas  de  page  située  à   la   fin  du  texte  précise   le  nom  du  chercheur  dont   la  
traduction  a  été  citée.    

167   Ainsi,   par   convention,   on   a   souvent   traduit   le   mot   φλέέψ   par   «  vaisseau  »   ou   «  vaisseau   sanguin  »   sans  
forcément   chercher   à   savoir   s’il   s’agissait   d’une   veine   ou   d’une   artère   au   sens  moderne.   Par   ailleurs,   les  mots  
νεῦρον,  τέένων  et  σύύνδεσµμος  ont  été   traduits  respectivement  par  «  nerf  »,  «  tendon  »  et  «  ligament  »  même  dans  
les  cas  où  ces  appellations  sont  invalidées  par  l’anatomie  moderne.  Pour  traduire  la  notion  d’εὐεξίία,  nous  adopté  
le  calque  «  bon  état  »,  qui  n’est  pas  pleinement  satisfaisant,  mais  qui  a   le  mérite  de  rendre  facilement  visible   la  
composition   du   terme   grec   lui-‐‑même.   Conformément   à   l’usage   le   plus   courant,   nous   avons   souvent   traduit  
δύύναµμις   par   «  faculté  »   et   ἐνέέργεια   par   «  fonction  ».   Enfin,   par   convention,   nous   avons   réservé   le   substantif  
«  état  »  au  terme  grec  ἕξις  et,  pour  le  notion  de  διάάθεσις,  nous  avons  toujours  parlé  de  «  disposition  ».  
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aussi  d’exhortations,  d’éloges  ou  de  blâmes,  à  quoi   s’ajoutent  des   anecdotes   et  des  
citations  où  la  fantaisie,  l’humour  et  la  poésie  s’invitent  parfois  de  façon  réjouissante,  
venant  ainsi  soulager  la  lecture  des  passages  les  plus  difficiles.  
  
Pour  cette  étude,  les  traités  pseudo-‐‑galéniques  n’ont  pas  retenu  notre  attention,  sauf  

dans  les  rares  cas  où  un  extrait  de  ce  corpus  permettait  d’éclairer  un  texte  de  Galien.    
  
En  effet,  dans  nos  analyses,  nous  nous  plaçons  essentiellement  du  point  de  vue  de  

l’histoire  du   sport,   de   l’histoire   de   la  médecine   et,   plus   généralement,   de   l’histoire  
des   idées.   Ainsi,   les   textes   de   Galien   constituent   l’essentiel   des   sources   que   nous  
exploitons  :   de   fait,   ces   derniers   comportent   de   nombreux   développements  
anatomiques,   physiologiques,   thérapeutiques,   diététiques,   pharmacologiques   ou  
biologiques   qui   évoquent   plus   ou   moins   directement   la   réalité   athlétique,   pensée  
tantôt  comme  un  objet  d’examen,  tantôt  comme  un  terrain  d’action.  
  
Nous   avons   choisi   de   ne   pas   exploiter   de   façon   systématique   les   sources  

archéologiques  liées  à  la  question  du  sport168.  La  présente  thèse  se  contente  de  faire  
quelques   références   à   ces   témoignages,  dont   les   liens   avec   les   textes  galéniques  ne  
sont  que  ponctuellement  évoqués,  notamment  quand  les  descriptions  de  Galien  sont  
confirmés   par   des   représentations   figurées.  Mais   il   s’agit   d’abord   et   avant   tout   de  
rendre  compte  du  corpus  galénique  lui-‐‑même,  dont  la  complexité  est,  pour  ainsi  dire,  
dissociable  des  objets  d’art  et  des  sources  archéologiques169.    
  

3.2.  Les  auteurs  cités  et  commentés  par  Galien.    
  
Même   limitée   à   l’étude   des   textes,   une   thèse   sur   Galien   ne   saurait   se   focaliser  

exclusivement  sur  l’œuvre  de  ce  dernier.    
  
De   fait,   le   corpus   galénique   cite   et   commente   les   textes   d’autres   auteurs,   à  

commencer  par  Hippocrate170  :   notre   étude   s’efforce   ainsi  d’examiner   la   façon  dont  

                                                
168   Les   images   de   corps   athlétiques   et   les   témoignages   archéologiques   relatifs   au   sport   antique   sont   d’une  

richesse  considérable,  comme  le  montrent  par  exemple  tous  les  travaux  de  J.-‐‑P.  Thuillier  (notamment  J-‐‑P  Thuillier  
1984,   1988-‐‑a,   1988-‐‑b,   1988-‐‑c,   1996,   1998,   2002,   2004),  mais   aussi,   dans   une   perspective   pathologique,   l’ouvrage  
fondamental  de  M.  Grmek  et  D.  Gourevitch  (Grmek  et  Gourevitch  1998).   

169  À  ce  titre,  nous  tenons  à  préciser  que  les  illustrations  qui  ponctuent  cette  étude  ne  constituent  en  aucun  cas  
des  sources  iconographiques.  Mais  il  nous  a  semblé  intéressant  de  confronter  aux  textes  de  Galien  les  évocations  
du  sport  de  Giorgio  de  Chirico,  Lucian  Freud,  Francis  Bacon,  Pierre  Bonnard  et  Wayne  McGregor,  qui  entrent  en  
résonance  avec  eux  de  façon  généralement  complexe  et  parfois  ironique.  De  plus,  les  six  chapitres  constituant  le  
deux   parties   de   notre   étude   sont   agrémentées   de   gravures   extraites   d’une   édition   du   De   arte   gymnastica   de  
Girolamo   Mercuriale   publiée   à   Venise   en   1573  ;   ces   images   superbes   témoignent   de   l’influence   de   l’hygiène  
galénique  dans  l’imaginaire  de  la  Renaissance  italienne. 

170   Sur   la   place   des   exercices   physiques   et   des   athlètes   dans   le   corpus   hippocratique,   voir   Angeloupoulou,  
Marziari,  Mylonas,  Abatsidis,  Mouratidis  2000,  Visa-‐‑Ondarçuhu  1992,  Garcia  Romero  1990.  
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Galien   récupère   et   approfondit   des   théories   hippocratiques   relatives   aux   exercices  
physiques  et  aux  athlètes171.    
Chez  Hippocrate,  on  relève  seulement  deux  occurrences  d’ἄθλητήής,  en  Aphorisme  I  

15172   et   Prorrhétique   II   1173,  et   une   occurrence   d’ἀθλητικόός   en   Aliment   34174  :  
l’Aphorisme   I   15   met   en   parralèle   l’importance   des   besoins   alimentaires   chez   les  
athlètes  et  chez   les   jeunes  ;   le  passage  du  Prorrhétique   souligne   les  excès  athlétiques  
en   matière   d’alimentation   et   d’entraînement  ;  le   passage   du   Sur   l’aliment   juge   la  
disposition  athlétique  non   conforme  à   la  nature.  Par   ailleurs,   en  Nature   de   l’Homme  
22175,   le  participe   substantivé  οἱ  γυµμναζόόµμενοι  désigne   très  vraisemblablement  des  
athlètes,  dont  Hippocrate  évoque  les  fatigues,  les  troubles  digestifs,  la  soif  excessive  
et   les  douleurs  viscérales.  En  outre,  dans   l’Aphorisme   I  3176,   l’adjectif   substantivé     οἱ  
γυµμναστικοίί   désigne   les   athlètes,   dont   le   bon   état   (εὐεξίία)   est   présentée   comme  
dangereuse  en  raison  de  son  caractère  extrême.    
De  manière  plus  générale,  le  traité  du  Régime  propose  de  multiples  développements  

sur  les  exercices  physiques  :  Hippocrate  estime  que  les  médecins  doivent  connaître  la  
nature  des  exercices177  ;  après  avoir  évoqué  les  aliments  et  les  boissons,  les  bains,  les  
onctions,  les  expositions  au  soleil  ou  au  froid,  les  relations  sexuelles,  il  s’intéresse  aux  
exercices  naturels  que  sont  l’exercice  de  la  vue,  de  l’ouïe,  de  la  voix  et  de  la  pensée,  
qui   agitent,   échauffent   et  dessèchent178  ;   parmi   les  promenades,   qui   sont   elles   aussi  
un   exercice  naturel,  mais  présentant  déjà  quelque   caractère  violent,   il  distingue   les  
marches   post-‐‑prandiales,   matinales   et   effectuées   après   d’autres   exercices179  ;   il   est  
ensuite  question  des  différents  types  de  courses,  évoquées  dans  un  ordre  décroissant  
de   longueur180  :   les   courses   de   fond   font  mincir   et   renforcent   surtout   en   hiver,   les  
courses  où  l’on  garde  ses  vêtements  font  mincir  plus  vite  encore  et  conviennent  une  
personnage   plus   grosses   ou   plus   âgées,   les   diaules   et   doubles   diaules   dissolvent  
moins   les   chairs   mais   dessèchent   davantage,   les   courses   simples   dessèchent   et  
contractent  les  chairs  ;  vient  ensuite  un  développement  sur  le  mouvement  des  bras  et  
les  variétés  de  lutte  et  de  friction181  :   les  mouvements  de  bras  font  mincir,   la  lutte  et  
les   frictions  renforcent  et  développent   les  chairs,   la  lutte  au  sol  dessèche  davantage  
que  la  lutte  debout,  l’ἀκροχειρισµμόός  (combat  avec  les  seuls  mains)  et  la  lutte  contre  
le  sac  de  cuir  font  maigrir  et  remonter  les  chairs,  la  rétention  de  souffle  fait  mincir  et  
dessèche  ;  selon  Hippocrate,   l’huile  et   la  poussière,  respectivement  chaude  et  froide  
par   nature,   permettent   une   adaptation   à   la   température   extérieure,   tandis   que   le  

                                                
171  Selon  Grimaudo  2008  p.  13-‐‑14,  qui  s’intéresse  essentiellement  à  la  fonction  hygiénique  du  sport,  Galien  est  un  

«  refondateur  »  du    savoir  hippocratique,  qu’il  s’efforce  de  systématiser.  
172  Aphorisme  I  15  (Littré  IV  466  =  Magdelaine,  thèse  II  p.  382-‐‑383).  
173  Prorrhétique  II  1  (Littré  IX  6).  
174  Aliment  34  (Littré  IX  p.  110  =  CMG  1.1  p.  82).  
175  Nature  de  l’Homme  22  (CMG  1.1.3  p.  216  =  Du  régime  salutaire  7,  Littré  VI  p.  83).  
176  l’Aphorisme  I  3  (Littré  IV  p.  458,  11  -‐‑  460,  6  =  Magdelaine,  thèse  II  p.  376-‐‑377).  
177  Régime  I  2  (Joly  p.  2-‐‑4).  
178  Régime  II  61  (Joly  p.  61-‐‑62).  
179  Régime  II  62  (Joly  p.  62-‐‑63).  
180  Régime  II  63  (Joly  p.  63-‐‑64)  ;  voir  aussi  Joly  1960  p.  115-‐‑121.  
181  Régime  II  65  (Joly  p.  65-‐‑66).  



62  

mélange   d’eau   et   d’huile   atténue   l’échauffement182  ;   vient   enfin   un  développement  
sur  les  fatigues  musculaires,  qui,  à  cause  du  changement  humoral,  durent  deux  jours  
chez   ceux   qui   sont   inhabitués   aux   exercices   et   qui,   à   cause   du   dessèchement,   se  
produisent  après  des  exercices  inhabituels  ou  excessifs  chez  les  sportifs.  
  
Parmi  les  auteurs  cités  par  Galien  figurent  également  Platon183,  Aristote184,  les  poètes  

et  les  dramaturges  de  l’époque  archaïque  ou  classique,  comme  Homère,  Aristophane  
ou   Euripide,   mais   aussi   d’autres   médecins,   pharmaciens   ou   philosophes,  
contemporains   ou   antérieurs,   comme   Criton185,   Asclépiade186,   Érasistrate187,  
Hérophile188,   dont   les  œuvres,   fragmentaires,  ne   sont   souvent   étudiées   que   par   les  
spécialistes  de  médecine  antique189.    
  
Le  corpus  galénique  fait  également  référence  à  des  textes  aujourd’hui  intégralement  

ou   quasiment   perdus,   parmi   lesquels   figurent   notamment   des   ouvrages   sur   les  
exercices   physiques   rédigés   par   d’anciens   athlètes  :   Galien   se   réfère   en   effet   aux  
travaux   d’un   certain   Théon,   originaire   d’Alexandrie,   auquel   il   reproche   d’avoir  
voulu  se  reconvertir  dans  ce  que  l’on  a  choisi  d’appeler  l’activité  de  programmateur  
sportif190.    
  
Ainsi,   dans   les   développements   consacrés   au   sport,   il   n’est   pas   rare   que   Galien  

commente  d’autres  théories  médicales  que  la  sienne,  mais  il  lui  arrive  aussi  de  citer  
des   auteurs   qui,   sans   être   des   médecins,   contribuent   également   à   construire   une  
image   des   sportifs   professionnels   tout   en   réfléchissant   à   la   place   des   exercices  
physiques  au  sein  du  régime  en  général.      
  

3.3.  Méthode.  
  
Les   traités   où   la   question   du   sport   est   centrale   sont   étudiés   à   de   nombreuses  

reprises   tout   au   long   de   cette   thèse  :   nous   avons   donné   une   place   prioritaire   au  

                                                
182  Régime  II  65  (Joly  p.  65-‐‑66).  
183   Sur   la   place   de   Platon   chez   Galien,   voir   notamment   Miller   1962,   Garcia   Ballester   1971,   De   Lacy   1972,  

Cambiano  1982,  Manulli  1988,  Singer  1991,  Tieleman  1996,  Fedorova  1998.  
184  Sur   la  place  d’Aristote  chez  Galien,  voir  notamment  Garcia  Ballester  1971,  Moraux  1976  et  1984,  Cambiano  

1998.  
185   Sur  Criton,   contemporain   de   Trajan,   souvent   présenté   comme   l’inventeur   de   la   cosmétique,   voir   Boudon-‐‑

Millot  2008  et  2012.    
186  Sur  Asclépiade  de  Pruse  ou  de  Bythinie,  qui  vécut  au  début  du  Ier  siècle  de  notre  ère  ,  voir  la  n.  9  p.  113  de  

l’édition  du  Sur  ses  propres  livres  de  V.  Boudon-‐‑Millot,  qui  renvoie  à  Wellmann  1896  et  Goulet  1989.    
187  Sur  Érasistrate  (environ  310-‐‑250  av.  n.  è.)  voir  Garofalo  1988.    
188  Sur  Hérophile  (330/320-‐‑260/250  av.  n.  è.),  voir  von  Staden  1989.    
189  Sur  les  rapports  entre  Galien  et  ses  collègues  médecins,  voir  Kollesch  1965. 
190  Sur  Théon,  auteur  de  deux  traités  intitulés  Sur  les  exercices  particuliers  (Περὶ  τῶν  κατὰ  µμέέρος  γυµμνασίίων)  et  
Notions  de  gymnastique  (Γυµμναστικάά),  dont  il  sera  plusieurs  fois  question  dans  cette  thèse,  voir  Jüthner  1909  p.  16-‐‑
19.  En  Thrasybule  47  (K.  V  898,  6  =  SM  III  p.  99)  Galien  évoque  aussi,  en  binôme  avec  Théon,  un  certain  Tryphon,  
sur  lequel  on  ne  dispose  d’aucune  information  ;  voir  Jüthner  1909  p.  21.  
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Protreptique191,  conformément  à  la  fonction  qui  est  théoriquement  conférée  à  ce  genre  
de  texte  dans  la  formation  des  lecteurs,  mais  aussi  parce  qu’il  comporte  une  célèbre  
diatribe   contre   les   athlètes  ;   le   Thrasybule192   et   le   traité   d’Hygiène193,   tous   deux  
fondamentaux,  occupent  également  une  place  de  choix  dans  nos  analyses  ;  quant  aux  
traités  Sur  le  bon  état194  et  Sur  l’exercice  avec  la  petite  balle195,  qui  sont  essentiels  à  notre  
sujet,   nous   les   avons   intégralement   traduits   et   analysés,   car   leur   brièveté   le  
permettait.    
  
De  nombreux  autres  traités  galéniques  sont  encore  examinés  dans  notre  étude,  mais  

de   façon   plus   sporadique  ;   en   général,   c’est   parce   que,   dans   un   ou   plusieurs  
développements,  ils  contiennent  les  termes  ἀθλητήής,  παλαιστράά  ou  bien  un  de  leurs  
dérivés,   dont   nous   avons   relevé   et   analysé   toutes   les   occurrences  :   environ   100  
passages  sont  concernés  pour  ἀθλητήής  et  90  pour  παλαιστράά.    
Il   faut   y   ajouter   les   quelques   passages   mentionnant   les   champions   olympiques  

(ὀλυµμπιονῖκαι,   4   occurrences),   les   adeptes   du   pancrace   (παγκράάτιον,   16  
occurrences)  et  de  la  boxe  (πυγµμήή,  9  occurrences).    
  
Nous   avons   renoncé   à   faire   une   étude   systématique   de   toutes   les   occurrences   de  

γυµμνάάσιον   et   de   ses   dérivés   en   raison   de   leur   trop   grand   nombre  :   les   mots   en  
γυµμνα-‐‑  apparaissent  dans  plus  de  1300  passages  selon  le  TLG  si  l’on  prend  aussi  en  
compte  les  passages  où  il  est  question  des  exercices  de  l’esprit.    
De   même,   les   quelque   180   occurrences   de   mots   en   ἀσκη-‐‑   nous   ont   paru   peu  

prioritaires  dans  la  mesure  où  elles  ont  le  plus  souvent  un  sens  intellectuel  ou  moral.  
Le  plus  souvent,   les  noms  ἄσκησις  et  ἄσκηµμα,  accompagnées  d’un  complément  au  
génitif,   désigne   l’exercice   d’un   art   ou   d’une   faculté   sans   lien   avec   le   sport.   Nous  
n’avons  étudié  que  les  occurrences  qui  figuraient  dans  les  traités  plus  spécifiquement  
consacrés  aux  activités  physiques,  à  savoir  le  Protreptique,  le  traité  Sur  l’exercice  avec  la  
petite  balle  et  le  traité  d’Hygiène.    
Nous   n’avons   pas   analysé   les   93   occurrences   galéniques   du  mot   ἀγώών   et   de   ses  

dérivés.   En   effet,   cette   famille   lexicale   ne   nous   paraît   pas   renvoyer   prioritairement  
aux   compétitions   sportives,   puisqu’elle   peut   aussi   évoquer   d’autres   types   de  
concours,   musicaux   ou   littéraires   par   exemple,   ou   encore   les   joutes   verbales   des  
procès196.    
Dans  les  577  passages  galéniques  où  apparaît  le  mot  πόόνος,  ce  terme  ne  désigne  pas  

nécessairement  un  exercice.  Aussi  n’avons-‐‑nous  analysé  que   les  quelques   textes  où  
πόόνος   apparaissait   en   co-‐‑occurrence   avec   un   mot   de   la   famille   d’ἀθλητήής,   de  
παλαιστράά  ou  de  γυµμνάάσιον.  
                                                

191    Pour  un  commentaire  du  Thrasybule,  voir  l’introduction  de  V.  Boudon-‐‑Millot  dans  la  CUF.  
192    Pour  un  commentaire  du  Thrasybule,  voir  Englert  1929.  
193  Pour  un  commentaire  du  traité  d’Hygiène,  voir  Grimaudo  2008.  
194    Pour  un  commentaire  du  Thrasybule,  voir  Englert  1929.  
195  V.  Boudon-‐‑Millot  prépare  actuellement  pour  la  CUF  l’édition  du  traité  Sur  l’exercice  avec  la  petite  balle  ;  sur  ce  

projet,  Boudon-‐‑Millot  2010.  
196  Voir  Chantraine  1968  p.  17,  s.  v.  ἀγώών.  
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Dans   les   418   passages   où   figur   le   mot   ἔργον,   ce   terme   désigne   le   plus   souvent  
l’actionnement  d’un  organe   ou  d’une  partie   du   corps  pour   accomplir  une   fonction  
quelconque.  Comme  pour  πόόνος,  nous  avons  privilégié  l’étude  des  textes  où  ἔργον  
apparaissait  en  co-‐‑occurrence  avec  un  mot  de   la   famille  d’ἀθλητήής,  de  παλαιστράά  
ou  de  γυµμνάάσιον.  
Le   corpus   galénique   comporte   44   occurrences   de   κάάµματος   et   33   occurrences   de  

ταλαιπωρίία  ;  ces  mots  sont  employés  le  plus  souvent  dans  un  contexte  pathologique  
pour  désigner   l’épreuve  de  la  maladie.  Aussi  avons-‐‑nous  décidé  de  ne  pas  en   faire  
une  étude  systématique.  
  
Par  ailleurs,  il  nous  a  paru  important  d’étudier  les  textes  galéniques  évoquant  le  tir  

à   l’arc   (τοξικήή,   25   occurrences)   parce   qu’il   nous   semblait   que   cet   art   stochastique  
entretenait   des   liens   privilégiés   avec   le   sport   et   la   médecine   tels   que   les   conçoit  
Galien197.  
Enfin,  sans  faire  l’étude  systématique  des  60  occurrences  de  δρόόµμος  («  course  »)  ni  

des  66  occurrences  de  περίίπατος   («  marche  »),  nous  en  avons  étudié  les  plus  utiles  
au  gré  de  l’analyse  des  autres  champs  lexicaux.  
  

3.4.  De  la  critique  à  la  réhabilitation  du  sport.  
  
La  définition  du  statut  des   sportifs  professionnels  ou  amateurs  au  sein  du   corpus  

galénique  ne   relève  pas  de   la   stricte   réflexion  médicale.  Certes,   la  perspective  qu’il  
convient  d’adopter  de  façon  prioritaire  est  celle  de  la  pensée  même  de  Galien,  dont  
l’objectif  est  de  construire  un  édifice  scientifique  dédié  à  la  prise  en  charge  des  corps  :  
si   le  sport  est  présent  dans  l’œuvre  galénique,  c’est  d’abord  et  avant  tout  parce  que  
les   sportifs   sont   des   patients   potentiels   pour   le   médecin,   qui   se   doit   de   favoriser  
l’épanouissement  de  leur  santé  en  accord  ou  bien  en  désaccord  avec  leurs  pratiques  
physiques  habituelles.    
  
De   ce   point   de   vue,   les   athlètes   s’exposent  donc   aux   critiques  d’un   spécialiste   en  

matière  de  santé,  qui  ne  saurait  tolérer  le  moindre  écart  par  rapport  aux  normes  qu’il  
a  lui-‐‑même  établies  pour  la  bonne  conduite  des  individus198.  Parallèlement  se  profile  
l’idéal  hygiénique  d’un  sportif  accompli,  dont  la  pratique  reste  limitée  à  un  contexte  
non  professionnel,  mais  que  l’épreuve  des  faits  rend  souvent  bien  fragile.  Une  chose  
est   sûre  :   chez   Galien   comme   chez   d’autres   médecins   et   philosophes   qui   l’ont  
précédé,  le  modèle  de  l’athlète  en  excellente  santé  présente  un  éclat  suspect,  dont  la  
conception  idéale  est  utile  à  la  pensée  mais  éloignée  du  réel.    
  

                                                
197  Sur  ce  point,  voir  Boudon-‐‑Millot  2003-‐‑a.  
198  Edelstein  1931  et  Grimaudo  2008  p.  174-‐‑182.  
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Reste   à   savoir   si,   dans   le   corpus   galénique,   la   critique   des   athlètes   se   trouve  
compensée  par  une  reconsidération  pratique  et  théorique  de  la  réalité  sportive.    
  
La   première   partie   de   notre   étude   s’intéresse   à   la   critique   du   sport   par   Galien  :  

l’œuvre  du  médecin  de  Pergame  permet  en  effet  de  dresser  un  tableau  diagnostique  
complet  faisant  état  des  dérèglements  sanitaires  auxquels  s’exposent  les  sportifs,  à  tel  
point  que  l’activité  et  le  statut  même  des  athlètes  s’en  trouvent  ébranlés  jusque  dans  
leurs   fondements  :   comme   nous   le   verrons   dans   les   trois   chapitres   qui   constituent  
cette   partie,  mauvaise   santé   (1.1.),   procès   généralisé   (1.2.)   et   subversion   générique  
(1.3.)  viennent  ternir  l’image  du  sport  antique.    
  
Dans  une  seconde  partie,  nous  verrons  que  Galien  procède  en  même  temps  à  une  

réhabilitation   du   sport,   puisqu’il   trouve  dans   cette   activité   un   instrument   des   plus  
performants  pour  garantir  le  succès  de  son  action  et  de  sa  pensée.  La  réconciliation  
pratique  du  sport  et  de  la  santé  (2.1.)  ne  représente  en  effet  que  la  première  étape  de  
ce  processus  de  rééquilibrage  :  cette  revalorisation  se  manifeste  également  sur  le  plan  
théorique,  non  seulement  à  l’intérieur  de  l’argumentation  médicale  (2.2.),  mais  aussi  
dans   les   rapprochements   que  Galien   établit   entre   le   sport   et   sa   propre   activité   de  
médecin  philosophe  (2.3.).    
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Page  précédente  :  Francis  Bacon,  Figure  in  movement,  1976,  huile  sur  toile,  198  x  147,5  cm,  collection  particulière,  

Genève,  in  Margarita  Cappock,  Francis  Bacon’s  Studio,  Merrell  Publishers  Ltd,  Londres,  2005,  p.  105.  
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I.  A.  La  critique  de  la  santé  des  sportifs.  
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Page  précédente  :  Girolamo  Mercuriale,  De  Arte  Gymnastica,  Venise,   1573,  p.   127,   cote  A  1801,  Fonds  Agache,  

Réserve  Commune  des  Universités  Lille  1,  Lille  2  et  Lille  3.  
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I.  A.  1.  Fatigues  et  douleurs  du  sport.  
  

I.  A.  1.  a.  Présentation  synthétique  des  différents  types  de  fatigues  sportives.  
  
Différents  types  d’épuisements  douloureux  causés  par  le  sport  sont  mis  en  évidence  

par  le  traité  d’Hygiène,  par  le  traité  Sur  les   lieux  affectés  et  par  le  traité  Sur  la  méthode  
thérapeutique.  Galien   utilise   alors   le   nom  κόόπος   ou   l’expression   κοπώώδης   διάάθεσις  
pour   désigner   ces   dispositions   où   la   fatigue   se   mêle   à   diverses   sensations   de  
courbature   ou   de   contracture199.   Le   mot   κόόπος,   qui   à   l’origine   signifie   «  coup  »,  
désigne   donc   chez   Galien   un   épuisement   pénible   issu   de   l’effort   physique,   qui  
correspond  globalement  à  des  douleurs  musculaires200.  
Ces   états,   qui   diffèrent   de   la   santé,   pourraient   ainsi   s’apparenter   à   une   forme  de  

pathologie.  C’est  du  moins   ce  qu’affirme  Galien  dans   le  premier   livre  de  son   traité  
d’Hygiène,  où  il  écrit  que,  de  façon  empirique,  la  santé  suppose  non  seulement  le  bon  
fonctionnement  du  corps,  mais  aussi  l’absence  de  perturbation  douloureuse201  :  
  
Χρῄζοµμεν  γὰρ  ἅπαντες  ἄνθρωποι  τῆς  

ὑγείίας   εἴς   τε   τὰς   κατὰ   τὸν   βίίον  
ἐνεργείίας,   ἃς   ἐµμποδίίζουσίί   τε   ἢ  
διακόόπτουσι   καὶ   καταπαύύουσιν   αἱ  
νόόσοι,   καὶ   προσέέτι   τῆς   ἀνοχλησίίας  
ἕνεκεν·∙  ὀχλούύµμεθα  γὰρ  ἐν  ταῖς  ὀδύύναις  
οὐ   σµμικράά.   Τὴν   δὲ   τοιαύύτην  
κατάάστασιν,  ἐν  ᾗ  µμήήτε  ὀδυνώώµμεθα  µμήήτε  
ἐν   ταῖς   κατὰ   τὸν   βίίον   ἐνεργείίαις  
ἐµμποδιζόόµμεθα,  καλοῦµμεν  ὑγείίαν…    

  Nous   autres,   les   hommes,   tous   autant   que   nous  
sommes,   nous   avons   besoin   de   la   santé   pour  
accomplir   les   fonctions   de   la   vie   que   les   maladies  
empêchent,   interrompent   et   font   cesser,   mais   en  
outre  pour  ne  pas  connaître  de  perturbation.  En  effet,  
nous   sommes   perturbés   de   façon   non   négligeable  
lorsque  nous   sommes   en  proie   aux   douleurs.   Or  un  
tel  état,  dans  laquelle  nous  n’éprouvons  ni  souffrance  
ni   obstacle   pour   accomplir   les   fonctions   de   la   vie,  
voilà  ce  que  nous  appelons  la  santé…    

  
La  souffrance,  suggérée  ici  par  le  verbe  ὀδυνώώµμεθα  et,  en  négatif,  par  le  substantif  

ἀνοχλησίίας202  serait  donc  dans  certains  cas  le  signe  d’une  privation  de  santé203.  Or  il  
est  vrai  que  les  fatigues  dues  au  sport,  qui  généralement  n’empêchent  pas  l’activation  
des   fonctions,   peuvent   toutefois   causer   un   certain   nombre   de   perturbations  
douloureuses.    
  

                                                
199  Pour  une  mise  au  point  moderne  sur   les   contractures,   les  courbatures  et   les   tendinites,  voir  Krejci  et  Koch  

1985  p.  51-‐‑52,  p.  53-‐‑54  et  voir  p.  63-‐‑83.  
200  Chantraine  1968  p.  563,  s.  v.  κόόπτω.  Sur  la  notion  de  κόόπος,  voir  Roselli  2002.  
201  De  sanitate  tuenda  I  5  (K.  VI  18,  5-‐‑10  =  CMG  5.4.2  p.  8).    
202  Chantraine  1968,  s.  v.  ὄχλος,  p.  844    («  foule  »,  «  quantité  »,  plus  rarement  «  trouble  »).  Le  verbe  dénominatif  

ὀχλέέω   signifie   «  mettre   en   mouvement,   bousculer  »,   «  déranger,   importuner,   troubler  ».   Les   noms   ἀοχλησίία,  
terme  d’Épicure,  et  ἀνοχλησίία  signifient   l’«  absence  de  trouble  ».  Le  sens  de  cette   famille   lexicale  se  réfère  aux  
notions  de  mouvement,  d’agitation,  et  connote  la  foule,  la  populace,  ou  bien  le  trouble,  la  gêne,  la  souffrance.  

203   Pour   préciser   et   nuancer   ce   point,   voir   Boudon-‐‑Millot   2003-‐‑a,   Rey   R.   1993,  Moreno   Rodriguez   et   Garcia  
Ballester  1983.  
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De   fait,  dans   le   cinquième   chapitre   du   troisième   livre   du   traité   d’Hygiène,  Galien  
annonce   qu’il   existe   trois   catégories  de   fatigues   sportives,   ou   κόόποι.  Galien   estime  
que   les   κόόποι   simples   peuvent   se   combiner   et   qu’il   faut   encore   leur   ajouter   un  
dernier  cas  à  part  apparenté  à  la  fatigue  sans  en  être.  Sur  ce  sujet,  il  commence  donc  
par  établir  une  présentation  synthétique,  qui  sera  développée  par  la  suite204  :    
  
Ἡ   µμὲν   οὖν   ἑλκώώδης   διάάθεσις   ἐπὶ  πλήήθει  

γίίνεται  περιττωµμάάτων   λεπτῶν   τε  ἅµμα   καὶ  
δριµμέέων,   ἅπερ   ἐν   τῷ   γυµμνάάζεσθαι  
γεννᾶται   κατὰ   διττὴν   αἰτίίαν,   ἤτοι   τῶν  
παχυτέέρων   περιττωµμάάτων   χυθέέντων   τε  
καὶ   λεπτυνθέέντων,   οὐχ   ἁπάάντων   δὲ  
ἐκκριθέέντων,   ἢ   τακείίσης   τινὸς   πιµμελῆς   ἢ  
σαρκὸς   ἁπαλῆς.   Ἀνάάγκη   γὰρ   ὑπὸ   τῶν  
τοιούύτων   ὑγρῶν,   λεπτῶν   καὶ   δριµμέέων  
ὑπαρχόόντων,   κεντᾶσθαίί   τε   καὶ   οἷον  
τιτρώώσκεσθαι   τὸ   δέέρµμα   καὶ   τὰς   σάάρκας,  
ὥστε  καὶ  φρίίκην  ἐνίίοτε  γίίνεσθαι  καίί  τι  καὶ  
ῥίίγους,   ὅταν   ἰσχυρῶς  ᾖ   δριµμέέα  τε  ἅµμα  καὶ  
πολλάά.  Τοιοῦτος  µμὲν  δήή  τις  ὁ  οἷον  ἑλκώώδης  
κόόπος.  
Ἐν  ᾧ   δὲ  τείίνεσθαι  δοκεῖ  τὰ  µμόόρια  µμόόνον,  

ἑλκώώδης  δ'ʹ  οὔκ  ἐστιν  αἴσθησις,  ἐν  τῷδε  τῷ  
κόόπῳ  περίίττωµμα  µμὲν  οὐδέέν,  ὅ  τι  καὶ  ἄξιον  
λόόγου,   περιέέχεται   τοῖς   σώώµμασι,   κατὰ   δὲ  
τοὺς  µμῦς  καὶ  τὰ  νεῦρα  διάάθεσίίς  τις  ἐπὶ  ταῖς  
σφοδροτέέραις   ἐντάάσεσιν,   ἃς   ἐποιήήσαντο  
κατὰ   τὰ   γυµμνάάσια,   συνίίσταται   τοῦ  
ποιήήσαντος   αἰτίίου   τὴν   δύύναµμιν  
ἐνδεικνυµμέένη.   Συµμϐαίίνει   γὰρ   ἐν   ταῖς  
σφοδροτέέραις   ἐντάάσεσιν   ἁπάάσας   µμὲν   τῶν  
µμυῶν   τείίνεσθαι   τὰς   ἶνας,   οὐχ   ὁµμοίίως   δὲ  
ἁπάάσας  κάάµμνειν,   ἀλλ'ʹ   ὅσαι  µμάάλιστα  κατὰ  
τὴν  εὐθύύτητα  τῆς  τάάσεώώς  εἰσιν·∙  ὡς  ὅσαι  γε  
λοξόότεραίί   πως   ὑπάάρχουσιν,   ἧττον  
εὐθύύνονται   τεινόόµμεναι.  Ὥστε   ταύύταις   µμὲν  
οὐδεὶς   ἐφεδρεύύει   κίίνδυνος,   ἐν   δὲ   ταῖς   ἐπὶ  
πλέέον   ἐκτεινοµμέέναις,   ὡς   ἐγγὺς   ἥκειν   τοῦ  
διασπασθῆναι,   καταλείίπεταίί   τις   διάάθεσις  
ὁµμοίία   τῇ   κατὰ   τὰς   ἐνεργείίας   ἐγγινοµμέένῃ·∙  
τείίνεσθαι   γὰρ   ἔτι   δοκοῦσι,   κἂν   µμηκέέτι  
τείίνωνται.  
Ἡ   δὲ   δὴ   τρίίτη   τοῦ   κόόπου   διαφοράά,   καθ'ʹ  

ἣν  ὥσπερ  τεθλασµμέένων  ἢ  φλεγµμαινόόντων  
αἰσθανόόµμεθα   τῶν   µμορίίων,   τηνικαῦτα  
µμάάλιστα   συµμπίίπτειν   εἴωθεν,   ὅταν  
ἐκθερµμανθέέντες   ἱκανῶς   οἱ   µμύύες  

   La   disposition   ulcéreuse   se   produit   sous   l’effet  
d’une   grande   quantité   d’excréments   légers   et   en  
même  temps  âcres,  qui,  quand  on  fait  de  l’exercice,  
sont   générés   par   deux   causes,   soit   quand   les  
excréments   particulièrement   épais   sont   dissous   et  
réduits   sans   être   tous   expulsés,   soit   quand   de   la  
graisse   ou   que   de   la   chair   douce   est   dissoute.   En  
effet,  il  est  inévitable,  sous  l’effet  de  tels  liquides,  qui  
sont   fins   et   âcres,   que   la   peau   et   les   chairs   soient  
piquées  et  comme  blessées,  au  point  qu’il  se  produit  
parfois  un  frémissement  et  même  un  peu  de  frisson  
quand   les   fluides   sont   à   la   fois   fortement   âcres   et  
abondants.   Telle   est   donc,   en   quelque   sorte,   la  
fatigue  pour  ainsi  dire  ulcéreuse.  
Mais  lorsque  les  parties  semblent  uniquement  être  

tendues,  sans  qu’il  y  ait  de  sensation  ulcéreuse,  dans  
cette   fatigue,   il   n’y   a   aucun   excrément   qui   mérite  
seulement   d’être   noté  mais,   le   long   des  muscles   et  
des   tendons,   sous   l’effet   des   tensions   très   violentes  
que  ces  derniers  ont  accomplies  lors  des  exercices,  il  
se   forme   un   état   qui   montre   la   force   de   ce   qui   l’a  
causé.   En   effet,   il   se   produit   que,   dans   les   tensions  
très   violentes,   toutes   les   fibres   des   muscles   se  
tendent,   sans   que   toutes   se   fatiguent  
semblablement  :   sont   surtout   concernées   toutes  
celles   qui   sont   dans   une   direction   parallèle   à   la  
tension.  Alors  que  sans  doute  toutes  celles  qui  sont,  
en  quelque  sorte,  en  oblique  sont  étirées  avec  moins  
de   tension   de   sorte   que   ces   dernières   n’ont   aucun  
danger   à   courir205,   tandis   que,   dans   celles   qui   sont  
davantage  étendues  au  point  d’en  arriver  près  de  la  
rupture,  il  reste  une  disposition  identique  à  celle  qui  
se   produit   lors   de   leur   fonctionnement.   En   effet,  
elles   paraissent   encore   tendues  même   si   elles   ne   le  
sont  plus.  
Quant   à   la   troisième   variété   de   fatigue,   dans  

laquelle  nous  percevons  que  nos  parties  sont  comme  
contusionnées   ou   enflammées,   elle   se   produit  
d’habitude  surtout  au  moment   où   les  muscles,   une  
fois  qu’ils  ont  été  suffisamment  échauffés,  attirent  à  
eux  une  partie  des  excréments  qui  s’écoulent  autour  

                                                
204  De  sanitate  tuenda  III  5  (K.  VI  192,  7  -‐‑  195,  5  =  CMG  5.4.2  p.  85).  
205  Littéralement  «  pour  elles  aucun  danger  ne  se  tient  en  embuscade  ».  
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ἐπισπάάσωνταίί   τι   τῶν   περικεχυµμέένων  
ἑαυτοῖς  περιττωµμάάτων.  Εἰ  δὲ  καὶ  περὶ  τοὺς  
τέένοντας   ἢ   τὰ   νεῦρα   τὴν   αὐτὴν   γενέέσθαι  
διάάθεσιν   συµμϐαίίνει,   ὀστοκόόπον  
ὀνοµμάάζουσι   τὸ   πάάθηµμα,   τῷ   βάάθει   τῆς  
αἰσθήήσεως   ἐπὶ   τὰ   διὰ   βάάθους   κείίµμενα  
µμόόρια   τοὔνοµμα   φέέροντες.   Ἐπιπολῆς   µμὲν  
γὰρ   τὸ   δέέρµμα,   δευτέέραν   δὲ   ἔχουσι  θέέσεως  
τάάξιν   οἱ   µμύύες,   ἐν   κύύκλῳ   τοῖς   ὀστοῖς  
περικείίµμενοι,   συµμφυεῖς   δὲ   οἱ   τέένοντες  
ὑπάάρχουσι  τοῖς  ὀστοῖς,  ὥστ'ʹ  εὐλόόγως,  ὅταν  
οὗτοίί   τι   τῶν   εἰρηµμέένων   πάάσχωσιν,   ἐν   τῷ  
βάάθει   τε   καὶ   περὶ   τοῖς   ὀστοῖς   αὐτοῖς   ἡ  
διάάθεσις  εἶναι  δοκεῖ.  
Αὗται  µμὲν  δὴ  τρεῖς  ἁπλαῖ  τῶν  κόόπων  εἰσὶ  

διαφοραίί·∙   σύύνθετοι   δ'ʹ   ἐξ   αὐτῶν,   ὡς  
ἔµμπροσθεν  εἴρηται,  τέέτταρες,  ὑπὲρ  ὧν  ἑξῆς  
ἐροῦµμεν,   ἐὰν   πρόότερον   τὸν   περὶ   τῶν  
ἁπλῶν  διέέλθωµμεν  λόόγον.    
Ἔστι   γὰρ   δήή   τις   καὶ   ἄλλη   διάάθεσις  

ἐξαπατῶσάά   τινας   ὡς   κόόπος,   ἧς   ἡ   µμὲν  
γέένεσις   ἐν   τῷ   ξηρανθῆναι   τοὺς   µμῦς  
περαιτέέρω   τοῦ   προσήήκοντος,   ὥστε   ἅπαν  
αὐχµμηρὸν  καὶ  προσεσταλµμέένον  φαίίνεσθαι  
τὸ   σῶµμα   καὶ   πρὸς   τὰς   κινήήσεις   ὀκνεῖν  
ἀτρέέµμα,  ἄλλο  δ'ʹ  οὐδὲν  ὑπάάρχειν  αὐτῷ  τῶν  
ἔµμπροσθεν   εἰρηµμέένων,   οὔτε   τὴν   οἷον  
ἕλκους   αἴσθησιν   ἢ   τάάσεως,   οὔτε   δὲ   πολὺ  
µμᾶλλον  τὴν  οἷον  φλεγµμονῆς.  Ἐναντιωτάάτη  
γὰρ   ἡ   ὄψις   τοῦ   γε   τοιούύτου   καὶ   τῆς   νῦν  
λεγοµμέένης  διαθέέσεώώς  ἐστιν.  Αὕτη  µμὲν  γὰρ  
αὐχµμώώδεις   καὶ   προσεσταλµμέένους  
ἀπεργάάζεται   τοὺς   µμῦς,   ὁ   δὲ   φλεγµμονώώδης  
κόόπος  ἐν  ὄγκῳ  µμείίζονι  καὶ  αὐτοῦ  τοῦ  κατὰ  
φύύσιν.   Ὥστ'ʹ   εἶναι   τὰς   πάάσας   τέέτταρας  
ἁπλᾶς   διαθέέσεις,   ἰδίίας   ἑκάάστην  
ἐπανορθώώσεως  δεοµμέένην.    

d’eux.   Et   s’il   arrive   que   la   même   disposition   se  
produise   aussi   autour   des   tendons   et   des   nerfs,   on  
appelle   ce   mal   "ʺfatigue   osseuse"ʺ,   en   attribuant   ce  
nom  à  cause  de  la  profondeur  de  la  sensation  perçue  
sur   les   parties   qui   se   trouvent   en   profondeur.   En  
effet,  la  peau  est  en  surface,  les  muscles  viennent  en  
deuxième  position,  placés   tout  autour  des  os,  et   les  
tendons  sont  attachés  aux  muscles,  de  sorte  que,  en  
toute  logique,  quand  ces  derniers  subissent  une  des  
affections   qui   viennent   d’être   évoquées,   la  
disposition  semble  être  dans  la  profondeur  et  autour  
des  os  eux-‐‑mêmes.  
Voilà   donc   les   trois   variétés   simples   de   fatigues  ;  

des   combinaisons   de   ces   dernières,   comme   il   a   été  
dit   auparavant,   il   en   existe   quatre,   dont   nous  
parlerons  dans  la   suite,  à  condition  d’avoir  d’abord  
exposé   en   détail   notre   propos   relatifs   aux   variétés  
simples.  
Car   il   existe   encore,   en   vérité,   une   autre  

disposition   qu’on   prend   parfois   à   tort   pour   une  
fatigue,  dont  la  naissance  réside  dans  le  fait  que  les  
muscles   se   dessèchent   plus   qu’il   ne   convient,   au  
point  que  tout  le  corps  a  une  apparance  rabougrie  et  
ratatinée,   qu’il   est   très   hésitant   dans   ses  
mouvements,   et   qu’il   ne   présente   aucun   autre   des  
symptômes  évoqués  précédemment,  ni   la   sensation  
pour  ainsi  dire  de  blessure  ou  de   tension,  ni  encore  
moins   celle   qui   ressemble   à   une   inflammation.   En  
effet,   l’apparence  d’un   tel  mal  est   le   contraire  exact  
de   la   disposition   dont   il   est   question   maintenant.  
Cette   dernière   rend   les   muscles   rabougris   et  
ratatinés,   tandis   que   la   fatigue   inflammatoire   les  
rend   encore   encore   plus   gros   qu’il   ne   le   seraient  
naturellement.   De   sorte   qu’il   existe   en   tout   quatre  
dispositions   simples,   chacune   ayant   besoin   d’une  
correction  qui  lui  est  propre.    

  
Les  trois  fatigues  simples  sont  associées  respectivement  aux  sensations  de  plaie  (§1),  

de   tension   (§2)   et   d’inflammation   (§3).   On   peut   donc   en   déduire   quatre   fatigues  
composées  (§4),  qui  résultent  de  l’association  soit  de  ces  trois  fatigues,  soit  de  deux  
d’entre   elles.   Enfin,   Galien   relève   un   quatrième   cas   de   pseudo-‐‑fatigue   liée   au  
dessèchement  du  corps  (§5)  ;  or,  dans  la  mesure  où  cette  disposition  peut  elle  aussi  se  
combiner  à  une  ou  plusieurs  autres  fatigues  simples,  le  nombre  des  κόόποι  composés  
s’élève  en  vérité  à  onze206.  
Galien   décrit   les   caractéristiques   tactiles   de   ces   fatigues   (ou   pseudo-‐‑fatigue)   au  

moyen   d’adjectifs,   de   participes,   ou   de   formules   exprimant   la   perception   interne,  
                                                

206  Sur  la  combinaison  de  ces  quatre  dispositions  simples  en  onze  fatigues  composées,  voir  De  sanitate  tuenda  III  
9  (K.  VI  214-‐‑218  =  CMG  5.4.2  p.  94-‐‑96).  
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comme   αἰσθάάνοµμαι,   αἴσθησις   ou   δοκεῖ   εἶναι.   La   caractère   approximatif   de   la  
description  sensitive  est  parfois  souligné  par  les  adverbes  οἷον  ou  ὥσπερ.  Quant  au  
verbe  φαίίνοµμαι,  il  paraît  ici  réservé  à  l’évocation  des  symptômes  sans  doute  tactiles,  
mais  aussi  visibles.    
Pour   étudier   de   façon   exhaustive   les   caractéristiques   propres   à   chacune   de   ces  

dispositions,   il   est   nécessaire   de   se   reporter   à   la   suite   du   traité,   qui   propose   des  
développements  complémentaires.  Se  poseront  principalement  deux  problèmes,  déjà  
présents   dans   la   présentation   synthétique   ci-‐‑dessus  :   d’une   part,   les   sensations  
douloureuses   sont   difficiles   à   exprimer   avec   précision  ;   d’autre   part,   les   mots  
permettant  de  rendre  compte  de  ces  sensations  peuvent  prêter  à  confusion.    
  

I.  A.  1.  b.  Présentation  détaillée  de  chaque  type  de  fatigue  sportive.  
 

La  fatigue  ulcéreuse.  
  
Dans   le  chapitre  6  du   livre   III  du   traité  d’Hygiène,  Galien  rédige  une  notice  sur   la  

fatigue  dite  ulcéreuse207  :    
  
Ἀρκτέέον   οὖν   ἀπὸ   τοῦ   τὴν   ἑλκώώδη  

φέέροντος   αἴσθησιν,   ὃν   καὶ   διὰ  
δριµμύύτητα   περιττωµμάάτων   ἐλέέγοµμεν  
συνίίστασθαι.  Οὗτος   ὁ   κόόπος  συµμπίίπτει  
µμὲν   µμάάλιστα   τοῖς   κακοχύύµμοις   τε   καὶ  
περιττωµματικοῖς   σώώµμασιν.   Ἐπιγίίνεται  
δὲ   καὶ   ταῖς   ὑπογυίίοις   ἀπεψίίαις,   ὅταν  
ἤτοι   γυµμνάάσωνται  προπετέέστερον   ἢ   ἐν  
ἡλίίῳ  διατρίίψωσιν.  Οὐ  µμὴν  ἀδύύνατόόν  γε  
αὐτὸν  συστῆναίί  ποτε  χωρὶς  ἀπεψίίας  ἐν  
εὐχύύµμῳ  σώώµματι  δι'ʹ  ὑπερϐολὴν  ἀµμέέτρων  
γυµμνασίίων.   Εἰώώθασι   δ'ʹ   αὐτὸν   ὀξεῖαίί   τε  
καὶ  πολλαὶ   φέέρειν   κινήήσεις.  Πυκνὸν   δὲ  
καὶ  φρικῶδες  φαίίνεται  τῶν  ἐν  τούύτῳ  τῷ  
κόόπῳ  τὸ   δέέρµμα,   καὶ  ὁµμολογοῦσιν  ἐν  τῷ  
κινεῖσθαι  καθάάπερ  ἕλκος  ἀλγεῖν,  οἱ  µμὲν  
τὸ  δέέρµμα  µμόόνον,  οἱ  δὲ  καὶ  τὰς  ὑπ'ʹ  αὐτῷ  
σάάρκας.    

   Il  faut  commencer  par  la  fatigue  apportant  la  sensation  
ulcéreuse,  dont  nous  disions  qu’elle  se  constitue  aussi  à  
cause  de   l’acidité  des  excréments.  Cette   fatigue   frappe  
le   plus   souvent   les   corps   dont   les   humeurs   sont   de  
mauvaise   qualité   et   dont   les   excréments   sont  
abondants.   Elle   survient   aussi   après   les   indigestions  
toutes   récentes   lorsqu’on   s’est   entraîné   avec   trop   de  
fougue   ou  qu’on  a  passé  du   temps  au   soleil.  Certes,   il  
n’est   pas   impossible   qu’elle   se   constitue   parfois   sans  
indigestion   dans   un   corps   dont   les   humeurs   sont   de  
bonne   qualité   à   cause   d’un   excès   d’exercices  
immodérés.  Habituellement,  beaucoup  de  mouvements  
vifs   en   sont   la   cause.   La   peau   des   individus   qui  
connaissent  cette  fatigue  apparaît  serrée  et  frémissante,  
et   les   sujets   concernés   s’accordent   à   dire   que,   dans   le  
mouvement,   ils   souffrent   comme   d’un   ulcère,   les   uns  
seulement   au  niveau  de   la   peau,   les   autres   aussi   dans  
les  chairs  qui  se  trouvent  en-‐‑dessous…    

  
La  fatigue  ulcéreuse  (ἑλκώώδης  κόόπος)  pourrait  s’apparenter  à  la  tendinite.  Elle  est  

associée  à  la  notion  d’ἕλκος,  souvent  traduite  par  «  ulcère  »,  mais  qui  désigne  plutôt  
un  type  de  plaie208.  Le  suffixe  -‐‑ώώδης  renvoie  ici  de  façon  approximative  à  la  réalité  de  
la   blessure  :   il   exprime   un   rapprochement   avec   le   nom   ἕλκος,   dont   l’adjectif   est  

                                                
207  De  sanitate  tuenda  III  6  (K.  VI  195,  6-‐‑15  =  CMG  5.4.2  p.  86).  
208  Voir  Boudon-‐‑Millot  ,  Art  médical,  note  2  p.  369,  qui  renvoie  à  Grmek  1983  p.  188-‐‑189.  
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dérivé,  sans  identification  exacte  avec  le  référent.  Dans  la  notice  introductive,  Galien  
soulignait  déjà  ce  lien  approximatif  grâce  à  la  formule  οἷον  τιτρώώσκεσθαι  τὸ  δέέρµμα  
καὶ  τὰς  σάάρκας   («  la  peau  et   les  chairs  sont  comme  blessées  »)  ;   ici,   le  caractère  du  
rapprochement  avec  la  plaie  est  souligné  par  l’adverbe  καθάάπερ  (καθάάπερ  ἕλκος).    
La   fatigue  ulcéreuse   apparaît   après  un  effort  physique   trop   intense,   suivi   ou  non  

d’une   indigestion,   chez   les   individus   dotés   de   mauvaises   humeurs   et   peinant   à  
évacuer  des  excréments  acides.  Les  sujets  concernés  ressentent  au  niveau  de  la  peau  
et  parfois  dans   les  chairs  un  resserrement,  un   frissonnement,  et   le  mouvement   leur  
procure  une  douleur  comparable  à  une  plaie.  Le  caractère  sensitif  de   la  description  
est   exprimé  par   le  verbe  φαίίνεται,   associé   ici   à  des   impressions  plutôt   tactiles  que  
visuelles,   comme   le   frissonnement   ou   le   resserrement   de   la   peau  ;   le   verbe  
ὁµμολογοῦσιν   permet   de   donner   le   point   de   vue   unanime   des   patients,   affectés  
cependant  de  façon  plus  ou  moins  profondes.  

La  fatigue  tensive.  
  
Dans   le  même   chapitre   6   du   livre   III   figure   ensuite   une   notice   sur   la   fatigue  dite  

tensive209  :  
  
Ὁ   δὲ   ἕτερος   κόόπος,   ἐφ'ʹ   οὗ   συντάάσεως  

αἰσθάάνονται,   τὸν   σκοπὸν   τῆς   ἰάάσεως   ἔχει  
τὴν   πρὸς   <Ἱπποκράάτους>   ὀνοµμαζοµμέένην  
χάάλασιν…      Γίίνεται   δ'ʹ   ὁ   τοιοῦτος   κόόπος  
εὐχύύµμοις   ἀνδράάσι   πονήήσασιν   εὔτονα  
µμᾶλλον   ἢ   ὀξέέα   γυµμνάάσια,   καὶ   δεινῶς  
ὀκνηρούύς   τε   καὶ   δυσκαµμπεῖς   ἐργάάζεται  
τοὺς   κοπωθέέντας,   οὐ   µμὴν   πυκνοίί   τε   καὶ  
φρικώώδεις   οἱ  τοιοῦτοι  φαίίνονται,   καθάάπερ  
οἱ   µμικρὸν   πρόόσθεν   εἰρηµμέένοι.  
Προσεσταλµμέένοι   δ'ʹ   οὐδὲν   ἧττον   ἐκείίνων  
οὗτοι   καὶ   αὐχµμώώδεις   ὁρῶνται,   καὶ  
θερµμόότεροι  τοῖς  ἁπτοµμέένοις  εἶναι  δοκοῦσιν  
οὐ   µμόόνον   τῶν   τὴν   ἑλκώώδη   διάάθεσιν  
ἐχόόντων,   ἀλλὰ   καὶ   σφῶν   αὐτῶν,   ὅθ'ʹ  
ὑγίίαινον.  

   La   seconde   fatigue,   où   l’on   sent   de   la   tension,   a  
comme   but   de   guérison   ce   qui   est   appelé   par  
Hippocrate   relâchement…  La   fatigue   de   ce   genre  
se   produit   chez   des   hommes   dont   les   humeurs  
sont  de  bonne  qualité  quand  ils  ont  travaillé  à  des  
exercices   tonifiants   plutôt   que   vifs,   et   elle   rend  
terriblement   hésitants   et   difficiles   à   courber   les  
individus   qui   en   sont   affectés  ;   cependant   les  
individus   concernés   n’ont   pas   une   apparence  
serrée   et   frémissante   comme   ceux   dont   il   vient  
d’être  question.  Mais  on  voit  qu’ils  ne  sont  en  rien  
moins  ratatinés  et  rabougris  que  ces  derniers,  et  au  
toucher   ils   semblent   être   plus   chauds   non  
seulement  que  ceux  qui  sont  dans  une  constitution  
ulcéreuse,   mais   même   qu’eux-‐‑mêmes   lorsqu’ils  
étaient  sains.  

  
La   fatigue   tensive   (τονώώδης   κόόπος)   est   à   mi-‐‑chemin   entre   la   contracture   et   la  

courbature.  Elle  est  due  à  la  «  tension  causée  par  les  exercices  physiques  »  (τῇ  διὰ  τὰ  
γυµμνάάσια  sc.  συντάάσει210).  Elle  se  manifeste  chez  les  mâles  bien  équilibrés  sur  le  plan  
humoral,  mais  qui  ont  pratiqué  des  exercices  vigoureux  plutôt  que  rapides.  Galien  en  
décrit  les  symptômes  à  travers  le  point  de  vue  tantôt  des  patients,  tantôt  du  médecin,  
tantôt   des   deux.   L’évocation   de   la   lenteur   hésitante   et   de   la   difficulté,   voire   de   la  
douleur  à  se  courber  est  renforcée  par  l’adverbe  pathétique  δεινῶς,  qui  correspond  

                                                
209  De  sanitate  tuenda  III  6  (K.  VI  198,  5-‐‑6  ;  12  ;  199,  4-‐‑10  =  CMG  5.4.2  p.  87).  
210  De  sanitate  tuenda  III  6  (K.  VI  198,  12  =  CMG  5.4.2  p.  87).  
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plutôt  à  la  perception  des  sportifs  eux-‐‑mêmes  ;  la  notion  de  souffrance  est  exprimée  
dans   le  suffixe  δυσ-‐‑  de   l’adjectif  δυσκαµμπεῖς.  Quant  à   l’absence  de  resserrement  et  
de   frémissement   exprimée   par   la   formule   οὐ   µμὴν   πυκνοίί   τε   καὶ   φρικώώδεις   οἱ  
τοιοῦτοι  φαίίνονται,  elle  peut  correspondre  aux  deux  points  de  vue.  L’évocation  des  
corps  ratatinés  et  rabougris  est  faite  au  moyen  du  passif  ὁρῶνται,  qui  laisse  entendre  
que,   si   sensation   douloureuse   il   y   a,   cette   dernière   se   traduit   aussi   par   des  
symptômes   visibles.   Enfin,   la   chaleur  des  membres   tendus,   sans   doute   perceptible  
par   les   sportifs   eux-‐‑mêmes,   est   diagnostiquée   par   les   médecins   grâce   au   contact  
(θερµμόότεροι  τοῖς  ἁπτοµμέένοις  εἶναι  δοκοῦσιν).    

La  fatigue  inflammatoire.  
  
Dans  le  livre  III  du  traité  d’Hygiène,  le  début  du  chapitre  7  est  consacré  à  la  fatigue  

dite  inflammatoire211  :  
  
Ὁ   δὲ   τρίίτος   τῶν   κόόπων   ἐπὶ  

σφοδροτάάταις   γίίνεται   κινήήσεσι   καὶ  
µμόόνος   ἐξαίίρει   τοὺς   µμῦς   εἰς   ὄγκον   ὑπὲρ  
τὸ   κατὰ   φύύσιν,   ὡς   ἐοικέέναι   φλεγµμονῇ  
τὴν   διάάθεσιν   αὐτῶν.   Ταῦτάά   τοι   καὶ  
ψαυόόντων   ὀδυνῶνται   καὶ   θερµμόότεροι  
φαίίνονται·∙   ὀδυνῶνται   δὲ   καίί,   ἢν   αὐτοὶ  
καθ'ʹ   ἑαυτοὺς   ἐπιχειρήήσωσι   κινεῖσθαι.  
Ἀήήθεσι   δὲ   γυµμνασίίων   ἀνθρώώποις   ὁ  
τοιοῦτος  κόόπος  ὡς  τὰ  πολλὰ  συµμπίίπτει,  
γυµμνάάζεσθαι   δ'ʹ   εἰθισµμέένοις   ὀλιγάάκις  
ἐγέένετο   κατὰ   τὰς   σφοδροτάάτας   τε   ἅµμα  
καὶ  παµμπόόλλας  κινήήσεις…  
Τάάχα   δ'ʹ   ἄν   τις   οἰηθείίη   τὸν   τοιοῦτον  

κόόπον   οὐχ   ἁπλοῦν   οὐδὲ   τρίίτον   ἐπὶ   τοῖς  
εἰρηµμέένοις   ἔµμπροσθεν   δύύο,   σύύνθετον   δ'ʹ  
ὑπάάρχειν  ἐξ  αὐτῶν,  οὐδὲν  ἔχοντα  πλέέον  
τῆς   τε   τάάσεως   τῶν   νευρωδῶν   σωµμάάτων  
καὶ   τῆς   ἑλκώώδους   αἰσθήήσεως·∙   τὴν   γὰρ  
θερµμόότητα   τοῖς   τοιούύτοις   κόόποις   ἄλλως  
µμὲν   ὑπάάρχειν   φύύσει,   καθάάπερ   καὶ   τῶν  
προειρηµμέένων   ἑκατέέρῳ,   οὐ   µμὴν  
συµμπληρωτικήήν   γε   τῆς   ἐννοίίας   ἢ   τῆς  
οὐσίίας   εἶναι.   Ἀλλάά   τοι   τόό   γε   τοῦ   παρὰ  
φύύσιν  ὄγκου  τούύτῳ  τῷ  κόόπῳ  µμόόνῳ  παρὰ  
τοὺς   ἄλλους   ἐξαίίρετον   ὑπάάρχει   καὶ   τὸ  
τῆς   ἀλγεινῆς   αἰσθήήσεως   οὐχ   ὅµμοιον   ἔν  
γε  τῷ  τονώώδει  κόόπῳ  καὶ  τῷδε.  Τείίνεσθαι  
µμὲν   γὰρ   ἐν   ἐκείίνῳ,   τεθλάάσθαι   δὲ   τὰ  
νεῦρα  σύύµμπαντα  µμέέχρι  καὶ  τῶν  ὀστῶν  οἱ  
τούύτῳ  τῷ  κόόπῳ  κατεχόόµμενοι  νοµμίίζουσιν·∙  
ὥστε   κατάά   γε   ταῦτα   διαφοράάν   τινα  

   La   troisième   fatigue   se   produit   à   la   suite   de  
mouvements   très   violents   et   elle   seule   fait   atteindre  
aux  muscles  une  grosseur  qui  dépasse  la  confοrmité  à  
la   nature,   au   point   que   leur   disposition   ressemble   à  
une   inflammation.   Voilà   pourquoi,   quand   on   les  
touche,   les   patients   souffrent   et   semblent  
particulièrement   chauds  ;   et   ils   souffrent   aussi   s’ils  
entreprennent  de  se  mouvoir  par  eux-‐‑mêmes.  Une  telle  
fatigue   frappe   généralement   des   gens   inhabitués   aux  
exercices,  tandis  que,  chez  ceux  qui  sont  accoutumés  à  
faire  de  l’exercice,  elle  se  produit  peu  souvent  dans  les  
mouvements  à  la  fois  très  violents  et  très  nombreux…    

Mais   peut-‐‑être   pourrait-‐‑on   penser   qu’une   telle  
fatigue   n’est   pas   simple   et   constitue   non   pas   une  
troisième   sorte   en   plus   des   deux   évoquées  
précédemment,   mais   une   combinaison   des   deux,  
puisqu’elle  n’a  rien  de  plus  que  la  tension  des  tendons  
et   que   la   sensation   ulcéreuse  :   en   effet,   dira-‐‑t-‐‑on,   la  
chaleur  inhérente  à  de  telles  fatigues  existe  en  d’autres  
circonstances  dans  la  nature,  comme  c’est  précisément  
le  cas  pour  chacune  de  celles  évoquées  précédemment,  
et   sans   doute   ne   forme-‐‑t-‐‑elle   pas   une   partie  
constitutive  de  sa  substance  ou  de  son  essence.  Or,  de  
fait,   ce   qui   regarde   la   grosseur   contre   nature   est   un  
trait   distinctif   de   cette   seule   fatigue,   et   sans   doute   ce  
qui   concerne   la   sensation   douloureuse   n’est-‐‑il   pas  
semblable   dans   la   fatigue   tensive   et   dans   celle-‐‑ci.   En  
effet,   alors   que   dans   la   première   on   croit   être   tendu,  
ceux  qui  sont  pris  par  cette  fatigue-‐‑ci  croient  que  tous  
leurs   tendons   sont   contusionnés,   jusqu’aux   os   eux-‐‑
mêmes  ;   de   sorte   que,   en  vertu   de   ces  propriétés,   elle  
possède   bien   un   trait   distinctif   par   rapport   aux   deux  

                                                
211  De  sanitate  tuenda  III  7  (K.  VI  199,  12  -‐‑  200,  2  ;  200,  10  -‐‑  201,  9  =  CMG  5.4.2  p.  88).  
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ἐξαίίρετον   ἔχει   παρὰ   τοὺς   ἄλλους   δύύο  
κόόπους,  οὐχὶ  σύύνθετόός  ἐστι  µμόόνον.    

autres   fatigues   et   n’est   pas   seulement   une  
combinaison.    

  
La  fatigue  inflammatoire  (φλεγµμονώώδης  κόόπος)  est  à  mi-‐‑chemin  entre  l’élongation  

et   la  déchirure  musculaire.  Elle   est   associée  à   l’inflammation,  mais,   comme  dans   le  
cas   de   la   fatigue   ulcéreuse   associée   à   la   blessure,   la   ressemblance   n’est   pas   une  
identité  (ἐοικέέναι  φλεγµμονῇ).  Elle  touche  les  individus  inhabitués  à  l’effort  après  un  
exercice  très  violent  et,  plus  rarement,  des  sportifs  confirmés  ayant  accompli  une  trop  
grande  quantité  d’exercices  très  violents.  Elle  est  décrite  ici  d’un  point  de  vue  à  la  fois  
interne  et  externe.  Tout  d’abord,  les  patients  eux-‐‑mêmes  ressentent  une  douleur  si  on  
les  touche  au  niveau  de  la  zone  inflammée,  ou  bien  s’ils  essaient  de  se  mouvoir.  Par  
ailleurs,   cette   fatigue   s’accompagne   d’une   importante   production   de   chaleur,   dont  
Galien   laisse   entendre   qu’elle   est   sensible   pour   une   personne   extérieure,   comme  
l’indique   l’expression   θερµμόότεροι   φαίίνονται  ;   naturellement,   le   verbe  
φαίίνονται  dépourvu   de   complément   au   datif   n’invalide   pas   ici   l’hypothèse   d’une  
perception   interne.   Enfin,   le   verbe   νοµμίίζουσι   permet   de   rendre   compte   d’une  
impression  de  tension  et  de  contusion  que  les  patients  croient  ressentir,  mais  dont  le  
médecin  ne  perçoit  pas  de  signe  tangible.  
  
Un   passage   du   traité   Sur   la   méthode   thérapeutique   apporte   des   précisions   sur   la  

notion  de  douleur  inflammatoire.  En  effet,  au  début  du  livre  II  de  cet  ouvrage,  Galien  
consacre   un   développement   à   l’inflammation   proprement   dite   (φλεγµμονήή).   Ce  
symptôme  fréquent  et  diversifié  présente  dans  toutes  ses  variétés  une  caractéristique  
constante,  à  savoir  une  chaleur  immodérée  comparable  à  celle  d’une  flamme,  d’où  le  
nom   qu’on   lui   prête.   Galien   précise   que   les   traitements   diffèrent   selon   les   cas  :  
d’abord,  il  faut  distinguer  les  inflammations  sèches  et  les  inflammations  humides,  ces  
dernières   se   divisant   elles-‐‑mêmes   en   trois   sortes  selon   qu’elles   sont   dues   à   un  
écoulement  de  sang,  de  bile  jaune  ou  des  deux  humeurs  à  la  fois.  Dans  chacun  de  ces  
trois  cas,  il  ne  faut  pas  confondre  les  écoulements  qui  parviennent  déjà  corrompus  et  
ceux  qui  viennent  se  corrompre  dans  la  partie  vouée  à  l’inflammation  ;  et  il  importe  
de  distinguer   enfin   les   écoulements  de   consistance   épaisse,   légère,   bonne  ou  acide.  
Voici   la   description   de   l’inflammation   due   à   un   écoulement   épais   de   sang   non  
corrompu,  qui  peut  correspondre  à  une  constitution  de  sportif  fatigué212  :  
  
Αἵµματος  µμὲν  οὖν  χρηστοῦ  καὶ  συµμµμέέτρου  

τῷ  πάάχει  ῥυέέντος  εἴς  τι  µμόόριον  ἀθρόόως  καὶ  
διὰ   τὸ   πλῆθος   σφηνωθέέντος,   ὀδύύνη  
σφοδρὰ   καταλαµμϐάάνει   τὸν   ἄνθρωπον,   ἤν  
γε  µμὴ  παντελῶς  δυσαίίσθητον  ᾖ  τὸ  µμόόριον·∙  
καὶ   σφυγµμὸς   ἀνιαρὸς   ἐν   τῷ   βάάθει   καὶ  
τείίνεσθαι   πάάντῃ   νοµμίίζει   καὶ   θλᾶσθαι   τὸ  
µμόόριον   καὶ   θερµμασίίας   αἰσθάάνεσθαι  
πλείίονος,   ὡς   διακαίίεσθαι   δοκεῖν   καὶ  

   Donc,   lorsque   du   sang   de   bonne   qualité,   bien  
équilibré   à   consistance   épaisse   s’écoule   en   masse  
dans  une  partie  et  qu’il  se  retrouve  bloqué  en  raison  
de   son   abondance,   une   douleur   s’empare  
violemment   du   sujet,   à   condition   du  moins   que   la  
partie   ne   soit   pas   totalement   privée   de   sensibilité.  
Le   pouls   se   fait   pénible   dans   la   profondeur   et   le  
patient   a   le   sentiment   qu’il   est   totalement   tendu,  
que   la  partie  est   comprimée,  qu’il   ressent  une   trop  

                                                
212  De  meth.  med.  II  1  (K.  ΧΙ  73,  1  -‐‑  74,  3).  
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ἀναψύύχεσθαι  ποθεῖν·∙  καὶ  ἔρευθος  ἐπανθεῖ  
τοιοῦτον,  οἷον  τοῖς  λελουµμέένοις  ἢ  παρὰ  τῷ  
πυρὶ   θαλφθεῖσιν   ἤ   πως   ἄλλως  
θερµμανθεῖσι.   Τοῦτο   τὸ   πάάθος   τὴν   τοῦ  
γέένους   ὅλου   προσηγορίίαν   ἀπηνέέγκατο  
καὶ   καλεῖται   φλεγµμονὴ,   ἄλλοις  
παραπλησίίως   πολλοῖς   εἴδεσι   λαµμϐάάνουσι  
τὸ   τοῦ   γέένους   ἐπιφερόόµμενον   ὄνοµμα.   Καὶ  
γίίνεται   συνεχῶς   ἐπὶ   πάάσῃ   σχεδὸν  
προφάάσει·∙   καὶ   γὰρ   καὶ   τρώώσεσι   καὶ  
σπάάσµμασι   καὶ   θλάάσµμασι   καὶ   ῥήήγµμασι   καὶ  
τοῖς   ἐκ   τῶν   γυµμνασίίων   καµμάάτοις,  
ἐξαρθρήήµμασίί   τε   καὶ   κατάάγµμασι   καὶ   τοῖς  
αὐτοµμάάτοις  ἕλκεσιν  ἐπιγίίγνεται·∙  καὶ  χωρὶς  
δὲ   τούύτων   ἁπάάντων,   ὅταν   εἰς   ἄµμετρον  
χυµμῶν   πλησµμονὴν   αἱ   φλέέϐες   ἀφίίκωνται,  
τόότε  τὸ  περιττὸν  ἀποχέέουσιν  εἴς  τι  χωρίίον,  
ὃ   ἂν   ἐπιτηδειόότατον   ᾖ   τηνικαῦτα  
δέέξασθαι·∙   πάάντως   δὲ   τοῦτο   τῶν   ἄλλων   ἢ  
ἀῤῥωστόότερόόν  ἐστιν  ἢ  µμανώώτερον  ἢ  ἕλκειν  
ἑτοιµμόότερον   ἢ   ἀκινητόότερον,   ἐξ  
ἡστινοσοῦν   αἰτίίας,   εἰς   ταύύτας   ἀχθὲν   τὰς  
διαθέέσεις.  

grande   chaleur,   si   bien   qu’il   croit   brûler  
complètement  et  ressent  le  besoin  de  se  refroidir  ;  et  
une   rougeur   fleurit   en   surface   comme   celle   qui  
apparaît   quand   on   a   pris   un   bain,   qu’on   s’est  
chauffé   près   du   feu   ou   de   quelque   autre   manière  
que  ce  soit.  On  a  donné  à  ce  mal  le  nom  de  toute  sa  
famille  et   il   s’appelle   inflammation,   semblablement  
à  beaucoup  d’autres  sortes  qui  prennent  le  nom  de  
leur   famille.   Il   se   produit   même   constamment   à  
presque   toutes   les   occasions  :   de   fait,   il   survient  
après   les   blessures,   les   spasmes,   les   meurtrissures,  
les   déchirures   et   les   fatigues   causées   par   les  
exercices  physiques,  comme  après  les   luxations,   les  
fractures  et   les  plaies   que   l’on   se   fait   soi-‐‑même  ;   et  
aussi,   outre   tous   ces   cas,   quand   les   vaisseaux   en  
arrivent   à   un   remplissage   démesurée   d’humeurs,  
alors   elles   déversent   ce   qui   est   superflu   dans   une  
partie,   qui   à   ce   moment   précis   est   la   plus   adaptée  
pour   le   recevoir  ;   cette   partie   est   toujours   plus  
faible,   plus   molle,   plus   attractive,   plus   immobile  
que   les  autres,  parce  que,  pour  une  raison  ou  pour  
une  autre,  elle  a  été  conduite  dans  ces  dispositions-‐‑
là.  

  
Galien  évoque  donc  ici  le  cas  de  l’inflammation  causée  par  l’obstruction  d’un  sang  

épais   trop   abondant.   C’est   notamment   le   mal   auquel   s’exposent   les   individus  
inhabitués   à   l’effort   après   un   exercice   très   violent,   mais   aussi   plus   rarement   les  
sportifs  confirmés  ayant  accompli  en  trop  grande  quantité  des  exercices  très  violents,  
comme   le  disait  Hygiène   III,  7.  Les   traumatismes  notamment   sportifs  peuvent  aussi  
accasionner  ce  genre  de  sensation213.  
Le  sujet  ressent  de  la  douleur  si  la  partie  enflammée  est  douée  de  sensibilité.  C’est  

une   douleur   pulsative   et   tensive,   à   laquelle   s’ajoute   une   sensation   de   chaleur  
extravagante.  En  vérité,  comme  le  prouve  l’emploi  du  verbe  νοµμίίζει,  ces  sensations  
relèvent  de  la  perception  du  patient,  mais  ne  semblent  pas  avoir  de  réalité  tangible  
pour  le  médecin.  Seule  la  rougeur  est  manifestement  une  donnée  objective.  
Galien  observe  ainsi  que,  de  façon  élargie,  le  nom  d’inflammation  est  donnée  à  cette  

fatigue  qui,  en  fait,  n’est  pas  une  inflammation  au  sens  strict  du  terme.  Galien  parlera  
plus   volontiers   de   fatigue   inflammatoire   (φλεγµμονώώδης   κόόπος),   le   suffixe   -‐‑ώώδης  
exprimant   une   fois   encore   la   ressemblance   et   non   l’identité.   Tous   les   cas  
d’inflammation   ne   sont   pas   identiques,   même   si,   du   point   de   vue   du  malade,   ils  
présentent  une  certaine  homogénéité.  Sans  doute  les  cas  de  fractures  ou  de  blessures  
graves  méritent-‐‑ils   davantage   le   nom   d’inflammation   que   les   fatigues   causées   par  
des  exercices.    

                                                
213  Sur  les  traumatismes  du  sport,  voir  I.A.3.  
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La  pseudo-‐‑fatigue  de  dessèchement.  
  
Dans   le   livre   III  du   traité  d’Hygiène,   la   fin  du   chapitre   7   évoque  une   faiblesse  qui  

constitue  une  pseudo-‐‑fatigue  de  dessèchement214  :  
  
Ἄλλη   δ'ʹ   ἐπ'ʹ   αὐταῖς   τετάάρτη,  

παραπλησίία   µμὲν   ὑπάάρχουσα   κόόπῳ,  
κόόπος  δ'ʹ  οὐκ  οὖσα,  τῷ  µμήήτε  τὴν  ἑλκώώδη  
µμήήτε  τὴν  τονώώδη  µμήήτε  τὴν  φλεγµμονώώδη  
διάάθεσιν   ἔχειν,   ἀλλὰ  µμηδὲ   φρίίκην   τινὰ  
µμηδ'ʹ   ἄλγηµμα   µμηδὲ   τὸν   πρὸς   τὰς  
κινήήσεις   ὄκνον   ὅµμοιον   τοῖς   κόόποις  
ἐπιφέέρειν,   ἰσχνόότητα   δὲ   µμόόνην   ἅµμα  
ξηρόότητι.   Γίίνεται   µμὲν   οὖν   ἐν   εὐχύύµμοις  
τε  ἅµμα  καὶ  γυµμναστικοῖς  σώώµμασιν,  ὅταν  
ἀµμετρόότερον   γυµμνασθέέντα   µμὴ   καλῶς  
ἀποθεραπευθῇ.   Διαφορεῖται   γὰρ   οὕτω  
τὰ   περιττώώµματα   καὶ   χαλᾶται   τὰ  
τεταµμέένα   καὶ   οὐδὲν   ἄλλο   ὑπολείίπεται  
κατὰ   τὸ   σῶµμα   πλὴν   ξηρόότητος,   ἣν   ἐκ  
τῆς  ἀµμετροτέέρας  κινήήσεως  ἔσχον.  

   En  plus  de  ces  cas,  il  en  est  un  quatrième,  comparable  
à  une  fatigue,  mais  qui  n’est  pas  une  fatigue,  parce  qu’il  
n’a  ni  la  disposition  ulcéreuse,  ni  la  disposition  tensive,  
ni   la   disposition   inflammatoire,   et   qu’il   n’apporte   pas  
non  plus  frémissement,  douleur  ni  hésitation  à  bouger  
comparable   à   celle   des   fatigues,   mais   seulement   une  
faiblesse  accompagnée  de  sécheresse.  Il  se  produit  donc  
chez  les  corps  dont  les  humeurs  sont  de  bonne  qualité  
et  qui  sont  en  même   temps  sportifs  quand,  alors  qu’ils  
se   sont   exercés   de   façon   particulièrement   immodérée,  
ils   n’ont   pas   bénéficié   d’une   bonne   prise   en   charge  
apothérapeutique.  En  effet,  ainsi,  leurs  excréments  sont  
évacués,   leurs   membres   tendus   sont   relâchés,   et   il   ne  
reste   rien   d’autre   dans   leur   corps   que   la   sécheresse  
qu’ils   ont   acquise   du   fait   de   leur   mouvement  
immodéré.    

  
La  pseudo-‐‑fatigue  de  desséchement   se  manifeste   après  un  gros   effort   suivi  d’une  

négligence  dans   la  période  de  récupération.  Si  Galien   lui   refuse  le  statut  de  κόόπος,  
c’est   parce   qu’elle   n’est   pas   douloureuse.   Elle   se   manifeste   chez   sportifs   (non  
professionnels   ou   professionnels)   de   bonne   qualité   humorale,   mais   qui,   à   l’issue  
d’exercices   particulièrement   immodérés,   n’ont   pas   bénéficié   d’un   bon   traitement  
apothérapeutique,  incluant  des  massages,  des  étirements  ou  d’autres  exercices  de  ce  
genre.  Manifestement,  c’est  d’un  point  de  vue  interne  que  Galien  décrit  cette  dernière  
disposition,  dont   il  dit  qu’elle  «  apporte  une   faiblesse  accompagnée  de  sécheresse  »  
(ἐπιφέέρειν…   ἰσχνόότητα…   ἅµμα   ξηρόότητι)  :   en   effet,   tandis   que   le   mot   ξηρόότης  
exprime  de  façon  neutre  l’état  de  sécheresse,   la  notion  d’ἰσχνόότης  exprime  à  la  fois  
cet  état  et  l’impression  d’épuisement  ressenti  par  le  patient.    
Cet   état   n’est   pas   propre   à   l’activité   sportive  :   il   est   identique,   par   exemple,   à   la  

fatigue   normalement   ressentie   après   l’activité   sexuelle.   C’est   ce   que   montre   le  
chapitre  11  du  livre  III  du  traité  d’Hygiène,  où  Galien  observe  que  les  hygiénistes  se  
divisent   sur   la   question   de   savoir   quel   type   d’exercice   il   faut   pratiquer   après   une  
relation  sexuelle215  :    
  
Οἱ  µμὲν  οὖν  ἀποθεραπεύύειν  ἀξιοῦντες,  

ὥσπερ   τοὺς   ἀπὸ   καµμάάτου,   τήήν   τε  
κατάάλυσιν   τῆς   δυνάάµμεως   ὑφορῶνται  
καὶ   τὴν   ξηρόότητα   τοῦ   σώώµματος   (ἄµμφω  

   Ceux   qui   demandent   de   pratiquer   l’apothérapie,  
comme   on   le   fait   sur   ceux  qui   sortent   d’un   effort,   se  
méfient  du  relâchement  de  la  force  et  de  la  sécheresse  
du  corps  (en  effet,  nous  subissons  ce  double  sort  à  la  

                                                
214  De  sanitate  tuenda  III  7  (K.  VI  201,  10  -‐‑  202,  3  =  CMG  5.4.2  p.  89).  
215 De  sanitate  tuenda  III  11  (K.  VI  222,  4-‐‑10  =  CMG  5.4.2  p.  98). 
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γὰρ  ταῦτα  πάάσχοµμεν  ἐπ'ʹ  ἀφροδισίίοις  τε  
καὶ   πλήήθει   τῶν   γυµμνασίίων),   οἱ   δὲ   τῷ  
παρασκευαστικῷ   χρῆσθαι   γυµμνασίίῳ,  
τὴν   ἀραιόότητάά   τε   καὶ   τὸ   εὐίίδρωτον,  
ἅπερ   ἐπιτείίνεσθαι   µμὲν   ὑπὸ   τῶν  
ἀποθεραπευτικῶν,   ἐπανορθοῦσθαι   δ'ʹ  
ὑπὸ  τῶν  παρασκευαστικῶν.    

fois  aussitôt  après  le  sexe  et  aussitôt  après  une  grande  
quantité   d’exercices   physiques)  ;   au   contraire,   ceux  
qui  demandent  de  recourir  à  un  exercice  préparatoire,  
se  méfient  du  relâchement  et  de  la  facilité  à  transpirer,  
propriétés   qui,   disent-‐‑ils,   sont   accrues   par   les  
exercices   apothérapeutiques,   mais   corrigées   par   les  
exercices  préparatoires.    

  
Parmi  les  hygiénistes,  donc,  les  uns  sont  favorables  à  ce  que  l’activité  sexuelle  soit  

suivie  d’exercices  apothérapeutiques  modérés  par  leur  quantité  et  leur  qualité,  tandis  
que  les  autres  se  prononcent  pour  des  exercices  préparatoires  moins  nombreux,  mais  
plus   toniques   et   plus   vifs,   qui   permettront   de   ralentir   la   transpiration   et   le  
relâchement  des  corps.  Galien  expliquera  dans   la  suite  que,  selon   lui,   les  deux  avis  
ont   leur   part   de   vérité  :   le   choix   d’exercice   dépendra   des   cas.   En   s’adaptant   aux  
singularités  de  chaque  patient,  il  faudra  en  priorité  régler  celui  des  deux  défauts  qui  
prévaut  entre  le  dessèchement  et  la  fatigue,  comme  dans  le  cas  de  ceux  qui  viennent  
d’accomplir   un   «  effort216  »   (καµμάάτου)   «  aussitôt   après   une   grande   quantité  
d’exercices   physiques  »   (ἐπ[ὶ]   πλήήθει   τῶν   γυµμνασίίων).   Contrairement   aux   κόόποι,  
donc,   cet   état   d’épuisement   n’est   pas   proprement   musculaire   ou   articulaire,   mais  
concerne   l’ensemble  du  corps  masculin,  privé  à   la   fois  de  sa  puissance  active  et  de  
son  humidité  naturelle.    

I.  A.  1.  c.  Complément  sur  les  fatigues  sportives  :  les  descriptions  d’Archigène  jugées  
par  Galien.  

  
Dans   son   traité   Sur   les   lieux   affectés,   Galien   est   amené   à   faire   des   rappels   ou   à  

apporter  des  précisions  sur  les  κόόποι  qu’il  a  étudiés  en  détail  dans  le  traité  d’Hygiène,  
qui  reste  en  la  matière  son  ouvrage  de  référence.  En  effet,  dans  le  chapitre  8  du  livre  
II  du  Sur  les  lieux  affectés,  Galien  commente  les  propos  du  médecin  Archigène217,  qui  
tente  de  démontrer  que  les  propriétés  de  la  douleur  permettent  d’identifier  la  partie  
indisposée.   Il   est   alors   question   de   certaines   sensations   évoquées   dans   les   cas   de  
fatigues  tensive,  ulcéreuse  et  inflammatoire.  

La  douleur  des  membranes.  
  
Dans  un  premier  passage  relatif  aux  membranes,  Archigène  distingue,  par  degré  de  

profondeur,   les   douleurs   ressenties   au   niveau   des   membranes   sous-‐‑cutanées,   des  
membranes  mêlées   à   la   chair   ou   enfin   des  membranes   qui   entourent   les   os218.   Or,  

                                                
216  Le  mot  κάάµματος  est  difficile  à  traduire,  car  il  peut  désigner  une  maladie,  une  fatigue  ou  un  effort.  Ici,  semble-‐‑

t-‐‑il,  c’est  ce  dernier  sens  qui  s’impose.  
217  Archigène,  né  à  Apamée  en  Syrie,  médecin  pneumatique  des  Ier  et  IIe  siècles  de  notre  ère,  vécut  à  Rome  sous  

Trajan.  Il  fut  notamment  un  grand  spécialiste  de  pulsologie.  Voir  Moraux  1985  p.  167.  
218   Contrairement   à   Archigène,   Galien   pense   que   la   douleur   des   membranes   est   uniforme,   et   que   cette  

uniformité   est   uniquement   altérée   par   le   rapport   que   ces   dernières   entretiennent   avec   les   parties   voisines.   Il  
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comme   le   rappelle   Galien,   ces   deux   dernières   sortes   de   douleurs   se   manifestent  
notamment  après  les  exercices  physiques219  :  
  
Ἐπίί   γε   µμὴν   τοῖς   πολλοῖς   γυµμνασίίοις  

ἤτοι   τονώώδεις   ἢ   ἑλκώώδεις   οἱ   πόόνοι  
γίίνονται,  συνιστάάµμενοι  καθ'ʹ  ὅλους  τοὺς  
µμῦς,   ὧν   µμέέρος   εἰσὶ   καὶ   αἱ   σάάρκες·∙  
εἴρηται   δὲ   περὶ   τῶν   τοιούύτων  
ἀλγηµμάάτων   ἱκανῶς   ἐν   τοῖς   ὑγιεινοῖς.  
Ὅτι   δ'ʹ   οἱ   τῶν   περικειµμέένων   τοῖς   ὀστοῖς  
ὑµμέένων  πόόνοι  βύύθιοίί  τ'ʹ  εἰσὶν,  τοῦτ'ʹ  ἔστιν  
διὰ   βάάθους   τοῦ   σώώµματος   ἐπιφέέροντες  
αἴσθησιν,   αὐτῶν   τε   τῶν   ὀστῶν  
ἐπάάγουσιν   φαντασίίαν  ὡς   ὀδυνωµμέένων,  
οὐδὲν   θαυµμαστόόν.   Ὀνοµμάάζουσι   γοῦν  
αὐτοὺς   ὀστοκόόπους   οἱ   πλεῖστοι,   καὶ  
γίίνονται   τὰ  πολλὰ  µμὲν   ἐπὶ   γυµμνασίίοις,  
ἔστιν  ὅτε  δὲ  καὶ  διὰ  ψύύξιν,  ἢ  πλῆθος.    

   Assurément,   aussitôt   après   une   grande   quantité  
d’exercices,   les   souffrances   sont   tensives   ou  
ulcéreuses  et   se  font   sentir   tout  le  long  des  muscles  
dont  les  chairs  constituent  précisément  une  partie  ;  il  
a  été  suffisamment  question  de  ces  douleurs  dans  le  
traité   d’Hygiène.   Quant   au   fait   que   les   souffrances  
des   membranes   entourant   les   os   soient   profondes,  
c’est-‐‑à-‐‑dire   qu’elles   produisent   une   sensation   dans  
la  profondeur  du  corps,  et  qu’elles  donnent  l’illusion  
que  ce  sont  les  os  eux-‐‑mêmes  qui  font  mal,  voilà  qui  
n’est   en   rien   étonnant.   En   tout   cas,   ce   qu’il   y   a   de  
sûr,   c’est   que   la   majorité   des   gens   les   appellent  
fatigues   osseuses   et   qu’elles   surviennent   le   plus  
souvent   à   la   suite   d’exercices,   mais   aussi   parfois   à  
cause  du  froid  ou  de  la  plénitude.    

  
Galien   rappelle   ainsi  qu’une  grande  quantité  d’exercices  provoque  au  niveau  des  

membranes  musculaires  des  douleurs   tensives  ou  ulcéreuses   (τονώώδεις  ἢ  ἑλκώώδεις  
πόόνοι)  ;   le   substantif   πόόνος   apparaît   ici   comme   un   équivalent   de   κόόπος.   Pour  
exprimer  les  sensations  douloureuses,  Galien  emploie  ensuite  les  termes  ἀλγηµμάάτων  
et  ὀδυνωµμέένων.  Il  renvoie  pour  plus  de  précisions  à  son  traité  d’Hygiène220.  
Il   affirme   aussi   que,   souvent,   la   pratique   d’exercices   physiques   fait   naître   des  

douleurs   profondes,   au   niveau   des   membranes   qui   entourent   les   os,   appelées  
fatigues  osseuses  (ὀστοκόόπους)  même  si  ce  ne  sont  pas  les  os  qui  souffrent.  De  telles  
souffrances  peuvent  aussi  être  causées  par  la  pléthore,  souvent  associée  aux  athlètes,  
ou  encore  par   le   froid,  qui  en  revanche  est  a  priori  peu  compatible  avec   la  pratique  
sportive.  Ces  douleurs  osseuses  relèvent,  quant  à  elles,  de   la   fatigue   inflammatoire,  
comme  le  montre  le  traité  d’Hygiène221.  

La  notion  de  turgescence  musculaire.  
  
Quelques  lignes  plus  loin,  Galien  commente  le  passage  suivant,  où  Archigène  parle  

des   muscles222  :   «  les   muscles   présentent   dans   les   douleurs   qui   les   affectent   un   certain  
mélange  des  propriétés  de   la   chair   et  du  nerf,   et  bien  sûr  aussi  de   l’artère,  parce  qu’ils   sont  

pour   ainsi   dire   turgescents,   qu’ils   se   distendent   dans   la   largeur   et   qu’ils   donnent   des  

pulsations   avec   engourdissement  »   (οἱ   µμύύες   δὲ   σαρκόός   τι   καὶ   νεύύρου   µμίίγµμα   τῶν  
                                                                                                                                           
observe  en  outre  que  les  membranes,  dont  la  substance  est  dépourvue  de  sang  et  froide,  sont  plus  exposées  aux  
affections  froides,  favorisant  l’engourdissement.  

219  De  locis  affectis  II  8  (K.  VIII  103,  16  -‐‑  104,  7).  
220  Voir  De  sanitate  tuenda  III  6  (K.  VI  195,  6-‐‑15  ;  198,  5-‐‑8  ;  12  ;  199,  4-‐‑10  =  CMG  5.4.2  p.  86-‐‑88).  
221  Pour  la  notion  de  «  fatigue  osseuse  »,  voir  De  sanitate  tuenda  III  5  (K.  VI  194  =  CMG  5.4.2  p.  85)  ;  pour  le  lien  

entre   fatigue   inflammatoire   et   mauvaise   élimination   des   excréments,   notamment   en   cas   de   pléthore,   voir  De  
sanitate  tuenda  III  8  (K.  VI  200,  4-‐‑5  =  CMG  5.4.2  p.  88).  

222  De  locis  affectis  II  8  (K.VIII  91,  14-‐‑17).  
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ἰδιωµμάάτων,  ἀµμέέλει  καὶ  τῆς  ἀρτηρίίας,  ἐν  τοῖς  πόόνοις  ἀναφέέρουσιν,  σφριγῶντες,  ὡς  
ἂν  εἴποι  τις,  καὶ  µμετ'ʹ  εὐρυχωρίίας  διατεινόόµμενοι  καὶ  ναρκῶδες  σφύύζοντες).  Galien  
réfléchit   sur   la   notion   de   turgescence,   exprimée   par   le   participe   σφριγῶντες,   en  
l’associant   au   bon   état   (εὐεξίία),   qui   présente   des   points   communs   avec   la   fatigue  
tensive223  :  
  
Τὸ   δὲ   σφριγῶντες   ὄνοµμα   παρὰ   µμὲν   τοῖς  

Ἕλλησιν   ἐπὶ   τῶν   εὐεκτικῶς  
πεπληρωµμέένων   λέέγεται,   διὸ   καὶ   κατὰ   τῶν  
νέέων   αὐτὸ   µμόόνον   εἰρήήκασι,   γέέροντος   δ'ʹ  
οὐδενὸς,   ὡς   ἂν   µμηδὲ   δυναµμέένου   τοῦ  
σώώµματος   αὐτῶν   εὐεκτικὴν   δέέξασθαι  
πλήήρωσιν·∙   ὅ   γε   µμὲν   οὖν   Ἀρχιγέένης   ἐπὶ  
τίίνος  φέέρει  τὴν  φωνὴν  ταύύτην,  οὐ  πάάνυ  τι  
ῥᾴδιον   εὑρεῖν,   µμάάλισθ'ʹ   ὅτι   συγχεῖ   καὶ  
διαφθείίρει   πολλαχόόθι   τὰ   σηµμαινόόµμενα  
τῶν  Ἑλληνικῶν  ὀνοµμάάτων·∙  εἰ   δ'ʹ,  ὡς  ἄν  τις  
ὑπονοήήσειεν,   ἐπὶ   τῶν   διὰ   πλήήρωσιν  
τεταµμέένων  λέέγοι  τὸ  σφριγῶντες,  κοινὸν  ἂν  
εἴη   πάάντων   τοῦτο   τῶν   πεπληρωµμέένων  
σωµμάάτων,   οὐκ   ἴδιον   τῶν   µμυῶν·∙   τόό   γε   µμὴν  
µμετ'ʹ   εὐρυχωρίίας   αὐτοὺς   διατείίνεσθαι,  
λελέέχθαι   νοµμίίζω   πρὸς   αὐτοῦ   τῆς   ἐν   τοῖς  
νεύύροις  πληρώώσεως  ἀφορίίζοντος.    

   Le   mot   "ʺturgescents"ʺ   est   employé   chez   les   Grecs  
pour   les   corps   remplis   conformément   au  bon   état.  
Voilà   précisément   pourquoi   on   l’applique  
seulement  aux  jeunes  gens,  mais  jamais  à  personne  
parmi   les   vieillards,   puisque   leur   corps   âgé   ne  
pourrait   même   pas   accueillir   la   plénitude   du   bon  
état  de   ces  derniers.  Cela  dit,   le   sens  qu’Archigène  
donne   à   ce   terme   n’est   pas   du   tout   facile   à  
déterminer,   d’autant   qu’il   lui   arrive   souvent   de  
mélanger  et  de  corrompre  la   signification  des  mots  
grecs.   Or   si,   comme   on   pourrait   le   supposer,   il  
applique   le   mot   "ʺturgescents"ʺ   aux   corps   distendus  
par  la  plénitude,  ce  terme  serait  commun  à  tous  les  
corps   qu’affecte   la   plénitude,   et   non   pas   propres  
aux   muscles.   À   mon   avis,   si   la   formule   stipulant  
que  les  muscles   se  distendent  dans  la  largeur  a  été  
utilisée  par  Archigène,  c’est  parce  qu’il  voulait  créer  
une  distinction  avec  la  plénitude  des  nerfs.    

  
Galien   estime   que   l’emploi   qui   est   fait   par   les   Grecs   du   mot   «  turgescents  »  

(σφριγῶντες)   est  plus   strict   que   celui   attesté  dans   le   texte  d’Archigène,   sans  doute  
parce  que  ce  dernier  fait  preuve  d’un  manque  de  rigueur  dans  sa  pratique  lexicale.  
Pour   le   médecin   de   Pergame,   le   mot   «  turgescents  »   (σφριγῶντες)   s’applique   aux  
corps  ayant  atteint  la  plénitude  du  bon  état  (εὐεκτικῶς  πεπληρωµμέένων…  εὐεκτικὴν  
δέέξασθαι   πλήήρωσιν)  ;   ces   derniers   sont   nécessairement   jeunes.   Galien   fait  
l’hypothèse   qu’Archigène   utilise   ce   terme   pour   qualifier   l’état   de   tension   des  
muscles  ;   il  remarque  aussitôt  que  ce  choix  lexical  ne  permet  pas  de  rendre  compte  
de  la  singularité  de  la  douleur  des  muscles  par  rapport  à  celle  des  autres  parties  du  
corps,   puisque   précisément   le   mot   «  turgescents  »   (σφριγῶντες)   s’applique  
généralement  à  tous  les  corps  en  état  de  plénitude.  En  revanche,  il  voit  dans  la  notion  
de   «  distension   dans   la   largeur   »   (µμετ'ʹ   εὐρυχωρίίας   …   διατείίνεσθαι)   une   formule  
propre  à  exprimer  les  particularités  de  la  douleur  musculaire.  
Or   il  faut  se  rappeler  que  la  douleur  décrite  ici  peut  être  ressentie  dans  les  cas  de  

fatigue   tensive,   où   la   souffrance   musculaire   est   très   vive   notamment   quand   les  
patients  essaient  de  se  courber,  comme  le  disait  le  traité  d’Hygiène224  :  Galien  y  faisait  
une  distinction  entre  les  fibres  perpendiculaires  et   les  fibres  parallèles  à  la  direction  
tensive,  les  premières  étant  sans  doute  moins  affectées  que  les  secondes.  

                                                
223  De  locis  affectis  II  8  (K.  VIII  106,  1-‐‑13).  
224  Voir  De  sanitate  tuenda  III  6  (K.  VI  198-‐‑199  =  CMG  5.4.2  p.  87).  
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Les  sensations  de  la  fatigue  ulcéreuse.  
  
Galien   commente   enfin   un   passage   où   Archigène   décrit   certaines   douleurs  

superficielles225  :  «  Parmi  les  autres  dispositions,   la   fatigue  ulcéreuse,   la   fatigue  légèrement  
aigre   inhérente   aux   ulcères   et,   tout   autant,   la   fatigue   plus   douce   qui   s’accompagne   d’une  

démangeaison   concernent   manifestement   la   surface.  »   (Τῶν   δ'ʹ   ἄλλων   ὁ   µμὲν   ἑλκώώδης  

πόόνος   καὶ   ἐν   ἕλκεσιν   ὁ   ἰσχνῶς   ὀξὺς,   καὶ   οὐχ   ἥκιστα   ὁ   γλυκύύτερος   καὶ   κνησµμοῦ  

προσαγωγὸς,  ἐπιφανείίας  ἔοικεν  ὤν.)  Galien  juge  obscur  et   impropre   le  passage  où  
Archigène   parle   de   la   douleur   ulcéreuse  «  légèrement   aigre  »   et   de   celle   jugée   «  plus  
douce  »   que   la   douleur   ulcéreuse,   et   il   croit   inexact   de   dire   que   cette   dernière  
«  s’accompagne   de   démangeaison  »,   en   d’autres   termes   qu’elle   est   prurigineuse.   Voici  
son  commentaire,  qui  fait  référence  aux  techniciens  du  sport226  :  
  
Καὶ   νῦν   γοῦν   ἐπιστάάµμενόός   τις,   ἑλκώώδεις  

κόόπους   ὀνοµμάάζεσθαι   πρόός   τε   τῶν   ἰατρῶν  
καὶ  τῶν  γυµμναστῶν,  ὅτ'ʹ  ἂν  ἐν  τῷ  κινεῖσθαίί  
τις   ἢ   ψαύύειν   τῶν   κεκοπωµμέένων   µμορίίων  
αἴσθησιν   ἴσχῃ   τοῖς   ἡλκωµμέένοις   µμέέρεσιν  
ὁµμοίίαν,   ἐπινοῆσαι   δυνήήσεται   τὸν   ἰσχνῶς  
ὀξὺν  πόόνον  εἰρῆσθαι  τοιοῦτόόν  τινα  τὸ  εἶδος,  
οἷον   κεντούύσης   βελόόνης   ὀξείίας   γίίνεται.  
Δῆλον   οὖν   ὅτι   µμηδὲ   συνεχήής   ἐστιν   οὗτος,  
ὥσπερ   γε   µμηδὲ   ὁµμαλῶς   ἐκτεταµμέένος  
ἁπάάντῃ.   Τοῦτον   οὖν   αὐτόόν   φησι  
γλυκύύτερον   εἶναι,   δέέον   ἀσθενέέστερον  
εἰπεῖν,   ἢ   ἀµμϐλύύτερον,   ἢ   οὐ   σφοδρὸν,   ἢ  
ἀνιαρὸν   ἧττον,   ἤ   τι   τοιοῦτον·∙   τὸ   γὰρ  
γλυκύύτερον   οὐδ'ʹ   ἐφ'ʹ   ἑνὸς   τῶν   ἀνιαρῶν  
λέέγεται  κυρίίως.  Τὸ  δὲ  κνησµμοῦ  προσαγωγὸς,  
ἀδιαρθρώώτως   εἴρηται·∙   διαφέέρει   γὰρ  
ἐναργῶς   ἡ   κνησµμώώδης   αἴσθησίίς   τε   καὶ  
διάάθεσις   τῆς   ἑλκώώδους·∙   ἀλλ'ʹ   ἐπεὶ   καὶ  
προηγεῖται   πολλάάκις   ἡ   κνησµμώώδης   τῆς  
ἑλκώώδους,   ἐκλυοµμέένης   τε   καὶ   παυοµμέένης  
τῆς   ἑλκώώδους,   εἰς   τὴν   κνησµμώώδη  
µμετάάπτωσις   γίίνεται,   διὰ   τοῦτο  
συγκεχυµμέένως   τε   καὶ   ἀδιορίίστως   ὑπὲρ  
αὐτῶν   ὁ  Ἀρχιγέένης      ἔγραψεν,   ὡς   ἂν   µμηδὲ  
τὰς   αἰτίίας   τῶν   διαθέέσεων   ἀµμφοτέέρων  
ἀκριϐῶς   που   διωρικώώς.   Ἀλλ'ʹ   ἡµμεῖς   γε  
τελέέως   ἐξειργασάάµμεθα   τὸν   περὶ   τούύτων  
λόόγον   ἐν   τῇ   τῶν   ὑγιεινῶν   πραγµματείίᾳ.   Ὁ  
µμὲν   οὖν   ἑλκώώδης   πόόνος   οὐκ   ἐν   µμόόνῳ   τῷ  
δέέρµματι   φαίίνεται   συνιστάάµμενος,   ἀλλὰ   καὶ  
διὰ   τοῦ   βάάθους   ἐκτεταµμέένος   ἄχρι   τῶν  
ὀστῶν·∙   ὁ   δὲ   κνησµμώώδης   ὄντως   τῆς  

   Et   maintenant,   en   tout   cas,   sachant   que   les  
fatigues  sont  dites  ulcéreuses  par   les  médecins  et  
les   maîtres   de   gymnastique   quand,   en   bougeant  
ou   au   toucher,   on   a   une   sensation   des   parties  
endolories   identique   à   celle   qu’on   a   des   parties  
ulcérées,   on  pourra   supposer   que   la  douleur   dite  
"ʺlégèrement   aigre"ʺ   est   d’une   nature   comparable   à  
celle   que   produit   la   piqûre   d’une   aiguille   fine.   Il  
est  donc  clair  que  cette  douleur  n’est  pas  non  plus  
continue,   pas   plus   qu’elle   ne   s’étend   partout   de  
façon   uniforme.   Voilà   pourquoi   il   dit   que   cette  
douleur   est   "ʺplus   douce"ʺ  alors   qu’il   aurait   fallu   la  
dire  plus   faible,   plus   obtuse,   non   violente,  moins  
gênante,  ou  quelque  chose  de  ce  genre  :  en  effet,  il  
n’est   pas   non   plus   approprié   de   dire   à   propos  
d’une   chose   désagréable   qu’elle   est   "ʺplus   douce"ʺ.  
Quant   à   la   formule   "ʺqui   s’accompagne   d’une  
démangeaison"ʺ,   elle   n’est   pas   exacte  ;   car   la  
disposition   et   la   sensation   prurigineuse   diffère  
clairement   de   l’ulcéreuse.   Or   comme   l’affection  
prurigineuse  précède  souvent  l’affection  ulcéreuse  
et  qu’il  arrive   que  celle-‐‑ci,   quand  elle  disparaît  et  
s’interrompt,   se   transforme   en   affection  
prurigineuse,   Archigène   a   écrit   de   façon   confuse  
et   indistincte  à  leur  sujet  puisque  naturellement  il  
ne  définit  pas  non  plus  de  façon  précise  les  causes  
de   ces   deux   dispositions.  Nous,   du   moins,   nous  
avons  proposé  une  analyse  exhaustive  de  ce   sujet  
dans  notre   traité  d’Hygiène.  Ainsi,   il   apparaît  que  
la  fatigue  ulcéreuse  ne  se  constitue  pas  seulement  
dans   la   peau,   mais   qu’elle   s’étend   aussi   jusque  
dans   la   profondeur   des   os  ;   quant   à   la   véritable  
douleur   prurigineuse,   elle   concerne   la   seule  

                                                
225  De  locis  affectis  II  8  (K.  VIII  91,  17  -‐‑  92,  3).  
226  De  locis  affectis  II  8  (K.  VIII  107,  2  -‐‑  108,  12).  
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ἐπιφανείίας   µμόόνης   ἐστὶν,   οὐ   πρώώτως   κατὰ  
τὸν   ἴδιον   αὐτῆς   λόόγον,   ἀλλὰ   κατὰ  
συµμϐεϐηκόός,   ὅτι   πυκνόότερον   τῶν  
ὑποκειµμέένων   αὐτῷ   τὸ   δέέρµμα   ἐστίίν.  
Διαθέέσεως   οὖν   ἰδίίας   ἑκάάτερος   τῶν   πόόνων  
ἐστὶ   σύύµμπτωµμα,   διὰ   δριµμύύτητας   µμέέν   τινας  
γινόόµμενοι  χυµμῶν,  ἀλλήήλων  δὲ  διαφέέροντες  
εἰς   ὅσον   κᾀκεῖναι·∙   διώώρισται   δ'ʹ,   ὡς   ἔφην,  
ὑπὲρ  αὐτῶν  ἐν  τοῖς  ὑγιεινοῖς.    

superficie,  non  pas  originairement,  de  son  propre  
fait,  mais  de  façon  contingente,  parce  que  la  peau  
est   plus   compacte   que   les   parties   situées   en-‐‑
dessous.   Chacune   des   fatigues   est   donc   le  
symptôme  d’une  disposition  particulière,  puisque,  
naissant   de   certaines   âcretés   d’humeurs,   elles  
diffèrent   l’une  de   l’autre   autant   que   ces   humeurs  
mêmes.  Leur  définition,  comme  je  le  disais,  figure  
dans  le  traité  d’Hygiène.    

  
Le   commentaire  de  Galien,  qui   se   clôt   sur  un   renvoi   au   traité  d’Hygiène,   se   fonde  

explicitement  sur  la  définition  de  la  douleur  ulcéreuse  donnée  par  les  médecins  et  les  
maîtres  de  gymnastique  (τε  τῶν  ἰατρῶν  καὶ  τῶν  γυµμναστῶν)  :  pour  ces  derniers,  la  
douleur  ulcéreuse  est  celle  qu’on  éprouve  «  quand,  dans  le  mouvement  ou  le  contact,  
on   a   une   sensation   des   parties   endolories   identique   à   celle   qu’on   a   des   parties  
ulcérées  »   (ὅτ'ʹ   ἂν   ἐν   τῷ   κινεῖσθαίί   τις   ἢ   ψαύύειν   τῶν   κεκοπωµμέένων   µμορίίων  
αἴσθησιν   ἴσχῃ   τοῖς   ἡλκωµμέένοις   µμέέρεσιν   ὁµμοίίαν).   Sur   ce   point,   on   renverra   à  
Hygiène   III  6,  où  il  est  question  de  la  douleur  dans  le  mouvement,  mais  pas  dans  le  
contact  avec  un  sujet  extérieur227.  Cette  sensation  est  ici  comparée  à  la  piqûre  d’une  
aiguille  (κεντούύσης  βελόόνης)  ;  on  remarquera  que  la  notion  de  douleur  pongitive  est  
absente  d’Hygiène  III  6.  
Ensuite,   Galien   reproche   à   Archigène   d’avoir   utilisé   l’adjectif   «  plus   douce  »  

(γλυκύύτερον)   à   propos   d’une   douleur.   Selon   lui,   même   dans   une   perspective  
comparative,  ce   terme  est   inapproprié  pour  qualifier  une  sensation  qui  par  essence  
est  «  désagréable  »  (ἀνιαρόόν228).  Un  parallèle  s’impose  avec  un  extrait  du  chapitre  6  
de   ce   même   traité,   où   Galien   reproche   à   Archigène   d’utiliser   le   vocabulaire   de   la  
sensation  gustative  pour  qualifier  la  douleur,  tactile  par  essence229  :  «  Il  n’est  pas  non  
plus  possible  de  se  figurer  la  douleur  comme  étant  douce,  puisque  la  douleur  afflige  
toujours  le  patient  tandis  que  toutes  les  choses  douces  sont  agréables.  »  (Τὸν  µμὲν  γὰρ  
γλυκὺν   οὐδ'ʹ   ἐπινοῆσαι   δυνατὸν,   ἀνιῶντος   µμὲν   ἀεὶ   τοῦ   πόόνου   τὸν   πάάσχοντα,  
πάάντων  δὲ  τῶν  γλυκέέων  ἡδέέων  ὄντων230.)  
Par  ailleurs,  Galien  refuse  d’admettre,  comme  Archigène,  qu’une  douleur  ulcéreuse  

puisse   être   une   démangeaison   (κνησµμόός).   Pour   lui,   les   deux   sensations   sont  
distinctes   dans   le   temps   d’une   part,   puisque   la   démangeaison   dégénère   le   plus  
souvent  en  ulcère,  et  dans  leur  localisation  d’autre  part,  puisque  la  démangeaison  est  
superficielle  alors  que  l’ulcère  est  une  douleur  profonde.  Toutes  deux  ont  cependant  

                                                
227  De  sanitate  tuenda  III  6  (K.  VI  195,  6-‐‑15  =  CMG  5.4.2  p.  86).  
228   Chantraine   1968,   p.   91  :   ἀνιάά   «  chagrin,   peine  »   (Od.,   ion.-‐‑att.,   etc.).   Dérivés  :   ἀνιαρόός,   «  pénible,  

douloureux  »   (Od.,   ion.-‐‑att.)  ;   sens   passif   «  peiné  »   chez   Xénophon.   Verbes   dénominatifs  :   ἀνιάάω   «  peiner  »,  
ἀνιάάοµμαι  «  être  peiné  »  ;  avec  le  double  ἀνιάάζω.  Pas  d’étymologie  sûre.  

229  De  locis  affectis  II  6  (K.  VIII  88,  3-‐‑5).    
230   Le   contraire   de   la   douleur   serait   donc   non   seulement   l’absence   de   douleur   (τὸ   ἀνώώδυνον),   mais   aussi  

l’agrément  (τὸ  ἡδύύ),  ce  qui  ouvre  des  pistes  intéressantes  dans  le  cadre  d’une  réflexion  sur  la  pratique  du  sport.  
L’idéal  serait  de  trouver  une  activité  qui  non  seulement  ne  fait  pas  souffrir,  mais  qui  en  outre  apporte  du  plaisir.  
Sur  ce  point,  l’analyse  du  traité  Sur  l’exercice  avec  la  petite  balle  en  II.A.2.C.  
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pour   point   commun   d’être   causées   par   la   présence   d’humeurs   âcres,   certes  
différentes.    
  
Comme   on   le   voit   avec   les   fatigues   ulcéreuse   et   inflammatoire,   les   douleurs  

musculaires   et   osseuses   ressenties   à   l’issue   d’une   séance   sportive   sont   presque  
toujours  liées  à  des  problèmes  alimentaires  qui  conditionnent  notamment  la  qualité  
de  l’humeur  sanguine.  Mais  il  arrive  aussi  que  le  sport  occasionne  des  douleurs  plus  
localisées   qui   montre   le   lien   entre   le   tempérament   et   les   humeurs  :   la   souffrance  
provient  alors  du  ventre  ou  de  la  tête.  
  

I.  A.  1.  d.  Deux  problèmes  particuliers  :  maux  de  ventre  et  maux  de  tête.  
  

Maux  de  ventre.  
  
Galien  affirme  que  des  maux  de  ventre   se  déclarent   après  une   séance  d’exercices  

violents  suivie  d’un  jeûne.  Cette  information  figure  dans  le  chapitre  8  du  deuxième  
livre  du  Sur  les  doctrines  d’Hippocrate  et  de  Platon,  alors  que  Galien  commente  le  sens  
du  mot  καρδίία,  employé  dans  trois  extraits  de  Nicandre,  Thucydide  et  Hippocrate,  
qui   viennent   d’être   cités  :   tout   le   monde   s’accorde   à   dire   que   ce   terme   désigne  
l’«  orifice  de  l‘estomac  »  (τὸ  στόόµμα  τῆς  γαστρὸς)  ;  Hippocrate  évoquait,  quant  à  lui,  
le  cas  d’une  femme  qui  «  souffrait  à  l’estomac  »  (ἐκαρδιήήλγεε).  Galien  précise  alors  la  
nature  exacte  et  les  causes  de  cette  douleur  gastrique  nommée  καρδιαλγίία231  :  
  
Οὐδὲ  γὰρ  οὐδ'ʹ  αὐτοῦ  τοῦ  στόόµματος  τῆς  

γαστρὸς   ἅπαν   ἄλγηµμα   καρδιαλγίίαν  
προσαγορεύύουσιν,   ἀλλὰ   µμόόνον   ἐπειδὰν  
ὑπὸ   δριµμέέων   ὑγρῶν   ἐρεθίίζηταίί   τε   καὶ  
ἀναδάάκνηται.  Τοῦτο  δ'ʹ  αὐτῷ  συµμϐαίίνει  ἐν  
ταῖς   λύύπαις·∙   διὸ   καὶ   χολὴν   ἐµμοῦσιν   οἱ  
λυπηθέέντες,  ἐν  οἷς  δ'ʹ  ὑπέέρχεται  κάάτω  καὶ  
ἡ   γαστὴρ   αὐτοῖς   ἄκρατα   χολώώδη  
διαχωρεῖ.   Συµμϐαίίνει   δὲ   οὐ   µμόόνον   τοῖς  
λυπηθεῖσιν   ἀλλὰ   καὶ   τῶν   ἐπὶ   πλέέον  
ἀσιτησάάντων   οὐκ   ὀλίίγοις   δάάκνεσθαι   τὸ  
τῆς   γαστρὸς   στόόµμα   καὶ   µμᾶλλον   εἰ  
σφοδρῶς   προγεγυµμνασµμέένοι   µμὴ  
προσενέέγκοιντο   σιτίία.   Τοῖς   τε   γὰρ  
λυπηθεῖσι   καὶ   τοῖς   γυµμνασαµμέένοις  
εὐτονώώτερον   εἰς   τὴν   γαστέέρα   συρρεῖ  
χολὴ   ξανθήή·∙   πρὸς   ταύύτης   οὖν  
δακνόόµμενοι  καρδιαλγοῦσιν.    

   On  appelle  douleur  gastrique  non  pas  toute  douleur  
de   l’orifice  de   l’estomac,  mais   seulement   celle   qui   se  
manifeste  quand  cette  partie  est  irritée  et  entièrement  
agressée  par  des   liquides  piquants.  Ce  mal   lui  arrive  
dans  les  moments  de  chagrin,  ce  qui  fait  que  les  gens  
chagrinés  vomissent  de  la  bile,  tandis  que,   chez  ceux  
pour  qui  l’évacuation  se  fait  par  le  bas,  le  ventre  rend  
des   selles   bilieuses   non   mélangées.   Or   ce   n’est   pas  
seulement  chez  ceux  qui  sont  pris  par  le  chagrin,  mais  
aussi   chez   un   nombre   non   négligeable   d’individus  
ayant  jeûné  trop  longtemps,  que  l’orifice  de  l’estomac  
est   parfois   agressé,   surtout   si   ces   sujets   n’ont   pas  
consommé  de  nourriture  alors  qu’ils  avaient  accompli  
auparavant   des   exercices   violents.   En   effet,   ceux   qui  
sont   pris   par   le   chagrin   et   ceux   qui   s’entraînent   de  
façon  particulièrement  vigoureuse  ont  de  la  bile  jaune  
qui  s’écoule  dans  le  ventre  ;  c’est  donc  sous  l’effet  de  
son  agression  que  l’on  souffre  de  maux  gastriques.    

  

                                                
231  De  placitis  Hippocratis  et  Platonis  II  8,  13-‐‑17  (CMG  5.4.1.2  p.  160).  
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Une  séance  d’exercices  violents  suivie  d’un  jeûne  peut  donc  produire  une  douleur  à  
l’estomac.   Certes,   si   l’on   en   croit   Galien,   ce   cas   ne   doit   pas   concerner   souvent   les  
sportifs   professionnels,   qui,   bien   loin   de   jeûner,   ont   généralement   tendance   à   se  
suralimenter  pour  accroître  leur  masse  corporelle  ;  mais  il  est  vrai  que  tous  les  sports  
ne   nécessitent   pas   de   tels   excès   alimentaires.   Certes,   pour   n’importe   quel   sujet,   le  
jeûne   dont   il   est   question   ici   pourrait   aussi   bien   s’expliquer   par   des   contingences  
extérieures,   comme   la   disette,   ou   être   prémédité,   par   exemple   lorsque   le   sportif  
manifeste  la  volonté  de  maigrir.    
En  tout  cas,  la  douleur  gastrique  dont  parle  Galien  est  due  une  irritation  mordante  

provoquée  par  la  bile  jaune  qui  a  été  sécrétée  pendant  l’effort.  Cette  humeur  produite  
par  le  foie  ne  trouve  dans  l’estomac  aucun  aliment  auquel  elle  puisse  se  mêler  pour  
engager  le  processus  de  digestion  ;  c’est  pourquoi,  à  peine  entrée  dans  le  vide  de  la  
cavité,  elle  y  provoque  une  douleur  mordante  (δάάκνεσθαι,  δακνόόµμενοι)  :  de  façon  à  
la  fois  cohérente  et  ironique,  la  bile,  qui,  pour  ainsi  dire,  n’a  rien  à  se  mettre  sous  la  
dent,  donne  au  patient  une  sensation  de  morsure.    
  
Cette  douleur,  que  Galien  localise  avec  précision,  était  sans  doute  ressentie  de  façon  

globale   dans   les   entrailles   comme   en   témoigne   le   chapitre   32   du   Commentaire  
galénique  à  Nature  de  l’homme,  où  il  est  question  du  régime  des  sportifs232  :  
  
«  <Ὅσοισι   δὲ   ὀδύύναι   γίίνονται   τῶν  

σπλάάγχνων  ἢ  ἐκ  γυµμνασίίης  ἢ  ἐξ  ἄλλης  τινὸς  

ταλαιπωρίίης,   τούύτοισι   συµμφέέρει  

ἀναπαύύεσθαι  ἀσίίτοισι,  πόόµμασι  δὲ  χρῆσθαι  ὅ,  

τι  ἐλάάχιστον  ἐς  τὸ  σῶµμα  εἰσελθὸν  πλεῖστον  

οὖρον   διάάξει,   ὅπως   αἱ   φλέέϐες   αἱ   διὰ   τῶν  

σπλάάγχνων   πεφυκυῖαι   µμὴ   κατατείίνωνται  

πληρούύµμεναι·∙   ἐκ   γὰρ   τῶν   τοιούύτων   τὰ  

φύύµματα  γίίνονται  καὶ  οἱ  πυρετοίί.>  »  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  
  Περὶ   πασῶν   τῶν   ὑποθηκῶν   ἐν   τῇ   τῶν  

Ὑγιεινῶν   πραγµματείίᾳ   τελέέως   διελήήλυθα,  
καὶ   νῦν   ὅσον   ὑποµμνήήσεως   ἕνεκα   καθάάπερ  
ἐν   τοῖς   ἔµμπροσθεν,   οὕτως   καὶ   κατὰ   τήήνδε  
τὴν   ῥῆσιν   εἰρήήσεται.   Πολλοῖς   γὰρ   τῶν  
ἀπυρέέτων   ὀδύύναι   ἐπιγίίγνονται   κατὰ   τὰ  
σπλάάγχνα  καὶ  µμάάλιστα  κατὰ  τὸ  ἧπαρ,  ὅταν  
ἐπὶ   σιτίίοις   γυµμνασάάµμενοι   τύύχωσιν   ἢ  
λουσάάµμενοι,   καὶ   γίίνεται   τοῦτο   διὰ  
στενοχωρίίαν   µμὲν   τῶν   ἐν   τῷ   σπλάάγχνῳ  
διεξόόδων,   πάάχος   δὲ   τῶν   ἀναφεροµμέένων  
χυµμῶν.   Ἐµμφραττόόµμενοι   γὰρ   καὶ  
ἐνισχόόµμενοι   τοῖς   στενοῖς   πέέρασι   τῶν  
φλεϐῶν,   καθ'ʹ   ἃς   ἡ   µμετάάληψις   γίίνεται   τοῦ  
αἵµματος   ἐκ   τῶν   σιµμῶν   τοῦ   ἥπατος   εἰς   τὰ  

   «  Pour  tous  ceux  qui  ont  des  douleurs  aux  viscères  à  la  
suite   soit   d’un   exercice,   soit   de   quelque   autre   fatigue,   il  

convient   de   se   reposer   à   jeun,   et   de   prendre   comme  

boissons  tout  ce  qui,   introduit  dans  le  corps  à  très   faible  

dose,   fera   évacuer   une   très   grande   quantité   d’urine,   de  

façon   à   ce   que   les   vaisseaux   sanguins   qui   sont   dans   les  

viscères   ne   soient   pas   distendues   par   la   réplétion  ;   car  

c’est   à   partir   de   telles   circonstances   que   naissent   les  

tumeurs  et  les  fièvres.  »  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  
Sur   toutes   les   consignes,   j’ai   fait   des   exposés  

détaillés   dans   mon   traité   d’Hygiène,   et   c’est  
seulement   pour   mémoire,   comme   dans   les   pages  
précédentes,   que   j’en   parlerai   dans   le   passage  
suivant.   En   effet,   pour   nombre   d’individus   qui  
n’éprouvent  pas  de  fièvre,  des  douleurs  surviennent  
dans  les  viscères,  et   surtout  dans  le  foie,   lorsqu’à  la  
suite  d’un  repas  ils  se  trouvent  faire  des  exercices  ou  
se  baigner  ;  ce  mal  se  produit  d’une  part  à  cause  du  
resserrement  des  conduits  de  sortie  de   la   viscère  et  
d’autre   part   à   cause   de   l’épaisseur   des   sucs   portés  
vers  la  haut.  En  effet,  compactés  et  entravés  par  les  
extrémités   resserrées   des   vaisseaux   sanguins   où   se  
produit   le   transfert   du   sang  depuis   les  dépressions  
du   foie   vers   les   bosses,   ces   sucs   obstruent   les  

                                                
232  In  Hippocratis  uel  Polybi  opus  de  salubri  victus  ratione  priuatorum  commentarius  32  =  Galeni  in  Hippocratis  de  natura  
hominis  commentarius  ΙΙΙ  32  (K.  XV  221,  1  -‐‑  222,  6  =  CMG  5.9.1  p.  112).  
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κυρτάά,   κωλύύουσι   µμὲν   τὰς   διεξόόδους,  
διατείίνουσι   δὲ   δηλονόότι   τὰς   κατὰ   τὰ   σιµμὰ  
τοῦ   ἥπατος   φλέέϐας,   ἐφ'ʹ   αἷς   οὕτω  
πασχούύσαις   ὀδυνῶνται   χωρὶς   τοῦ  
πυρέέττειν.  <Ἀναπαύύεσθαι>   δὲ  τούύτους  χρὴ  
καθ'ʹ  ὃν  ἂν  ἀλγῶσι  χρόόνον  καὶ  πίίνειν  τι  τῶν  
οὐρητικῶν   καὶ   τὸ   ἧπαρ   ἐκφραττόόντων·∙   ἂν  
γὰρ  µμὴ  οὐρήήσωσι,  φύύµματα  καὶ  πυρετοὶ  ταῖς  
τοιαύύταις  προφάάσεσιν  ἐπιγίίνονται.    

conduits   de   sortie   et   distendent   évidemment   les  
vaisseaux   sanguins   des   dépressions   hépathiques  
qui,  subissant  ce  mal,  font  ressentir  de  la  souffrance  
aux  patients  sans  que  ces  derniers  n’aient  de  fièvre.  
Les  patients  doivent  se  reposer  tant  qu’ils  éprouvent  
de   la   douleur   et   boire   des   produits   diurétiques   et  
désobstruant   le   foie  ;   car   si   les  humeurs  ne  passent  
pas   dans   l’urine,   de   telles   causes   préalables   sont  
responsables  d’abcès  et  de  fièvres.    

  
Dans  le  texte  analysé  par  Galien,  l’auteur  adresse  des  recommandations  à  ceux  qui  

ont   mal   aux   entrailles   après   un   l’exercice   ou   un   effort   quelconque  :   ces   derniers  
doivent  se  reposer  sans  manger  et  boire  peu  pour  évacuer  le  maximum  d’urine  sans  
gonfler  les  vaisseaux  sanguins  des  entrailles.  
Dans  son  commentaire,  Galien  commence  par  renvoyer  à  son  traité  d’Hygiène,  où  il  

estime  avoir  exposé  en  détail  toutes  les  règles  de  conduite  à  suivre  pour  les  sportifs  
amateurs  ;  mais,  pour  mémoire,  et   sans  doute  aussi  dans  un  souci  d’harmonisation  
du  commentaire,   il  propose  malgré  tout  une  brève  analyse  de  ce  passage,  qui  vient  
clore  un  ensemble  de  phrases  sur  lequel  il  s’est  longuement  arrêté233.  Il  précise  que  les  
douleurs  des  entrailles  apparaissent  généralement  dans  le  foie,  chez  les  individus  qui  
s’exercent   ou   prennent   un   bain   après   avoir   mangé.   Ces   douleurs,   dues   au  
resserrement   des   conduits   hépathiques   et   à   l’épaisseur   des   sucs   ingérés,   sont  
expliquées  avec  précision  en  fonction  de  l’anatomie  du  foie.  Le  texte  se  termine  par  
des  remarques  thérapeutiques  :  pour  faire  taire  la  douleur,  il  faut  se  reposer  et  boire  
des  diurétiques  qui  désobstruent  le  foie.  De  fait,  ce  sont  les  creux  de  cet  organe  qui  
sont  mis  à  mal  par  la  congestion,  mais  il  y  a  fort  à  parier  que  bon  nombre  de  patients  
sont  incapables  de  localiser  ausssi  précisément  le  siège  d’une  douleur  qu’ils  doivent  
plutôt  éprouver  globalement  dans  le  ventre.  Hippocrate  lui-‐‑même,  qui  se  contentait  
de  parler  des  viscères   en  général,   n’avait  pas   jugé  utile  d’identifier   avec   exactitude  
l’organe  affecté  par  la  douleur.  

Maux  de  tête.  
  
Galien  observe  par  ailleurs  que  tout  exercice  physique  inopportun  peut  donner  lieu  

à  des  maux  de  tête.  Selon  lui,  cependant,  le  sport  n’est  pas  la  cause  efficiente  de  cette  
pathologie,  mais  simplement  une  condition  préalable  à  son  apparition,  due  en  vérité  
à   un   dérèglement   interne.   Cette   information   figure   dans   un   extrait   du   quatrième  
livre  du  Commentaire  au  traité  hippocratique  Du  régime  dans  les  maladies  aiguës234  :  
  
«  <Εἰδέέναι   δὲ   τοὺς   κεφαλαλγικοὺς   ἐκ  
γυµμνασίίων   ἢ   δρόόµμων   ἢ   πορειῶν   ἢ  

κυνηγεσίίων  ἢ  ἄλλου  τινὸς  πόόνου  ἀκαίίρου  ἢ  

   «  Il  faut  identifier  les  patients  atteints  de  maux  de  tête  
dus  à  des  exercices  physiques,  des  courses,  des  marches,  

des  séances  de  chasse  ou  à  toute  autre  peine  inopportune  

                                                
233  Dans  la  suite  de  cette  thèse,  on  reviendra  sur  le  reste  de  cette  séquence  qui,  pour  Galien,  vise  en  réalité  les  

sportifs  professionnels  et  plus  particulièrement  l’état  prétendument  bon  des  athlètes.  
234  In  Hippocratis  de  uictu  acutorum  commentarius  IV  100  (K.  XV  900,  10  -‐‑  901,  7  ;  902,  3  -‐‑  904,  2  =  CMG  5.9.1  p.  358).  
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ἐξ   ἀφροδισίίων   τοὺς   ἀχρόόους,   τοὺς  

βραγχαλέέους,   τοὺς   σπληνώώδεας,   τοὺς  

λειφαίίµμους,   τοὺς   πνευµματώώδεας   καὶ   ξηρὰ  

βήήσσοντας   καὶ   διψώώδεας,   τοὺς   φυσώώδεας,  

φλεϐῶν   ἀπολήήψιας,   ἐντεταµμέένους  

ὑποχόόνδρια   καὶ   πλευρὰ   καὶ   µμετάάφρενον,  

τοὺς   ἀπονεναρκωµμέένους   καὶ   ἀµμαυρὰ  

βλέέποντας   καὶ   οἷς   ἦχοι   τῶν   ὤτων  

ἐµμπίίπτουσι   καὶ   τῆς   οὐρήήθρης   ἀκρατέέως  

διακειµμέένους,   τοὺς   ἰκτεριώώδεας   καὶ   ὧν   αἱ  

κοιλίίαι   ὠµμὰ   ἐκϐάάλλουσιν,   ἢ  

αἱµμορραγέέοντας   ἐκ   ῥινῶν   ἢ   καθ'ʹ   ἕδρην  

σφοδρῶς,  ἢν  ἐν  ἐµμφυσήήµμασιν  ἔωσιν  ἢ  πόόνος  

αὐτοῖς   ἐπιτρέέχῃ   σφοδρὸς   καὶ   µμὴ  

ἐπικρατέέωσι,   τῶν   τοιῶνδε   µμηδέένα  

φαρµμακεύύειν·∙   κίίνδυνόόν   τε   γὰρ   ἕξει   καὶ  

οὐδὲν   ὀνήήσεις   τάάς   τε   ἀπὸ   τοῦ   αὐτοµμάάτου  

ἀπαλλάάξιας  καὶ  κρίίσιας  ἀφαιρήήσεις.>  »  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  
…   "ʺTοὺς   κεφαλαλγικούύς,   φησίίν,   ἐκ  
γυµμνασίίων   ἢ   ἄλλου   τινὸς   πόόνου   ἀκαίίρου."ʺ  
Συντόόµμως   οὖν   ἀκούύσας   τοὺς   ἐξ   ἀκαίίρων  
πόόνων   κεφαλαλγικοὺς   γενοµμέένους   µμὴ  
κάάθαιρε.   Ἄκαιροι   δὲ   πόόνοι   πάάντες   εἰσὶν  
οὓς   ἡ   παροῦσα   κατ'ʹ   ἐκεῖνον   τὸν   χρόόνον  
διάάθεσις   τοῦ   σώώµματος   οὐ   δύύναται   φέέρειν.  
Ἀναµμνήήσω   δέέ   σε   νῦν   εἰς   πολλὰ  χρησίίµμου  
πράάγµματος,   οὗ   καὶ   διὰ   παντὸς   ἀξιῶ  
µμεµμνῆσθαι·∙   τοῦ   σώώµματος   ἡµμῶν   ἐνίίοτε  
νόόσου   παρασκευῆς   µμετέέχοντος   ἐγγὺς   τοῦ  
συµμπληρωθῆναι,   τῶν   ἔξωθέέν   τι   προσιὸν  
ἐξήήλεγξε   τὴν   διάάθεσιν   αὐτοῦ   πυρετὸν  
ἀνάάψαν   ἢ   κεφαλαλγίίαν   ἢ   κατάάρρουν   ἢ  
βῆχα  κινῆσαν  ἤ  τι  τοιοῦτον  ἄλλο·∙  κἄπειτα  
ἐκ   τούύτου   κατὰ   τὸ   συνεχὲς   ἀσθενοῦσιν  
ἐπικινδύύνως,   οὐ   τοῦ   δρόόµμου   τὴν   νόόσον  
γεννήήσαντος   ἢ   ὅλως   τῆς   ἰσχυρᾶς  
κινήήσεως,  ὥσπερ  οὐδὲ  τῆς  ἀκρασίίας  ἢ  τῆς  
ψύύξεως  ἤ  τινος  ἄλλου  τῶν  τοιούύτων·∙  οὐδὲν  
γὰρ   αὐτῶν   ἱκανόόν   ἐστι   κατὰ   τὴν   ἑαυτοῦ  
φύύσιν   ἀσθέένειαν   ἐργάάσασθαι   σφοδράάν,  
ἀλλ'ʹ   εἴτε   πυρετὸς   ὑπόό   τινος   αὐτῶν  
γέένοιτο,   τῶν   ἐφηµμέέρων   ὀνοµμαζοµμέένων   ὁ  
τοιοῦτόός   ἐστι   πυρετόός,   εἴτ'ʹ   ἄλλο   τι  
σύύµμπτωµμα,   ὀλιγοχρόόνιον   ἔσται   καὶ   τοῦτο.  
Πολλάάκις   δ'ʹ,   ὡς   ἔφην,   διὰ   τὴν   τοῦ  
σώώµματος   διάάθεσιν   ἕκαστον   τῶν   τοιούύτων  
οὐκ  αἴτιον  τοῦ  νοσήήµματος,  ἀλλὰ  πρόόφασις  
γίίνεται·∙   κυρίίως   γὰρ   ἄν   τις   µμάάλιστα   τὰς  
τοιαύύτας   αἰτίίας   ὀνοµμάάζοι   προφάάσεις,   οὐχ  
ἁπλῶς   φανεράάς,   ὡς   πολλάάκις   εἰώώθασι  

ou   bien   dus   à   l’activité   sexuelle,   les   cas   de   pâleurs,  

d’enrouements,   d’affections   de   la   rate,   d’anémies,   de  

troubles   respiratoires,   de   toux   sèches,   de   soifs,   de  

flatulences,   d’interruption   des   veines,   de   tension   des  

hypocondres,   des   côtés   et   du   dos,   d’engourdisssements  

et  d’assombrissements  de  la  vue,  de  résonances  de  l’ouïe,  

d’incontinence   d’urine,   d’ictères,   de   déjections   de  

matières   crues,   d’épistaxis,   de   saignements   abondants  

du  nez  ou  du  fondement,  quand  ils  ont  des  emphysèmes  

ou   qu’une   peine   violente   les   assaille   sans   qu’ils   en  

viennent  à  bout  ;  aucun  des  patients  de  ce  genre  ne  doit  

être  purgé,  car   la  purgation  comportera  un  risque,  sera  

sans   intérêt   et   empêchera   les   libérations   et   les   crises  

spontanées.  »  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  
…  "ʺLes  patients  atteints  de  maux  de  tête,  dit-‐‑il,  dus  à  
des   exercices   physiques   ou   à   toute   autre   peine  

inopportune."ʺ   Donc,   pour   faire   bref,   lorsque   tu  
t’entends   dire   que   les   maux   de   tête   se   sont  
produits  à  l’issue  d’efforts  inopportuns,  ne  fais  pas  
de  purgation.  Or  sont  inopportuns   tous  les  efforts  
que  ne  peut  pas  supporter  la  disposition  du  corps  
présente   à   ce   moment-‐‑là.   Et   je   te   rappellerai  
maintenant  un  fait  utile  à  beaucoup  de  cas,  que   je  
te   demanderai   même   de   garder   toujours   en  
mémoire  :  lorsque  parfois  notre  corps  prend  part  à  
la   préparation   d’une   maladie   sur   le   point   de  
s’accomplir,   c’est   qu’un   élément   l’agressant   de  
l’extérieur   a   trouvé   les   points   faibles   de   sa  
contitution,  soit  en  allumant  une  fièvre,  un  mal  de  
tête,   un   rhume,   soit   en   provoquant   une   toux   ou  
quelque  autre  mal  de  ce  genre  ;  puis,  à  partir  de  là,  
continuellement,   les   patients   sont   dans   un   état  
dangereux   de   faiblesse   sans   que   ce   soit   la   course  
qui   ait   engendré   la   maladie,   ou   d’une   manière  
générale   le   mouvement   violent,   non   plus   que   le  
mauvais   tempérament,   le   refroidissement   ou  
quelque   autre   paramètre   de   ce   genre  ;   en   effet,  
aucun  de  ces  critères  n’est  suffisant  en  vertu  de  sa  
nature   pour   produire   une   violente   faiblesse,   et   si  
une  fièvre  se  produit  à  cause  d’eux,  la  fièvre  de  ce  
genre   compte   parmi   celles   qu’on   appelle  
éphémères  et,  si  un  autre  symptôme  se  produit,  lui  
aussi   sera  de   courte  durée.  Or   souvent,   comme   je  
le   disais,   à   cause   de   la   constitution   du   corps,  
chacun  des  paramètres  de   ce  genre  est   non  pas   la  
cause  de  la  maladie,  mais  une  raison  préalable.  Et  
au  sens  propre,  on  peut  très  bien  appeler  les  causes  
de   ce   genre   raisons   préalables,   et   non   pas  
pleinement   manifestes   comme   on   a   l’habitude   de  
le   dire   lorsque,   sous   l’effet   de   l’une   d’entre   elles,  
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καλεῖν,   ὅταν   ὑπόό   τινος   τῶν   φανερῶν  
αἰτίίων   βλάάϐη   γέένηται   σαφὴς   ἐν   τῷ  
σώώµματι·∙   µμηδεµμιᾶς   γὰρ   ἑτέέρας   διαθέέσεως  
νοσώώδους   ὑποκειµμέένης   οὔτε   νόόσος  
ἀξιόόλογος  ἀκολουθήήσει  καὶ  τῆς  γενοµμέένης  
ἐν   τῷ   σώώµματι   βλάάϐης   τὸ   ποιῆσαν   αἴτιόόν  
ἐστιν.   Ἴσθι   τοίίνυν   αὐτῷ   τὸν   ἐνεστῶτα  
λόόγον  ἐπὶ  τοῖς  τοιούύτοις  αἰτίίοις  γινόόµμενον,  
ἃ   µμὴ   κατὰ   τὸν   ἑαυτῶν   λόόγον   βλάάπτει   τὸ  
σῶµμα·∙  κεφάάλαιον  δ'ʹ  αὐτῶν  εἰσιν  ἓν  µμὲν  καὶ  
πρῶτον   οἱ   πόόνοι,   πολυειδεῖς   κατὰ   µμέέρος  
ὄντες,   δρόόµμοι   καὶ   πάάλαι   καὶ   παγκράάτια,  
ἀφροδίίσια,   τρίίψις,   ἔγκαυσις,   ψύύξις,  
ἀγρυπνίία,   θυµμοίί,   λῦπαι,   φόόϐοι.   Τῶν   µμὲν  
οὖν   <ἀφροδισίίων>   ἐµμνηµμόόνευσε,   τὰ   δ'ʹ  
ἄλλα  παρέέλιπε,  καίίτοι  τὴν  αὐτὴν  δύύναµμιν  
ἔχοντα·∙   τὰ   γάάρ,   ὡς   εἴρηται,   τὸ   πνεῦµμα  
ταράάττοντα   καθάάρσεως   οὐ   δεῖται   διὰ   τὸ  
µμηδ'ʹ  ὑπὸ  κακοχυµμίίας  γεγονέέναι  τὴν  νόόσον  
αὐτήήν.    

une   nuisance   évidente   se   produit   dans   notre  
corps  ;   en   effet,   si   aucune   autre   disposition   ne  
présente   de   caractère   maladif,   aucune   maladie  
notable   ne   s’ensuivra   et   alors   c’est   la   nuisance  
arrivant  dans  le  corps  qui  en  est  la  cause  agissante.  
Sache  donc  que  le  raisonnement  établi  ici  concerne  
les  causes  de  ce  genre,  qui  ne  lèsent  pas  le  corps  de  
leur  propre  fait  ;  et  parmi  elles,   les  peines   sont  un  
élément   de   toute   première   importance,   qui  
présente   des   variations   particulières,   comme   les  
courses,   les   combats   de   lutte   et   de   pancrace,   les  
relations  sexuelles,  le  massage,  le  réchauffement,  le  
refroidissement,   l’insomnie,   les   emportements,   les  
chagrins,  les  peurs.  L’auteur  a  donc  mentionné  les  
relations   sexuelles   et   laissé   de   côté   les   autres  
exemples,   qui   ont   pourtant   la   même   valeur  ;   en  
effet,  comme  il  a  été  dit,  les  actions  qui  troublent  le  
souffle   n’ont   pas   besoin   de   purgation   puisque   ce  
n’est   pas   non   plus   sous   l’effet   d’une   mauvaise  
humeur  qu’est  apparue  la  maladie  en  elle-‐‑même.    

  
Galien   commence   ici   par   citer   le   texte   hippocratique235,   qu’il   commente  de   façon  

tronquée  :  dans  la  citation  «  τοὺς  κεφαλαλγικούύς  ἐκ  γυµμνασίίων  ἢ  ἄλλου  τινὸς  πόόνου  
ἀκαίίρου  »,  il  manque  en  effet  la  séquence  «  ἢ  δρόόµμων  ἢ  πορειῶν  ἢ  κυνηγεσίίων  »,  qui  
apparaît   donc   comme   une   série   d’exemples   développant   le   mot   γυµμνασίίων.   Pour  
Galien,   les   πόόνοι   sont   en   effet   une   catégorie   générale   d’actions,   parmi   lesquelles  
figurent  les  γυµμνάάσια,  pouvant  eux-‐‑mêmes  prendre  des  formes  diverses,  telles  que  
les  courses,  les  marches  ou  les  séances  de  chasse.    
L’auteur   commenté   recommande  donc  de  ne  pas   recourir   aux  purgations   lorsque  

les   maux   de   tête   ressentis   par   les   patients   ont   été   provoqués   par   un   effort  
inopportun,   c’est-‐‑à-‐‑dire   insupportable   pour   leur   corps   au  moment   de   l’action.   Or,  
pour  nuancer  la  part  de  responsabilité  des  efforts  inopportuns  dans  le  déclenchement  
du  mal   de   tête,  Galien   établit   une   distinction   très   nette   entre   la   cause   efficiente   et  
manifeste   de   la   pathologie   (αἴτιον,   αἰτίία,   ποιῆσαν   αἴτιoν,   φανερὰ   αἰτίία)   et   les  
raisons  préalables  (προφάάσεις)  qui  ne  font  que  conditionner  l’apparition  du  mal.  Ce  
n’est  pas  la  logique  propre  des  raisons  préalables  qui  provoque  la  pathologie  :  c’est  
leur   inopportunité   contingente   qui   favorise   l’avènement   du   mal.   Dans   cette  
catégorie,   les   peines   figurent   en   première   place,   et,   pour   exemple,   Galien   cite  
notamment  les  γυµμνάάσια  tels  que  «  les  courses,  les  combats  de  lutte  et  de  pancrace  »,  
mais  aussi  la  pratique  sexuelle,   les  frictions,   les  chocs   thermiques,   les  problèmes  de  
sommeil   et   les   émotions   fortes.  La   fin  du  passage   rappelle  que   toutes   les  peines   se  
caractérisent  par  un  même  effet,  qui  est  de  troubler  le  souffle  du  patient  (τὸ  πνεῦµμα  
ταράάττοντα),  et  non  de  faire  naître  en  lui  une  quelconque  maladie.  
  

                                                
235  De  uictu  acutorum,  Appendice  55  (Littré  II  p.  506,  ch.  XXIII  =  Joly  p.  92-‐‑93,  ch.  LV).  
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Un  autre   texte  permet  d’ailleurs  de  montrer  que   les  pathologies  situées  au  niveau  
de  la  tête  sont  non  pas  causées,  mais  favorisées  par  les  activités  physiques  :   il  s’agit  
du  chapitre  12  du  premier  livre  des  Commentaires  à  Épidémies  I  d’Hippocrate.    
Au  début  d’Épidémies  I236,  Hippocrate  décrit  un  fléau  qui  s’est  répandu  sur  l’île  de  

Thasos   au   début   du   printemps.   Après   avoir   dépeint   les   circonstances  
atmosphériques  qui  ont  favorisé  cette  épidémie,   il  en  précise  les  symptômes,  parmi  
lesquels  figurent  des  fièvres  modérées  et  des  oreillons.  Or  ces  derniers  ont  provoqué  
des  abcès  importants,  mais  non  douloureux  et  de  courte  durée,  chez  certains  types  de  
patients  particuliers237  :  
  
«  <Ἐγίίνετο   δὲ   ταῦτα   µμειρακίίοισι,  

νέέοισιν,   ἀκµμάάζουσι,   καὶ   τούύτων   τοῖσι  

περὶ   παλαίίστρην   καὶ   γυµμνάάσια  

πλείίστοισι·∙   γυναιξὶ   δ'ʹ   ὀλίίγῃσιν  

ἐγέένετο.>  »  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  
Κοινὸν   τοῦτο   <τὸ>   αἴτιον   ἐπὶ   πάάντων  

τῶν   ἀποσκηµμµμάάτων   ἐπίίστασθαι   χρὴ  
λελεγµμέένον   ὑπ'ʹ  αὐτοῦ   δι'ʹ   ἄλλων,   ὡς   οἱ  
µμὲν   θερµμόότεροι   τῶν   χυµμῶν   εἰς   τὰ  
µμετέέωρα   τοῦ   σώώµματος   ἀποσκήήπτουσιν,  
οἱ   δὲ   ψυχρόότεροι   κάάτω.   Ἐπεὶ   τοίίνυν   ὁ  
πλεονάάσας   ἐν   τῇ   <νῦν>   καταστάάσει  
χυµμὸς  ὑπόόψυχρόός  τε  καὶ  ἀερώώδης  ἦν  ἐν  
τῷ   µμέέσῳ   τὴν   φύύσιν   καθεστὼς   τῶν   τ'ʹ  
ἄνω   ῥᾳδίίως   φεροµμέένων   καὶ   τῶν   κάάτω  
ῥεπόόντων,   διὰ   τοῦτο   µμόόνοις   τοῖς  
θερµμοτέέροις   τὴν   κρᾶσιν   ἢ   διὰ   τὴν  
ἡλικίίαν  ἢ  διὰ  τὸ  ἐπιτήήδευµμα  τὴν  ὁρµμὴν  
ἔσχεν  ἐπὶ  τὴν  κεφαλήήν.  Ἴσµμεν  δ'ʹ  ὅτι  τὰ  
<µμειράάκια>   διὰ   τὴν   ἡλικίίαν,   οὐ   διὰ   τὸ  
ἐπιτήήδευµμα   θερµμάά,   καθάάπερ   γε   καὶ   οἱ  
<ἀκµμάάζοντες,  οἱ  δὲ  περὶ  παλαίίστραν  καὶ  
γυµμνάάσια>   διατρίίϐοντες   ἐκ   τῶν  
ἐπιτηδευµμάάτων.   Eἰκόότως   γοῦν   <ὀλίίγαις  
γυναιξὶν>   ἐγέένετο,   ταῖς   δηλονόότι   νέέαις  
τε   καὶ   φύύσει   θερµμοτέέραις   καὶ   µμὴ   πάάνυ  
τι  βίίον  ἀργὸν  ἐζηκυίίαις.    

   «  Ces  abcès  se  manifestaient  chez  des   adolescents,  chez  des  
hommes   jeunes,   chez   des   hommes   dans   la   fleur   de   l’âge,   et  

parmi   eux   chez   la   majorité   de   ceux   qui   fréquentaient   la  

palestre   et   les   gymnases  ;   en   revanche,   ils   se   manifestèrent  

chez  peu  de  femmes.  »  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  
Il   faut  savoir  que  cette  cause  est  commune  pour   tous  

les  abcès,  comme  il  l’a  dit  en  d’autres  endroits,  à  savoir  
que   les   humeurs   les  plus  chaudes  se   concentrent  dans  
les  parties  élevées  du  corps  et   les  plus  froides  dans  les  
parties   basses.   Donc,   puisque   l’humeur   surabondante  
dans   la   constitution   en   question   était   peu   froide   et  
volatile,   située   naturellement   à   mi-‐‑chemin   entre   les  
substances  se  déportant  facilement  vers  le  haut  et  celles  
inclinant  vers  le  bas,  elle  s’élança  de  ce  fait  vers  la  seule  
tête  dans  le  cas  des   individus  dotés  des   tempéraments  
les  plus  chauds  soit  en  raison  de  leur  âge,  soit  en  raison  
de   leur   activité.   Or   nous   savons   que   les  
"ʺadolescents"ʺ  sont  chauds  en  raison  de  leur  âge,  non  pas  
de   leur   activité,   comme   le   sont   aussi   assurément   ceux  
qui   sont   "ʺdans   la   fleur   de   l’âge"ʺ,   tandis   que   ceux   qui  
passent   leur   temps   à   "ʺfréquenter   la   palestre   et   les  
gymnases"ʺ   le   sont   en   raison   de   leurs   activités.   En   tout  
cas,   ce  qu’il  y  a  de  sûr,  c’est  que,  comme  il  est  naturel,  
les  abcès  "ʺse  manifestèrent  chez  peu  de  femmes"ʺ,  chez  celles  
évidemment   qui   étaient   jeunes,   particulièrement  
chaudes   par   nature   et   qui   ne   menaient   pas   une   vie  
totalement  oisive.  

  
Galien   explique   pourquoi,   dans   cette   épidémie   d’oreillons,   les   abcès   ont   presque  

exclusivement  touché  des  individus  de  sexe  masculin,  adolescents  ou  dans  la  fleur  de  
l’âge,  surtout  habitués  de  la  palestre  et  des  gymnases.  Tous  ces  sujets  ont  en  commun  
de   disposer   d’un   corps   particulièrement   chaud,   qui   a   provoqué   l’ascension   des  
humeurs  responsables  de  la  pathologie.  Outre  le  tempérament  naturel,  deux  facteurs  
différents   sont   responsables   de   la   chaleur,   à   savoir   l’âge   et   l’activité  :   jeunesse   et  

                                                
236 Épidémies  I  1,  1  (Littré  II  p.  602-‐‑603). 
237  In  Hippocratis  librum  primum  epidemiarium  commentarius  I  12  (K.  XVII  A  53,  11  -‐‑  54,  13  =  CMG  5.10.1  p.  31).    
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exercices  physiques  produisent  en  effet  un  échauffement  du  corps.  Ce  texte  montre  
donc  que  la  pratique  du  sport,  en  faisant  monter  à  la  tête  les  éléments  chauds,  facilite  
le  développement  des  oreillons  sans  en  être  la  cause  agissante.  
Galien  précise  enfin  que  les  rares  femmes  ayant  montré  des  abcès  disposaient  elles  

aussi  d’un  corps  chaud,  pour   les  mêmes  raisons  que   les   individus  masculins  :  elles  
étaient   jeunes,   dotées   d’un   tempérament   particulièrement   chaud   et   engagées   dans  
une  vie  non  dépourvue  d’efforts  physiques,  qu’il  s’agisse  d’exercices  sportifs  ou  plus  
vraisemblablement  de  leur  simple  activité  quotidienne,  qui  suppose  un  métier  ou  du  
moins  la  gestion  du  foyer.  En  tout  cas,  comme  le  montrent  les  mots  εἰκόότως  γοῦν,  les  
conditions   particulières   de   la   vie   des   femmes   expliquent   aisément   leur   sous-‐‑
représention  parmi  les  malades.  Vraisemblablement,  dans  leur  cas,  la  coexistence  de  
la   jeunesse   et  de   l’activité  physique  devait   être  nécessaire   à   l’apparition  des   abcès,  
tandis  que  chez   les  sujets  masculins  un  seul  de  ces  critères  pouvait   suffire.  On  voit  
ainsi   que,   dans   l’esprit   d’Hippocrate   comme   de   Galien,   la   pratique   sportive   reste  
avant   tout  une  affaire  masculine,  qui,  dans  certains  cas,  peut  non  plus  entretenir  la  
santé,  mais  au  contraire  renforcer  l’épanouissement  d’une  pathologie.  
Une   question   se   pose  malgré   tout  :   la   pratique   sportive   ne   peut-‐‑elle   être   la   cause  

efficiente  d’un  effondrement  de  la  santé  ?  Il  serait  faux  de  croire  que,  pour  Galien,  le  
sport   ne   porte   pas   en   lui-‐‑même   les   germes   d’un   tel   risque,   notamment   chez   les  
athlètes.  En  effet,  les  conséquences  néfastes  du  sport  s’imposent  avec  évidence  dans  
le  cas  du  sport  professionnel  notamment  sur  le  plan  physiologique.      
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I.  A.  2.  Dérèglements  physiologiques  des  sportifs  professionnels.  
  

I.  A.  2.  a.  La  critique  du  bon  état  athlétique.  
  

PRINCIPAUX  ENJEUX.  

Une  critique  inscrite  dans  la  tradition.  
  
Chez  Galien,   la   critique  de   l’état  de   santé   athlétique   se   construit  dans   le   sillon  de  

l’analyse  menée   par  Hippocrate   à   propos   de   l’εὐεξίία,   notion   qui,   dans   le   cas   des  
sportifs  professionnels,  tend  à  sortir  des  limites  définies  par  la  nature  :  le  médecin  de  
Pergame  prend  le  relais  de  la  réflexion  hippocratique,  qui  est  à  la  fois  commentée  et  
élargie238.  Ce  faisant,  il  dit  sa  volonté  de  s’inscrire  dans  la  continuité  des  plus  grands  
penseurs   du   passé,   aussi   bien   médecins   que   philosophes  :   outre   l’héritage  
hippocratique,   il   revendique  en  effet  une   filiation  avec   la  pensée  de  Platon,  dont   la  
République  est  largement  citée.  Il  prend  également  appui  sur  la  tradition  poétique  en  
citant  Euripide  et  en  utilisant  avec  une  certaine  liberté  quelques  vers  d’Homère.  

Volet  diététique.  
  
Galien   fonde   sa   critique   sur   des   arguments   diététiques.   Il   estime   en   effet   que  

l’εὐεξίία  des  athlètes  cesse  de  constituer  un  degré  d’excellence  sanitaire  :  il  dénonce  le  
régime   des   sportifs   professionnels,   qui   se   caractérise   par   sa   démesure   dangereuse  
pour   la   santé.  Or,   selon   lui,   le   surentraînement,   dont   la   condition   nécessaire   est   la  
suralimentation239,   ne   se   contente   pas   d’épuiser   les   sportifs   professionnels   :  
                                                

238   Sur   ce   point,   voir   la   démonstration   menée   dans   Boudon-‐‑Millot      2002,   dont   voici   quelques   citations  
éclairantes  :   «  La   notion   hippocratique   est   précisée   et   systématisée   par   Galien  »   p.   712  ;   «  Une   large   palette  
d’adjectifs  et  de  compléments  de  noms  va  permettre  à  Galien  de  préciser  et  renouveler  le  sens  de  ce  mot  »  p.  720  ;  
«  Galien   opère   un   très   subtil   glissement,   passant   de   la   critique   partielle   et   limitée   d’Hippocrate   à   une  
condamnation  généralisée  et  sans  appel  de  l’ensemble  de  la  classe  des  athlètes  »  p.  722  ;  «  Par  un  usage  habile  et  
toujours   conscient   de   la   détermination,  Galien   réussit   donc   à   désamorcer   l’ambiguïté   du   terme   euexia   pour   en  
préciser  les  différents  sens  »  p.  722  ;     «  On  passe  d’un  sens  d’euexia  encore  largement  connoté  positivement  chez  
Hippocrate,  y  compris  dans  les  passages  où  le  régime  des  athlètes  est  en  jeu,  car  la  critique  hippocratique  se  fait  
encore   timide,   à   une   spécialisation   d’euexia   déjà   perceptible   dans   les   commentaires   galéniques   où   une  
condamnation  généralisée  du  mode  de  vie  des  athlètes  s’accommode  de  plus  en  plus  difficilement  de  l’ambiguïté  
de   la   notion   d’euexia  »   p.   723  ;   «  Galien   a   habilement   su   tirer   parti   de   l’ambiguïté   de   la   notion   hippocratique  
d’euexia  pour  la  mettre  au  centre  de  sa  théorie  du  normal  et  du  pathologique  »  p.  723  ;  «  La  simple  détermination  
du  substantif  euexia  suffit  donc  à  infléchir  le  sens  du  mot  pour  l’amener  à  désigner  non  plus  la  santé  excellente,  
mais  l’état  de  santé  propre  à  tel  ou  tel  individu,  cet  état,  particulièrement  dans  le  cas  des  athlètes,  pouvant  être  à  
ce  point  dégradé  que  le  mot  finisse  par  désigner  son  contraire…  Le  sens  d’euexia  en  est  à  ce  point  altéré  qu’il  en  
est  définitivement  dénaturé  »  p.  726  ;  «  Car  c’est  bien   la  nature  de   l’euexia,  dès   lors  qu’elle  concerne   les  athlètes,  
qui  est  mauvaise  en  soi,  et  non  son  excès,  l’excès  étant  lui  tantôt  louable,  tantôt  blâmable  »  p.  727.  

239  Sur  les  troubles  du  comportement  alimentaire  des  sportifs  modernes,  dont  la  suralimentation  est  loin  d’être  
la  seule  manifestation,  voir  Dosil  2008.  
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l’association  d’excès  dans  le  domaine  sportif  et  dans  le  domaine  nutritif  est  à  ce  point  
contraire   à   la   nature   qu’elle   risque   à   terme   de   provoquer   des   accidents   dans   les  
vaisseaux   sanguins   ou   vitaux,   ce   qui   expose   les   athlètes   à   une   paralysie   partielle,  
totale,  voire  à  la  mort240.    
Ces   troubles,   qui   s’apparentent   à   ce   qu’on   appellerait   aujourd’hui   des   accidents  

cardio-‐‑vasculaires,   sont   la   conséquence   d’une   pléthore   que   Galien   juge  
caractéristique  des  athlètes.  Cependant,  cette  affirmation  doit  être  examinée  avec  du  
recul,   car   les   sportifs  professionnels  ne   suivent  pas   tous  un   régime   forcé  :   il   ne   fait  
pas   de   doute   que   Galien   généralise   souvent   à   l’ensemble   des   athlètes   le   cas   des  
sportifs   de   combat,   voire   des   seuls   adeptes   de   la   lutte,   chez   qui   le   surpoids   est  
assurément   un   atout.   Cette   généralisation   semble   s’expliquer   par   le   fait   que   cette  
activité  sportive  était  particulièrement  à  la  mode  à  l’époque  de  Galien.    
Il  n’y  a,  semble-‐‑t-‐‑il,  qu’un  seul  passage  du  corpus  galénique  qui  associe  le  risque  de  

rupture  vasculaire  aux  efforts  non  plus  des  sports  de  combat,  mais  de  la  course  de  
vitesse241.  Il  s’agit  d’un  extrait  du  dernier  chapitre  du  traité  Sur  l’exercice  avec  la  petite  
balle   où  Galien   cite   des   dangers   auxquels   les   jeux   de   ballons   n’exposent   pas   leurs  
adeptes242  :   «  Des   courses   rapides   ont   déjà   détruit   beaucoup   d’hommes   pour   avoir  
brisé   un   vaisseau   essentiel.  »   (Δρόόµμοι   µμὲν   γὰρ   ὠκεῖς   πολλοὺς   ἤδη   διέέφθειραν,  
ἀγγεῖον   ἐπίίκαιρον   ῥήήξαντες).  En   principe,   le   sprint   concerne   des   athlètes  dont   le  
gabarit   est   sensiblement  plus   affûté  que   celui  des   sportifs  de   combat,   à  moins  que  
précisément   les   individus   concernés   fussent   non   pas   des   spécialistes   de   la   course,  
mais   des   athlètes   lourds   pour   qui   la   course   ne   représentait   qu’un   exercice  
d’entraînement,  en  l’occurrence  dangereux.  

Volet  linguistique.    
  
La   critique   de   Galien   présente   aussi   un   volet   linguistique,   fondé   sur   deux  

paradoxes.    
Tout   d’abord,  Galien   observe   que   l’εὐεξίία,   lorsqu’elle   est   associée   au   corps  

athlétique,   perd   son   sens   étymologique  :   parce   qu’elle   cesse   de   désigner   un   état  
stable243,   elle   n’est   plus   une   ἕξις   et   le   préfixe   εὐ-‐‑   perd,   quant   à   lui,   sa   connotation  
positive244.   Cette   analyse   lexicale   est   récurrente   dans   le   corpus   de   textes   consacrés  
aux  athlètes.  

                                                
240  De  bono  habitu  (Κ.  IV  754,  6  -‐‑  756,  4  =  Helmreich  1901)  ;   In  Hippocratis  aphorismos  commentarius  I  3  (Κ.  XVII  B  

363,  2   -‐‑  364,  9).  Sur  ce  que   la  médecine  moderne  appelle   la  «  mort  subite  des  sportifs  »,  voir  Cascua  p.  18-‐‑43  :   il  
s’agit   le   plus   souvent   d’une   défaillance   cardiaque,   c’est-‐‑à-‐‑dire   d’un   infarctus   d’effort   suivi   d’une   crampe  
cardiaque,   dû   notamment   à   une   variation   brutale   du   rythme,   en   période   de   digestion   ou   en   cas   de   choc  
thermique.  Sur  l’altération  cardio-‐‑vasculaire  et  hématologique  des  sportifs,  voir  aussi  Kreider,  Fry  et  O’Toole  1998    
p.  131-‐‑144.  

241  Sur  les  dangers  de  la  course  selon  les  médecins  modernes,  voir  Bompart  2011.  
242  De  parvae  pilae  exercitio  5  (K.  V  909,  16-‐‑17  =  SM  I  p.  101).  
243  Protreptique  XI  7-‐‑8  (K.  I  29-‐‑30  =  Boudon-‐‑Millot    p.  108-‐‑109)  ;  De  bono  habitu  (K.  IV  750,  1-‐‑2  =  Helmreich  1901)  ;  
Thrasybule  12  (K.  V  824,  10-‐‑16  =  SM  III  p.  46)  ;  In  Hippocratis  aphorismos  commentarius  I  3  (K.  XVII  B  364,  2-‐‑9).  

244  Thrasybule  12  (K.  V  824,  10  -‐‑  826,  5  =  SM  III  p.  46-‐‑47).  



94  

En  outre,  dans  le  cas  des  athlètes,   le  mot  εὐεξίία  est  déterminé  soit  par  un  adjectif  
épithète   ou   un   équivalent   (ἀθλητικήή,   γυµμναστικήή,   ἄκρα,   ἐπ’   ἄκρον),   soit   par   un  
complément   adnominal   au  génitif   (τῶν  ἀθλητῶν,   τῶν  γυµμναστικῶν)  ;   il   bénéficie  
donc   d’une   adjonction   grammaticale   (προσθήήκη),   qui   désigne   paradoxalement   un  
corps   dont   la   saturation   finit   par   rendre   impossible   le   phénomène   de   l’adjonction  
nutritive  (πρόόσθεσις)  :  en  d’autres  termes,  dans  le  cas  du  corps  athlétique,  l’εὐεξίία  
est   µμετὰ   προσθήήκης,   mais   ἄνευ   προσθέέσεως,   renvoyant   ainsi   dos   à   dos   deux  
dérivés   du   verbe   προστίίθηµμι245.   Certes,   ce   paradoxe,   contrairement   au   précédent,  
n’est  jamais  formulé  explicitement  par  Galien.  

Traités  galéniques  concernés.  
  
La  critique  de  la  santé  athlétique  est   formulée  principalement  dans  deux   types  de  

textes  :   il   y   a   tout  d’abord   les   trois   traités  de  Galien  où   la  question  des   athlètes   est  
centrale,  à  savoir  l’Exhortation  à  l’étude  de  la  médecine  ou  Protreptique,  le  Sur  le  bon  état  
et   le   Thrasybule   ou   si   l’hygiène   relève   de   la  médecine   ou   de   la   gymnastique  ;  mais   il   faut  
aussi   prendre   en   compte   deux   extraits   de   commentaires   à  Hippocrate,   à   savoir   le  
commentaire   à   l’Aphorisme   I   3  et   le   commentaire   au   chapitre   22  du   traité  Nature   de  
l’homme.    

  Méthode  d’analyse  :  une  étude  suivie  plutôt  que  thématique.  
  
Dans   l’ensemble   des   textes   concernés,   le   poids   de   la   tradition,   les   analyses  

proprement   diététiques   et   les   réflexions   linguistiques   se   mêlent   presque  
constamment.  Il  nous  a  donc  semblé  que  la  meilleure  façon  d’étudier  ces  textes  était  
de   les   examiner   successivement  plutôt  que  d’en   risquer  une   étude   thématique,  qui  
aurait  donné   lieu  à  des  découpages  quelque  peu  artificiels   et   à  des   regroupements  
complexes.   L’étude   suivie   que   nous   proposons   dans   la   suite   de   ce   chapitre  
comportera   donc   des   redites,   mais   ces   dernières   nous   ont   paru   préférables   à   une  
synthèse  qui  se  serait  faite  au  prix  d’efforts  acrobatiques  et  surtout  au  détriment  de  la  
subtilité  des  textes.  Par  ailleurs,  de  telles  répétitions  ne  nous  semblent  pas  manquer  
de   pertinence   dans   la   mesure   où   elles   rendent   compte   de   la   façon   dont   s’est  
construite  l’œuvre  de  Galien.    
L’ordre   adopté   pour   l’étude   de   ces   textes   correspond   globalement   à   celui   que  

pourrait   suivre   un   lecteur   idéal   de   Galien  :   après   s’être   laissé   persuader   par   les  
orientations  du  Protreptique,  on  ira  voir  les  textes  où  Galien  développe  en  détail  ses  
propres   arguments,   puis   ses   commentaires   aux   textes   hippocratiques,   qu’il   oriente  
toujours  dans  le  sens  de  ses  propres  convictions.  
  

                                                
245  Voir   le   contraste   entre,  d’un   côté,  De   bono  habitu   (K.   IV  751,   14  ;   752,   2   et   15  ;   753,   5   =  Helmreich  1901)  ou  
Thrasybule  9  (K.  V  820,  2  =  SM  III  p.  43)  et,  de  l’autre  côté,  De  bono  habitu  (K.  IV  754,  13  =  Helmreich  1901).    
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ÉTUDE  DES  TEXTES  
 

L’Exhortation  à  l’étude  de  la  médecine  ou  Protreptique.    
  

Dans  le  Protreptique246,  où  Galien  s’efforce  de  détourner  les   jeunes  gens  du  modèle  
athlétique   pour   les   orienter   vers   l’apprentissage   de   la   médecine,   la   critique   de   la  
santé  des  sportifs  commence  à  se  manifester  ponctuellement  dès  le  chapitre  X  :  dans  
ce   passage,   Galien   cite   un   extrait   de   l’Autolycos   d’Euripide,   qui   présente   l’athlète  
comme  un   individu  aliéné,  obnubilé  par  son  alimentation,  «  esclave  de   sa  mâchoire   et  
dominé   par   son   ventre  »   (γνάάθου   τε   δοῦλος   νηδύύος   θ'ʹ   ἡττηµμέένος247).   Comme   le  
personnage   d’Euripide,   Galien   déplore   ainsi   l’obsession   alimentaire   des   athlètes,  
dont   on   dirait   aujourd’hui   qu’elle   relève   presque   de   la   pathologie,   voire   de   la  
boulimie.  
Dans   le   même   chapitre,   après   avoir   renvoyé   aux   jugements   négatifs   des  

philosophes,  Galien  donne  l’avis  des  médecins  sur  l’activité  athlétique  :  «  Quant  aux  
médecins,  pas  un  seul  non  plus,  c’est  certain,  ne  l’a  approuvée  :  en  premier  lieu,  tu  
écouteras  Hippocrate  quand  il  dit  :  "ʺLa  disposition  athlétique  n’est  pas  selon  la  nature,  un  
état  sain  est  préférable"ʺ248  ;  et  ensuite  tous  les  meilleurs  médecins  qui  lui  ont  succédé.  »  
(Oὐδὲ   µμὴν   οὐδὲ   τῶν   ἰατρῶν   τις   ἐπῄνεσεν   αὐτόό·∙   πρῶτον   µμὲν   γὰρ   Ἱπποκράάτους  
ἀκούύσῃ  λέέγοντος  "ʺδιάάθεσις  ἀθλητικὴ  οὐ  φύύσει,  ἕξις  ὑγιεινὴ  κρείίσσων"ʺ,  ἔπειτα  δὲ  
καὶ  τῶν  ἄλλων  ἁπάάντων  τῶν  µμετ'ʹ  αὐτὸν  ἀρίίστων   ἰατρῶν249).  Comme  le  souligne  
ici  le  balancement  πρῶτον  µμὲν…  ἔπειτα  δὲ…,  Hippocrate  est  explicitement  présenté  
comme   un   précurseur   devenu   ensuite   le   chef   de   file   d’une   postérité   médicale  
d’excellence   (ἀρίίστων   ἰατρῶν),   à   laquelle   Galien   s’intègre   lui-‐‑même   sans   fausse  
modestie.  
  
C’est   dans   le   chapitre   où   les   athlètes   se   voient   refuser   toute   compétence   aux  

activités  de  l’âme  «  parce  qu’ils  ne  cessent  d’accumuler  une  grande  quantité  de  chair  
et  de  sang  »   (σαρκῶν  γὰρ  ἀεὶ  καὶ  αἵµματος  ἀθροίίζοντες  πλῆθος250)  que   la  critique  
prend   le   plus   d’ampleur.   En   effet,   dans   un   long   développement   de   ce   chapitre,  
Galien  insiste  sur  la  mauvaise  santé  athlétique,  qu’il  place  sous  le  signe  de  l’excès  et  
juge   indigne   d’être   appelée   ἕξις.   Pour   ce   faire,   il   se   réfère   à  Hippocrate,  mais   fait  
aussi  un  usage  parodique  de  quelques  vers  homériques251  :  
                                                

246  Toutes   les   traductions  du  Protreptique   proposées   ici  sont   celles  de  V.  Boudon-‐‑Millot  dans  son  édition  de   la  
CUF.  

247  Protreptique  X  3  (K.  I  24  =  Boudon-‐‑Millot    p.  103).  L’ensemble  du  texte  d’Euripide,  qui  développe  surtout  des  
arguments  utilitaires,  sera  examiné  en  détail  dans  le  chapitre  I  B  de  cette  thèse.  

248  De  alimento  34  (Littré  IX  p.  110  =  CMG  1.1  p.  82).  
249  Protreptique  X  5  (K.  I  25  =  Boudon-‐‑Millot    p.  104).  
250  Protreptique  XI  1  (Κ.   Ι  26-‐‑27  =  Boudon-‐‑Millot    p.  106).  La  permanence  de  la  croissance  nutritive  dénoncée  ici  

par  Galien   est  peut-‐‑être   soulignée  de   façon  phonétique   par   l’assonance   en   [a]  qui   parcourt   la  quasi-‐‑totalité  du  
groupe  participial.  

251  Protreptique  XI  2-‐‑9  (K.  I  27-‐‑30  =  Boudon-‐‑Millot    p.  106-‐‑109).  
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Ἴσως   δ'ʹ   <ἂν>   ἀµμφισϐητήήσειαν   ὡς   <εἶεν>  

τῶν  περὶ  τὸ  σῶµμάά  τινος  ἀγαθῶν  ἐπήήϐολοι.  
Πόότερον   οὖν   τῆς   τιµμιωτάάτης   ὑγείίας  
ἀµμφισϐητήήσουσιν;  ἀλλ'ʹ  οὐδέένας  ἄλλους  ἂν  
εὕροις  ἐν  σφαλερωτέέρᾳ  διαθέέσει  σώώµματος,  
εἴπερ  Ἱπποκράάτει  δεῖ  πιστεύύειν  εἰπόόντι  τὴν  
καὶ  ἐπ'ʹ  ἄκρον  εὐεξίίαν  σφαλερὰν  ὑπάάρχειν,  
ἣν   µμεταδιώώκουσιν   οὗτοι.   Καὶ   δὴ   καὶ   τὸ  
"ʺἌσκησις   ὑγιείίης   ἀκορίίη   τροφῆς,   ἀοκνίίη  
πόόνων"ʺ   Ἱπποκράάτει   καλῶς   εἰρηµμέένον  
ἐπαινεῖται   πρὸς   ἁπάάντων.   Οἳ   δὲ  
τοὐναντίίον   ἐπιτηδεύύουσιν,   ὑπερπονοῦντέές  
τε   καὶ   ὑπερπι<µμ>πλάάµμενοι   καὶ   ὅλως   τὸν  
τοῦ   παλαιοῦ   λόόγον   ὡς   κορυϐαντιῶντες  
κατεγνωκόότες·∙    ὁ  µμὲν  γὰρ  ὑγιεινὴν  δίίαιταν  
ὑποτιθέέµμενος   ἔλεγε·∙   "ʺπόόνοι,   σιτίία,   ποτάά,  
ὕπνοι,   ἀφροδίίσια,   πάάντα   µμέέτρια"ʺ·∙   οἱ   δὲ   τὰ  
γυµμνάάσια   πέέρα   τοῦ   προσήήκοντος   ἑκάάστης  
ἡµμέέρας   διαπονοῦσι   τροφάάς   τε  
προσφέέρονται  σὺν  ἀνάάγκῃ,  πολλάάκις   ἄχρι  
µμέέσων  νυκτῶν  ἐκτείίνοντες  τὴν  ἐδωδήήν,  ὡς  
προσηκόόντως  ἄν  τινα  ἐπ'ʹ  αὐτῶν  εἰπεῖν·∙  
  "ʺἄλλοι   µμέέν   ῥα   θεοίί   τε   καὶ   ἀνέέρες  
ἱπποκορυσταὶ  

  εὗδον   παννύύχιοι   µμαλακῷ   δεδµμηµμέένοι  

ὕπνῳ·∙  
  ἀλλ'ʹ   οὐκ   ἀθλητὰς   κακοδαίίµμονας   ὕπνος  
ἔµμαρπ<τ>εν"ʺ.  
Ἀνάάλογον   τοίίνυν   τούύτοις   καὶ   ἡ   τῶν  

ὕπνων   αὐτοῖς   ἔχει   συµμµμέέτρια.  Ἡνίίκα   γὰρ  
οἱ   κατὰ   φύύσιν   βιοῦντες   ἀπὸ   τῶν   ἔργων  
ἥχουσιν   ἐδεσµμάάτων   δεόόµμενοι,   τηνικαῦθ'ʹ  
οὗτοι   διανίίστανται   τῶν   ὕπνων,   ὥστ'ʹ  
ἐοικέέναι   τὸν   βίίον   αὐτῶν   ὑῶν   διαγωγῇ·∙  

   Mais   peut-‐‑être   les   athlètes   pourraient-‐‑ils  
revendiquer  qu’ils  possèdent  quelques-‐‑uns  des  biens  
du   corps.   Est-‐‑ce   donc   la   très   précieuse   santé   qu’ils  
revendiqueront  ?   Mais   on   ne   saurait   trouver  
personne   d’autre   dont   la   disposition   physique   soit  
plus  dangereuse,  s’il  faut  en  croire  Hippocrate  quand  
il  dit  que   l’état  de  santé  précisément  poussé  au  plus  
haut   point   et   que   recherchent   ces   gens-‐‑là,   est  
dangereux252.  Et  aussi  :   "ʺS’exercer   à   avoir   la   santé,  c’est  
ne   pas  manger   à   satiété   et   ne   pas   renâcler   à   la   peine253."ʺ  
Belle   sentence  d’Hippocrate  que   tout  le  monde  loue.  
Mais   les   athlètes   agissent   de   façon   contraire,   en   se  
donnant   de   la   peine   à   l’excès,   en   se   gorgeant   outre  
mesure   et   en   méprisant   totalement   les   paroles   du  
vénérable  médecin,  comme  saisis  par  un  transport  de  
corybantes.   Se   proposant   de   traiter   du   régime   en  
santé,   il   disait   en   effet  :   "ʺPeines,   nourritures,   boissons,  
sommeil,   plaisirs   amoureux,   le   tout   avec   modération254."ʺ  
Mais   les   athlètes   consacrent   chaque   jour   à   leurs  
exercices  plus  de  peine  qu’il  ne  convient  et  se  forcent  
à   prendre   de   la   nourriture,   prolongeant   le   plus  
souvent   leur   repas   jusqu’au  milieu  de   la  nuit  ;   aussi  
est-‐‑ce  fort  à  propos  que  l’on  pourrait  dire  d’eux  :  
"ʺAinsi   les   autres,   dieux   et   guerriers   aux   robustes  
chevaux  

dormaient  toute  la  nuit,  domptés  par  un  doux  sommeil,  
mais   le   sommeil   ne   s’emparait   pas   des   malheureux  
athlètes255"ʺ.  

Une   mesure256   comparable   à   celle   qui   règle   leurs  
habitudes  de  vie  règle  donc  également  leur  sommeil.  
En  effet  c’est  à  l’heure  où  les  gens  qui  vivent  selon  la  
nature   quittent   leurs   travaux   pour   prendre   leur  
repas,   que   ceux-‐‑ci   émergent  du   sommeil  ;   aussi   leur  
mode   de   vie   ressemble-‐‑t-‐‑il   au   comportement   des  

                                                
252  Voir  Aphorismes  I  3  (Littré  IV  p.  458  =  Magdelaine  thèse  II  p.  376-‐‑377).    
253  Épidémies  VI  4,  18  (Littré  V  p.  312  =  Manetti-‐‑Roselli  p.  96).  Cette  formule,  dont  c’est  la  seule  occurrence  dans  

le   corpus  galénique,   est   étudiée  dans   le  quatrième   livre  de  Commentaires   à  Épidémies  VI,   où   une  unique  phrase  
d’analyse   a   été   conservée  :   Τὸ   <µμήήτε>   ἐµμπίίπλασθαι   <µμέέχρι   κόόρου   µμήήτε   ὀκνεῖν>   γυµμνάάζεσθαι   κεφάάλαιον  
<ὑγιεινῆς>  διαίίτης  εἶναι  ὑπείίληφεν.  («  Son  postulat  est  que  ne  pas  se  remplir  jusqu’à  satiété  et  ne  pas  renâcler  à  
se   donner   de   la   peine   constituent   l’élément   capital   d’un   régime   sain.  »)   (In   Hippocratis   librum   vi   epidemiarum  
commentarius  IV  22,  K.  XVII  B,  197-‐‑198  =  IV  23,  CMG  5.10.2.2  p.  235.)  

254  Épidémies  VI  6,  2  (Littré  V  p.  324  =  Manetti-‐‑Roselli  p.  124).  Chez  Galien,  on  compte  encore  six  occurrences  de  
ce   précepte   hippocratique  :   voir   De   sanitate   tuenda   II   2   (Κ.   VΙ   79   et   84   =   CMG   5.4.2   p.   39)  ;   De   alimentorum  
facultatibus   I  1  (K.  VI  564  =  CMG  5.4.2  p.  207),  In  Hippocratis   librum  de  articulis  et  Galeni  in  eum  commentarius  III  82  
(K.  XVIII  A  600,  5)  ;  De  consuetudinibus  3  (Dietz  p.  127  =  CMG  Suppl.  3  p.  27-‐‑28).  

255  Comme  le  remarque  V.  Boudon-‐‑Millot  dans  la  note  2  p.  107  de  son  édition,  «  Galien  modifie  ici  fort  librement  
les  vers  composés  par  Homère  à  propos  d’Hermès  en  les  appliquant  aux  athlètes  ;  voir  Iliade  XXIV  679  où  on  lit  
Ἑρµμείίαν  ἐριούύνιον  au  lieu  de  ἀθλητὰς  κακοδαίίµμονιας  chez  Galien.  »    

256  Comme   l’indique  V.  Boudon-‐‑Millot  dans   la  note   3  p.   107,  cet   emploi   ironique  de  συµμµμετρίία,   compris  par  
Érasme  et  Bellisarius,  est  annulé  par  la  correction  ἀσυµμµμετρίία  de  C.  G.  Cobet  dans  Mnemosyne  n.  s.  4,  1876,  p.  134,  
reprise  dans  Mnemosyne  n.  s.  10,  1882,  p.  178.  
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πλήήν  γ'ʹ  ὅσον  οἱ  µμὲν  ὕες  οὐχ  ὑπερπονοῦσιν  
οὐδὲ   πρὸς   ἀνάάγκην   ἐσθίίουσιν,   οἱ   δὲ   καὶ  
ταῦτα  πάάσχουσι  καὶ  ῥοδοδάάφναις  ἐνίίοτε  τὰ  
νῶτα   διακναίίονται.   Ὁ   µμὲν   οὖν   παλαιὸς  
Ἱπποκράάτης   πρὸς   οἷς   εἶπεν   ἔµμπροσθεν   ἔτι  
καὶ  ταῦτάά  φησι·∙  "ʺΤὸ  κατὰ  πολὺ  καὶ  ἐξαπίίνης  
πληροῦν   ἢ   κενοῦν   ἢ   θερµμαίίνειν   ἢ   ψύύχειν   ἢ  

ἄλλως   ὁπωσοῦν   τὸ   σῶµμα   κινεῖν   σφαλερόόν.  

Πᾶν  γάάρ,  φησίί,  τὸ  πολὺ  τῇ  φύύσει  πολέέµμιον."ʺ  
Οἱ   δ'ʹ   οὔτε   τούύτων   ἐπαίί<ου>σιν   οὔτε   τῶν  
ἄλλων,   ὅσα   καλῶς   εἰπόόντος   ἐκείίνου  
παραϐαίίνουσιν,  ἀλλὰ  πάάντ'ʹ  ἐξ   ὑπεναντίίου  
τοῖς   ὑγιεινοῖς   παραγγέέλµμασιν  
ἐπιτηδεύύουσι.  Kαὶ  διὰ  τοῦτ'ʹ  ἂν  ἔγωγε  φαίίην  
ἄσκησιν   οὐχ   ὑγιείίας,   ἀλλὰ   νόόσου   µμᾶλλον  
εἶναι   τὸ   ἐπιτήήδευµμα·∙   τοῦτο   δ'ʹ   οἶµμαι   καὶ  
αὐτὸν   τὸν   Ἱπποκράάτην   φρονεῖν,   ἐπειδὰν  
λέέγῃ   "ʺδιάάθεσις   ἀθλητικὴ   οὐ   φύύσει,   ἕξις  
ὑγιεινὴ  κρείίσσων."ʺ  Οὐ  γὰρ  µμόόνον  τοῦ  κατὰ  
φύύσιν   ἐστερῆσθαι   τὸ   ἐπιτήήδευµμα   δι'ʹ   ὧν  
εἶπε  ἐδήήλωσεν,  ἀλλ'ʹ  οὐδ'ʹ  ἕξιν  ὠνόόµμασε  τὴν  
διάάθεσιν   αὐτῶν,   ἀφαιρούύµμενος   καὶ   τῆς  
προσηγορίίας   αὐτοὺς   ᾗ   προσαγορεύύουσιν  
ἅπαντες   οἱ   παλαιοὶ   τοὺς   ὄντως  
ὑγιαίίνοντας.  Ἡ   µμὲν   γὰρ   ἕξις   ἔµμµμονόός   τίίς  
ἐστι   καὶ   δυσαλλοίίωτος   διάάθεσις,   ἡ   δὲ   τῶν  
ἀθλητῶν  ἐπ'ʹ  ἄκρον  εὐεξίία  σφαλεράά  τε  καὶ  
εὐµμετάάπτωτος·∙   οὔτε  γὰρ  πρόόσθεσιν  ἔτι   διὰ  
τὴν   ἀκρόότητα   χωρεῖ   καὶ   τῷ   µμὴ   δύύνασθαι  
µμέένειν   ἐπὶ   ταὐτοῦ   µμηδ'ʹ   ἀτρεµμεῖν   λοιπὴν  
ἔχει   τὴν   ἐπὶ   τὸ   χεῖρον   ὁδόόν.   Oὕτως   µμὲν  
ἀθλοῦσιν  αὐτοῖς  διάάκειται  τὸ  σῶµμα…    

porcs,   si   ce   n’est   que   les   porcs   ne   se   fatiguent   pas  
outre   mesure,   ni   ne   mangent   par   contrainte,   tandis  
que  les  athlètes  se  plient  à  ces  excès  et  ont  parfois  en  
outre   le   dos   lacéré   de   lauriers   roses257.   Aussi   le  
vénérable  Hippocrate  ajoute-‐‑t-‐‑il  encore  ces  mots  à  ce  
que   j’ai  rapporté  plus  haut  :  "ʺRemplir   le  corps  de   façon  
importante   et   soudaine   ou   l’évacuer,   l’échauffer   ou   le  

refroidir,   ou   le   changer   de   quelque   autre   manière   que   ce  

soit,  est  dangereux  ;  car,  dit-‐‑il,  tout  changement  important  

est  ennemi  de   la  nature258"ʺ.  Les  athlètes,  cependant,  ne  
prêtent   l’oreille   ni   à   ces   recommandations,   ni   aux  
autres,   si   bien   faites  par   le   célèbre  médecin   et   qu’ils  
transgressent.  Mais  ils  pratiquent  tout  le  contraire  de  
ce   qu’on   leur   prescrit   pour   leur   santé.   Et   c’est  
pourquoi   je  dirais  que   leur  entraînement   consiste  en  
une  activité  favorable  non  pas  à  la  santé,  mais  plutôt  
à  la  maladie.  Et  cela,  à  mon  avis,  Hippocrate  le  pense  
aussi   quand   il   dit  :   "ʺLa   disposition   athlétique   n’est   pas  
selon   la   nature,   un   état   sain   est   préférable259"ʺ.   Non  
seulement,   en   effet,   Hippocrate   a   montré   par   ces  
mots   que   leur   activité   était   dépourvue   de   caractère  
naturel,   mais   il   n’a   pas   même   nommé   "ʺétat"ʺ   leur  
disposition,   leur   déniant   même   cette   appellation   à  
laquelle   tous  les  anciens  recourent  pour  désigner  les  
gens   réellement   en   bonne   santé.   Car   l’état   est   une  
disposition   constante  et  qui   se  modifie  difficilement,  
tandis  que  l’état  de  santé  des  athlètes,  poussé  au  plus  
haut   point,   est   dangereux   et   sujet   à   chanceler  
facilement.  En  effet,  puisqu’il  a  atteint  le  point  le  plus  
élévé,   il   ne   s’accroît   plus   et   du   fait   qu’il   ne   peut   ni  
demeurer  au  même  point  ni  rester  stationnaire,   il  ne  
lui  reste  qu’à  s’acheminer  vers  le  pire260.  Tel  est  l’état  
de  leur  corps  tant  qu’ils  sont  athlètes…    

  
Le  régime  athlétique  décrit  par  Galien  est  présenté  ici  dans  un  rapport  antagonique  

avec   les  préconisations   formulées  par  Hippocrate  dans  Épidémies  VI   et  Aphorismes   :  
les   formules   τοὐναντίίον,   ἐξ   ὑπεναντίίου   ainsi   que   les   préverbes   κατα-‐‑   et   παρα-‐‑  
expriment   la   violence   de   cette   opposition   transgressive,   tandis   que   les   trois  
                                                                                                                                           

257  Sur  cette  comparaison  entre  les  athlètes  et  les  porcs,  qui  est  peut-‐‑être  une  référence  à  Platon,  République  VII  
535  e  ou  Phédon  69  c,  voir  I.C.1.a.  

258  Aphorismes  II  51  (Littré  IV  p.  484  =  Magdelaine,  thèse  II  p.  398).  Dans  son  édition,  C.  Magdelaine  édite  κενοῦν  
ἢ  πληροῦν  au  lieu  de  πληροῦν  ἢ  κενοῦν.  et  καὶ  πᾶν    au  lieu  de  πᾶν  γάάρ.  Voici  sa  traduction  (Magdelaine,  thèse  II,  
p.   483)     :   «  L’excès   et   la   soudaineté  quand   il   s’agit  d’évacuer  ou  de   remplir,  d’échauffer  ou  de   refroidir,   ou  de  
mettre  en  mouvement  le  corps  de  toute  autre  façon,  sont  périlleux,  et  tout  excès  est  ennemi  de  la  nature.  »  

259  De  alimento  34  (CMG  1.1  p.  82).  Dans  la  note  3  p.  108  de  son  édition  du  Protreptique,  V.  Boudon-‐‑Millot  écrit  :  
«  Galien   reprenant   ici   les   termes   hippocratiques   tirés   du   Sur   l’aliment   34   définit   la   bonne   santé   comme   un  
"ʺétat  sain"ʺ  (ἕξις  ὑγιεινήή),  la  notion  même  d’état  supposant  à  son  tour  quelque  chose  de  fixe  et  de  durable.  Or  les  
athlètes   sont   soumis   à   d’incessantes   perturbations   qui   mettent   inévitablement   leur   santé   en   danger,   la   nature  
ayant  horreur  du  changement.  Galien  a  ailleurs  développé  ces  idées,  dans  Sur  le  bon  état  K.  IV  750-‐‑756  et  Thras.  K.  
V  806-‐‑898.  » 

260  Aphorisme  I  3  (Littré  IV,  p.  458  =  Magdelaine,  thèse  II  p.  376-‐‑377).  
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occurrences  du  préverbe  ὑπερ-‐‑  soulignent  la  démesure  athlétique.  Cet  emportement  
bestial261  est  même  comparé  au  délire  divin  des  corybantes  (ὡς  κορυϐαντιῶντες).    
Il  ne  faut  pas  pour  autant  en  conclure  que   les  athlètes  sont  animés  d’un   transport  

qui  les  lie  au  monde  divin.  En  effet,  l’hypothèse  de  ce  lien,  fût-‐‑il  rendu  possible  par  la  
transe,  est  invalidée  dès  lors  que  Galien  réécrit  de  façon  parodique  quelques  vers  de  
l’Iliade  où  il  crée  précisément  un  fossé  entre  les  sportifs  et  les  dieux  :  «  Ainsi  les  autres,  
dieux   et   guerriers   aux   robustes   chevaux   /   dormaient   toute   la   nuit,   domptés   par   un   doux  

sommeil,  /  mais  le  sommeil  ne  s’emparait  pas  des  malheureux  athlètes262.  »  Au  lieu  de  faire  
comme  Homère,  qui  isolait  Hermès  des  autres  dieux  restés  proches  des  héros  dans  
un   sommeil   réparateur,   la   reformulation   de   Galien   suppose   implicitement   la  
cohésion  autour  des  guerriers  de   tous   les  êtres  divins,  qui  laissent  ainsi   les  athlètes  
seuls   avec   leur  malheur.   Seuls   les   héros  militaires   peuvent   donc   se   glorifier   d’une  
certaine  correspondance  avec  les  dieux  ;  les  champions  du  stade,  pour  leur  part,  ne  
bénéficient  d’aucune  attention  particulière.  Pourtant,  eux  aussi  sont  impliqués  dans  
une  guerre  où  l’adversaire,  de   jour  comme  de  nuit,  n’est  autre  que  la  nature,  si  l’on  
en   croit   la   formule   hippocratique   τῇ   φύύσει   πολέέµμιον.   La   réécriture   parodique   de  
Galien  sugggère  ainsi  que  les  dieux  se  sont  impliqués  dans  le  conflit  que  les  hommes  
livrent  à  Troie,  mais  pas  dans  le  combat  délirant  que  les  sportifs  livrent  aux  lois  de  la  
nature  au  sein  de  leur  propre  corps.  Il  est  vrai  que,  dans  ses  propos  mêmes,  Galien  ne  
file   jamais   explicitement   la   métaphore   de   la   guerre   livrée   à   la   nature,   préférant  
employer   des   formules   plus   abstraites   exprimant   la   contradiction   ou   la   privation,  
comme  οὐ  φύύσει  ou  encore  τοῦ  κατὰ  φύύσιν  ἐστερῆσθαι263.  
Galien  reste  même  assez  prudent  sur   la  question  de  savoir  si   le   régime  athlétique  

est   de   nature   pathologique   ou   non,   comme   en   témoigne   la   formule   «  je   dirais   que  
leur  entraînement  consiste  en  une  activité  favorable  non  pas  à  la  santé,  mais  plutôt  à  
la  maladie  »  (ἂν  ἔγωγε  φαίίην  ἄσκησιν  οὐχ  ὑγιείίας,  ἀλλὰ  νόόσου  µμᾶλλον  εἶναι  τὸ  
ἐπιτήήδευµμα).   Ici,   l’optatif   φαίίην   accompagné   de   ἄν   exprime   une   affirmation  
attenuée.   Certes,   la   thèse   établie   est   relativement   ferme   s’il   est   vrai   que   l’adverbe  
µμᾶλλον  exprime  moins  une  comparaison  qu’une  rectification,  mais  le  sens  précis  du  
génitif   dans   le   groupe   nominal   ἄσκησιν   νόόσου   reste   difficile   à   apprécier   avec  
exactitude  :   la   traduction  de  V.  Boudon-‐‑Millot  «  une  activité   favorable  à   la  maladie  »  
rend  bien  compte  de  la  réticence  de  Galien,  qui,  semble-‐‑t-‐‑il,  ne  veut  pas  aller  jusqu’à  
dire  que  la  sport  professionnel  est  une  activité  qui  produit  la  maladie.  

                                                
261  Sur  ce  point,  voir  I.C.1.  
262  Comme  le  remarque  V.  Boudon-‐‑Millot  dans  la  note  2  p.  107  de  son  édition,  «  Galien  modifie  ici  fort  librement  

les  vers  composés  par  Homère  à  propos  d’Hermès  en  les  appliquant  aux  athlètes   (voir  Iliade  XXIV  679  où  on  lit  
Ἑρµμείίαν   ἐριούύνιον   au   lieu   de   ἀθλητὰς   κακοδαίίµμονιας   chez   Galien.)  »   Le   sens   d’ἐριούύνιος   est   discuté   (voir  
Chantraine   1968   p.   372,   s.   v.   ἐριούύνης)  :   ce   mot,   généralement   rapproché   de   ὀνίίνηµμι,   signifie   sans   doute  
«  bienfaisant  »,  mais  son  sens  originel  était  peut-‐‑être  «  bon  coureur  »,  ce  qui  fait  peut-‐‑être  un  point  commun  entre  
Hermès  et  certains  sportifs.  On  observera  surtout  qu’il  est   ironique  que   les  athlètes,   inutiles  et  même  nuisibles,  
qui  négligent  leur  λόόγος  et  qui  vivent  sous  l’emprise  d’une  κακοτεχνίία  remplacent  ici  le  «  bienfaisant  Hermès  »,  
défini  dans  le  même  traité  comme  «  maître  en  raison  et  artisan  de  tout  art  »  (λόόγου  µμὲν  ὄντα  δεσπόότην,  ἐργάάτην  
δὲ  τέέχνης  ἁπάάσης  :  Protreptique  III  1  ;  K.  I  4  =  Boudon-‐‑Millot    p.  87).  Sur  le  critère  de  l’utilité,  voir  Ι.Β.1.  

263   Peut-‐‑être   Galien   veut-‐‑il   aussi   suggérer   la   vanité   du   sport   professionnel   par   opposition   à   l’utilité   des  
guerriers.  Sur  ce  point,  voir  I.B.1.a.  
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Dans  une  perspective  terminologique,  enfin,  fidèle  à  Hippocrate,  Galien  refuse  à  la  
fragile  disposition  athlétique  le  statut  d’ἕξις,  qui  par  essence  doit  être  associée  à  un  
référent  stable  :  cette  différence  est  nettement  signifiée  au  moyen  d’une  combinaison  
adversative  en  µμέέν-‐‑δέέ  (Ἡ  µμὲν  γὰρ  ἕξις  …,  ἡ  δὲ  τῶν  ἀθλητῶν  ἐπ'ʹ  ἄκρον  εὐεξίία…).  
L’adjectif   σφαλεράά,   emprunté   à   Hippocrate   pour   qualifier   l’εὐεξίία,   exprime   le  
caractère  dangereux  de  la  disposition  athlétique,  dont  le  principal  défaut  est  qu’elle  
peut  vaciller  facilement,  comme  un  lutteur  destabilisé  par  son  adversaire.    
  
La   fin   du   chapitre   XI   résume   l’opinion   galénique   sur   la   santé   des   sportifs  

professionnels   de   façon   sententieuse  :   «  Il   est   donc   visible,   quand   il   s’agit  de   santé  
physique,   qu’aucune   autre   race   n’est   plus   misérable   que   celle   des   athlètes  »  
(σωµματικῆς   µμὲν   οὖν   ὑγιείίας   ἕνεκα   φανερὸν   ὡς   οὐδὲν   ἄλλο   γέένος   ἀθλιώώτερόόν  
ἐστι  τῶν  ἀθλητῶν264).  La  tournure  comparative  renforce  ici  le  caractère  indiscutable  
de  cette  affirmation  hyperbolique,  qui  se  fonde  sur  la  parenté  étymologique  unissant  
dans  la  misère  les  mots  ἀθλητήής  et  ἄθλιος265.  
  
La   suite   du   traité   propose   encore   quelques   remarques   relatives   à   la   santé   des  

athlètes.  Dans  le  chapitre  XII  du  Protreptique,  tout  d’abord,  où  Galien  dénie  la  beauté  
aux   athlètes,   le   dérèglement   de   leur   régime   est   à   nouveau   souligné  :   «  beaucoup  
d’entre   eux   ont   été  pris   en   charge   par   des   maîtres   de   gymnastique   qui   les  
engraissèrent   à   l’excès   et   augmentèrent   leur  masse  de   chair   et  de   sang  »   (πολλοὺς  
αὐτῶν   πάάνυ   συµμµμέέτρως   ἔχοντας   τῶν   µμελῶν   οἱ   γυµμνασταὶ   παραλαϐόόντες,  
ὑπερπιάάναντες   δὲ   καὶ   διαυξήήσαντες   αἵµματίί   τε   καὶ   σαρξὶν266).   Ce   mauvais  
encadrement   explique   peut-‐‑être   que   parfois   les   sportifs   aient   même  «  le   visage  
complètement   difforme  »   (τὰ   πρόόσωπα   παντάάπασιν   ἄµμορφα267).   Cependant,  
comme  on   le  verra  plus   loin,   ces  difformités   faciales,   vraisemblablement   liées   à  un  
empâtement   dû   au   surpoids,   sont   aussi   les   séquelles   de   coups   reçus   lors   de   la  
pratique   sportive.   Le   point   de   vue   esthétique   reste  malgré   tout   indissociable   de   la  
mauvaise  hygiène  athlétique,  dont  la  gravité  est  soulignée  par  des  préverbes  et  des  
adverbes  à  valeur  intensive  (ὑπερ-‐‑,  δια-‐‑,  παντάάπασιν).  
De  même,   enfin,   dans   le   chapitre   XIV  du  Protreptique,   Galien   refuse   aux   athlètes  

toute  part  au  plaisir,  en  écrivant  que,  bien  au  contraire,  «  durant  le  temps  où  ils  sont  
athlètes,   ils   sont   accablés   de   peines   et   de   fatigues,   non   seulement   parce   qu’ils  
s’entraînent,   mais   aussi   parce   qu’ils   se   forcent   à   manger  »   (παρὰ   µμὲν   τὸν   τῆς  
ἀθλήήσεως  χρόόνον  ἐν  πόόνοις  τε  καὶ  ταλαιπωρίίαις  εἰσίίν,  οὐ  γυµμναζόόµμενοι  µμόόνον  

                                                
264  Protreptique  XI  11  (Boudon-‐‑Millot      p.  110  =  K.  I  31).  
265  Sur  ce  point,  voir  I.C.2.a.  
266 Protreptique  XII  1   (K.   I  32  =  Boudon-‐‑Millot     p.  110).  Dans   la  note  3  p.  110,  de  son  édition,  V.  Boudon-‐‑Millot  

observe   que   Galien   rejoint   ici   le   jugement   de   certains  Cyniques   comme  Diogène   et   Cratès,   qui   ont   tous   deux  
dénoncés  la  tendance  à  l’embonpoint  des  athlètes  :  Diogène  Laërce,  Vies  des  philosophes  illustres  VI  49  :  Ἐρωτηθεὶς  
διὰ   τίί   οἱ   ἀθληταὶ   ἀναίίσθητοίί   εἰσιν,   ἔφη  ὅτι   κρέέασιν   ὑείίοις   καὶ   βοείίοις   ἀνῳκοδόόµμηνται.   («  Quand   on   lui  
demandait  pourquoi   les  athlètes  étaient   insensibles,   il  disait  que  c’était  parce  qu’ils  étaient  blindés  de  chairs  de  
porc  et  de  bœuf.  »)  ;  pour  Cratès,  voir  Antonius  et  Maximus,  De  incontinentia  =  fr.  42  L.  Paquet. 

267 Protreptique  XII  2  (K.  I  32  =  Boudon-‐‑Millot    p.  110).   
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ἀλλὰ  καὶ  πρὸς  ἀνάάγκην  ἐσθίίοντες268).  Pour  Galien,  la  mauvaise  santé  des  athlètes  
est  bien  due  à  leur  activité  sportive  proprement  dite,  faite  de  souffrances,  mais  aussi  
au   comportement   alimentaire   qui   leur   est   imposé   ou   qu’ils   s’imposent   eux-‐‑mêmes  
dans  l’espoir  de  gagner  des  compétititons.  Les  athlètes  apparaissent  donc  comme  des  
êtres  de  souffrance,  pris  dans  les  «  peines  »  et  les  «  fatigues  »,  à  la  fois  démesurément  
actifs  et  passifs.  Chez  Galien,  il  n’est  pas  toujours  aisé  de  faire  une  distinction  nette  
entre  les  mots  πόόνος  et  ταλαιπωρίία  ici  coordonnés  par  τε  καίί  :  manifestement,  dans  
ce  passage,  le  premier  terme  désigne  plutôt  l’effort  actif  accompli  pendant  l’activité  
sportive,  et   le  second  les  douleurs  ressenties  a  posteriori.  Cependant,  ces  nuances  ne  
sont  pas  toujours  claires  dans  le  reste  du  corpus269.  

Le  Sur  le  bon  état.  
  
Le  bref  traité  intitulé  Sur  le  bon  état  constitue  une  réflexion  sur  le  mot  εὐεξίία270,  qui  

est   employé   notamment   pour   parler   des   athlètes.   Le   point   de   vue   est   d’emblée  
linguistique  et  diététique.  L’objectif  de  Galien  est  de  montrer  que  le  sens  de  l’εὐεξίία  
est   dénaturé   quand   il   est   appliqué   aux   sportifs   professionnels.  Le   texte   se   fonde   à  
plusieurs   reprises   sur   la   tradition   médicale   et   philosophique,   dont   les   figures   de  
proue   sont   Hippocrate   et   Platon.   Voici   l’ensemble   du   traité,   composé   de   six  
mouvements  que,  par  souci  de  clarté,  nous  isolons  en  paragraphes  numérotés271  :  
  
1.   Τὸ   τῆς   ἕξεως   ὄνοµμα   κατὰ   παντὸς  

ἐπιφέέρειν  εἰθίίσµμεθα  τοῦ  µμονίίµμου  τε  καὶ  
δυσλύύτου   καὶ   οὐδὲν   µμᾶλλον  
ἐπαινοῦντες   ἢ   ψέέγοντες.   Ἀλλ’   ὅταν  
εὐεξίίαν   ἢ   κακεξίίαν   εἴπωµμεν,   ἤδη  
τηνικαῦτα  διορίίζοµμεθ’,  ὁποίίαν  τινὰ  τὴν  
ἕξιν   εἶναίί   φαµμεν.   Ἀγαθὴ   µμὲν   οὖν  
ἁπλῶς   ἕξις   ἐν   ἀρίίστῃ   κατασκευῇ  
γίίνεται   σώώµματος,   οὐχ   ἁπλῶς   δὲ   καθ’  
ἑκάάστην   φύύσιν   σώώµματος.   Ἡ   µμέέντοι  
καχεξίία   περὶ   πᾶσαν   συνίίσταται  
κατασκευὴν   σώώµματος,   εἴθ’   ἁπλῶς   εἴτ’  
ἐν  τῷ  πρόός  τι  λέέγοιτο.  

   1.  Nous  avons  l’habitude  d’attribuer  le  nom  d’état  à  
tout  ce  qui  est  stable  et  difficile  à  dissoudre,  et  en  rien  
davantage  dans  nos  éloges  que  dans  nos  blâmes.  Mais  
chaque  fois  que  nous  disons  bon  état  ou  mauvais  état,  
aussitôt   alors   nous   définissons   de   quelle   nature   est  
l’état   dont   nous   parlons.   L’état   employé   absolument  
est   donc   satisfaisant   dans  une   excellente   constitution  
de   corps,   tandis   que,   lorsqu’il   n’est   pas   employé  
absolument,   il   dépend  de   la   nature  de   chaque   corps.  
En   revanche,   le   mauvais   état   varie   selon   chaque  
constitution  de   corps,   qu’il   soit   dit   en   emploi   absolu  
ou  de  façon  relative.  
  

        

                                                
268 Protreptique  XIV  1  (K.  I  37  =  Boudon-‐‑Millot    p.  115-‐‑116). 
269  Voir,  en  Introduction  1.5.,  la  mise  au  point  sur  le  champ  lexical  du  sport. 
270   Il   s’agit  naturellement  du   bon  état  de   santé,  mais,   en  Thrasybule   15   (K.  V  832,   11-‐‑12  =  SM   III   p.   52),  Galien  

distingue   justement   les   formules   εὐεξίία,   employée   couramment,   et   εὐεξίίαν   ὑγιείίας,   qui   selon   lui   est   plus  
correcte  car  plus  explicite  :  δέέον  γὰρ  εὐεξίίαν  ὑγιείίας  εἰπεῖν,  οὐχ  οὕτως  ἀλλ'ʹ  ἁπλῶς  εὐεξίίαν  ὀνοµμάάζουσιν  («  il  
faudrait  dire   le  bon   état   de   santé,  mais,   au   lieu  de  procéder   ainsi,   on   emploie   l’appellation   bon   état   tout   court  »).  
Pour   rendre   compte   de   cette   relative   imprécision   qui,   éclairée   par   le   contexte,   ne   pose   pas   de   problème   de  
compréhension,  il  nous  a  paru  préférable  de  traduire  εὐεξίία  par  «  bon  état  »  et  non  par  «  bon  état  de  santé  ».  Ce  
décalque  fidèle  au  grec  met  bien  en  évidence  le  préfixe  et  la  racine,  qui  sont  précisément  inappropriés  dans  le  cas  
des  athlètes.  Sur  la  décomposition  du  mot  εὐεξίία  en  un  préfixe  εὐ-‐‑  et  un  radical  dérivé  de  ἕξις,  voir  notamment  
Thrasybule  7,  12  (K.  V  815  et  825-‐‑826  =  SM  III  p.  39  et  46-‐‑47).  

271  De  bono  habitu  Κ.  IV  750-‐‑756  =  Helmreich,  Programm  Gymnasium  Hof,  1901.  
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2.  Χρὴ  τοίίνυν  ἀναµμνησθῆναι  τῶν  περὶ  
τῆς  ἀρίίστης  κατασκευῆς  εἰρηµμέένων  ἰδίίᾳ  
τὸν   βουλόόµμενον   ἀκρίίϐως   ἐπιγνῶναι,   τίί  
ποτ’   ἐστὶν   ἁπλῶς   εὐεξίία.   Πλάάτος   γὰρ  
ἱκανὸν   ἐχούύσης   τῆς   ὑγιείίας,   ὡς  
πολλάάκις   ἐν   ἑτέέροις   ἐπιδέέδεικται,   τὴν  
µμὲν   ἐπίίτασιν   αὐτῆς   εὐεξίίαν  
ὀνοµμάάζουσιν   οἱ   παλαιοὶ   φιλόόσοφοίί   τε  
καὶ   ἰατροίί,   τὴν   δ’   ἔκλυσιν   ἰδίίῳ   µμὲν  
οὐκέέτι  προσαγορεύύουσιν  ὀνόόµματι,  τῷ  δὲ  
τοῦ   παντὸς   γέένους   ὡσαύύτως   ὑγίίειαν  
καλοῦσιν,   ὥστ’   ἀρίίστη   τις   ὑγίίεια   ἡ  
εὐεξίία,   καὶ   διὰ   τοῦτ’   ἐν   τοῖς   ἄριστα  
κατεσκευασµμέένοις   γίίνεται   σώώµμασιν.   Εἰ  
γάάρ  τι  µμὴ  τοιοῦτον,   οὐκ  ἂν  δέέξαιτο  τὴν  
ἀρίίστην  ὑγίίειαν,  ὥστ’  οὐδὲ  τὴν  εὐεξίίαν.    

2.   Il   faut   donc   se   rappeler   les   remarques   que   j’ai  
formulées   de   façon   particulière   au   sujet   de   la  
meilleure   constitution272   si   l’on   veut   apprendre  
précisement  ce  que  peut  bien  être  le  bon  état  employé  
absolument  :   étant  donné  que   la   santé  a  une  étendue  
considérable,   comme   je   l’ai   souvent   démontré   dans  
d’autres  traités273,  les  anciens  philosophes  et  médecins  
appellent  bon   état   le   degré   intense   de   cette   dernière,  
tandis  que  son  relâchement,  ils  ne  l’appellent  plus  par  
un   nom   particulier,   mais,   semblablement   à   celui   de  
toute   sa   famille  générique,   ils   le  nomment  également  
santé,  de  sorte  que  le  bon  état  est  une  santé  excellente  
et,   pour   cette   raison,   se   trouve   dans   les   corps  
excellemment   constitués.   En   effet,   si   un   corps   n’est  
pas   de   cette   nature,   il   ne   saurait   obtenir   l’excellente  
santé,   de   sorte   qu’il   n’obtiendra  pas   non  plus   le   bon  
état.    

  
3.   Ἡ   δ’   ἐν   τῷ   πρόός   τι   κατὰ   τὴν  

ἑκάάστου   φύύσιν   γίίνεται   καὶ   δὶα   τοῦτο  
µμετὰ   προσθήήκης   λέέγεται   Δίίωνος,   εἰ  
οὕτως   ἔτυχεν,   ἢ   Μίίλωνος   εὐεξίία,   οὐχ  
ἁπλῶς   εὐεξίία.  Ἡ   µμέέν   γε   τοῦ  Αχιλλέέως  
καὶ   ἡ   τοῦ   Ἡρακλέέους   ἁπλῶς   τ’   εἰσὶν  
εὐεξίίαι   καὶ   χωρὶς   προσθήήκης  
ὀνοµμάάζονται,  καθάάπερ  καὶ  καλὸς  µμὲν  ὁ  
Ἀχιλλεὺς   ἁπλῶς,   ὁ   δὲ   πίίθηκος   οὐχ  
ἁπλῶς,  ἀλλ’  ὡς  πίίθηκος  καλόός.  Ἐκ  τῶν  
µμετὰ  προσθήήκης   ἐστὶ   λεγοµμέένων   καὶ   ἡ  
τῶν   ἀθλητῶν   εὐεξίία   καὶ   δεόόντως   ὑπὲρ  
αὐτῆς   ὁ   Ἱπποκράάτης   ἔλεγεν·∙   "ʺἘν   τοῖσι  
γυµμναστικοῖσι   αἱ   ἐπ’   ἄκρον   εὐεξίίαι  

σφαλεραίί.   "ʺ   Οὐ   γὰρ   δὴ   τήήν   γ’   ἁπλῶς  
ὀνοµμαζοµμέένην   εὐεξίίαν,   ἐπειδὰν   εἰς  
ἄκρον  ἥκῃ,  σφαλερὰν  εἶναίί  φησιν.    

     
3.  Mais,  considéré  de  façon  relative,  le  bon  état  existe  

selon  la  nature  de  chacun,  et  c’est  pourquoi,  avec  une  
adjonction  grammaticale,  on  dit  le  bon  état  -‐‑  disons  au  
hasard   -‐‑  de   Dion,   ou   bien   de  Milon,   non   pas   le   bon  
état   tout   court274.   Certes,   celui   d’Achille   et   celui  
d’Héraclès  sont  de  bons  états  employés  absolument  et  
sont   dits   sans   adjonction   grammaticale,   comme  
Achille   est   dit   beau   absolument,   tandis   que   le   singe  
est   dit   beau   non   pas   de   façon   absolue,  mais   comme  
singe.   Parmi   les   formules   qui   comportent   une  
adjonction   grammaticale,   il   y   a   aussi   le   bon   état   des  
athlètes   et,   avec   raison,   sur   son   sujet,   Hippocrate  
disait  :  "ʺchez  les  sportifs,  les  bons  états  portés  au  plus  haut  
point  sont  dangereux"ʺ.  De  fait,  précisément,  il  ne  dit  pas  
que  c’est  le  bon  état  employé  absolument  qui,  une  fois  
parvenu  au  plus  haut  point,  est  dangereux.  

  
4.  Αὐτὸ  γὰρ  δὴ  τοῦτ’  ἔστιν  αὐτῇ  τὸ  εἰς  

ἄκρον   ἥκειν,   τὸ   πασῶν   τοῦ   σώώµματος  
τῶν   διαθέέσεων   ὑπάάρχειν  
ἀσφαλεστάάτην.  Ἀλλ’   ἡ   τῶν  ἀθλητῶν  ἢ  
γυµμναστικῶν   ἢ   ὅπως   ἂν   ἐθέέλῃ   τις  
ὀνοµμάάζειν  εὐεξίία,  διόότι  µμὴ  ἁπλῶς  ἐστιν  

     
4.   Car,   en   vérité,   pour   cet   état,   c’est   le   fait   même  

qu’il   soit   parvenu   au   plus   haut   point   qui   en   fait   la  
plus   dangereuse   de   toutes   les   dispositions   du   corps.  
Or   le   bon   état   des   athlètes,   des   sportifs,   ou   quelque  
autre   nom  qu’on  veuille   bien   leur  donner,   parce   que  
la  meilleure  disposition  du  corps  n’est  pas  le  bon  état  

                                                                                                                                           
272  Galien   renvoie  manifestement   au   traité  qu’il   a   consacré   en  propre  à   cette  question,   intitulé  Sur   la  meilleure  
constitution   du   corps   (Περὶ   ἀρίίστης   κατακευῆς   τοῦ   σώώµματος,  De   optima   corporis   constitutione,   K.   IV   737-‐‑749   =  
Helmreich,  Programm  Gymnasium  Hof,  1901).  L’édition  de  ce  traité  et  celle  du  De  bono  habitu  se  suivent  chez  Kühn  
comme  chez  Helmreich,  car  ces  deux  textes  sont  considérés  comme  contemporains  ;  voir  Ilberg  1892,  II,  p.  508.  

273  Pour  une  mise  au  point  sur  cette  notion  sans  doute  empruntée  à  Aristote,  voir  Grimaudo  2008,  chapitre  III.  
Sur  ce  que  Galien  appelle  τὸ  τῆς  ὅλης  ὑγείίας  πλάάτος  en  Art  médical  IV  8  (K.  I  316-‐‑317  =  Boudon-‐‑Millot    p.  284),  
voir  notamment  Almberg  1949  et  Boudon-‐‑Millot    1994  c.  

274  La  traduction  de  ἁπλῶς  par  «  tout   court  »  peut  sembler   familière.  Cependant,  elle  montre  bien  que  Galien  
parle  ici  non  pas  tant  d’une  propriété  du  bon  état  que  de  l’emploi  du  mot  εὐεξίία.    
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εὐεξίία   ἡ   ἀρίίστη   διάάθεσις   σώώµματος,  
εὐλόόγως  εἰς  ἄκρον  ἰοῦσα  σφαλερωτάάτη  
γίίνεται.   "ʺΔιάάθεσις  γάάρ,  φησίίν,   ἀθλητικὴ  
οὐ   φύύσει,   ἕξις   ὑγιεινὴ   κρείίσσων."ʺ   Τῆς  
µμὲν   οὖν   ὑγιεινῆς   ἕξεως   ἡ   τελειόότης  
εὐεξίία   ἐστίί.   Τῆς   δὲ   τῶν   ἀθλητῶν  
διαθέέσεως   οὐχ   ἁπλῶς,   ἀλλὰ   µμετὰ  
προσθήήκης,   ὡς   εὔµμορφος   πίίθηκος   καὶ  
πῆκυς   µμέέγας   καὶ   ἄδικος   χοῖνιξ   καὶ  
ἀδόόκιµμος   δραχµμήή.   Εἴτε   γὰρ   ὁ   πῆχυς  
µμέέγας,   οὐκεθ’  ἁπλῶς  πῆχυς,  ἀλλ’   ὅλον  
τοῦτο  µμέέγας  πῆχυς,  εἴθ’  ἡ  χοῖνιξ  ἄδικος,  
οὐκέέθ’   ἁπλῶς   χοῖνιξ,   ἀλλ’   ὅλον   τοῦτο  
χοῖνιξ   ἄδικος,   ὡσαύύτως   δὲ   κἀπὶ   τῶν  
ἄλλων   ἁπάάντων   τὸ   ἁπλῶς  
ὀνοµμαζόόµμενον   οὐ   τῆς   αὐτῆς   ἐστι  
φύύσεως  τῷ  µμετὰ  προσθήήκης  λεγοµμέένῳ,  
ἀλλ’   ἐνίίοτε   τὸ   µμὲν   ἄκρως   ἐπαινετόόν  
ἐστι,   τὸ   δ’,   εἰ   οὕτως   ἔτυχε,   ψεκτόόν,  
ὥσπερ   γε   καὶ   ἡ   τῶν   ἀθλητῶν   εὐεξίία.  
Τοσοῦτον  γὰρ  ἐνδεῖ  τὸ  ἐπαινετὸν  ἔχειν,  
ὥστε   καὶ   ψέέγεσθαι   δεόόντως,   οὐχ   ὑφ’  
Ἰπποκράάτους   µμόόνον   ἢ   τῶν   ἄλλων  
ἰατρῶν   τῶν   παλαιῶν,   ἀλλὰ   καὶ   πρὸς  
τῶν   ἀρίίστων   φιλοσόόφων   ὥσπερ   καὶ  
Πλάάτωνος   ἐν   τῷ   τρίίτῳ   τῆς   Πολιτείίας  
τὴν  τ’  ἀχρηστίίαν  αὐτῆς  ἅπασαν  εἰς  τὰς  
κατὰ   φύύσιν   ἐνεργείίας   ἐπιδεικνύύντος  
καὶ   ὡς   σφαλερὰ   πρὸς   ὑγίίειάάν   ἐστιν  
διεξιόόντος·∙   οὐ   γὰρ   εὐκρασίίαν   ἁπλῶς  
τοῦ  σώώµματος,   ἀλλὰ   καὶ  µμέέγεθος   ὄγκου  
µμεταδιώώκοντες,   ὃ   χωρὶς   ἀµμέέτρου  
πληρώώσεως   οὐκ   ἂν   γέένοιτο,   οὕτω   καὶ  
σφαλερὰν   αὐτὴν   ἀπεργάάζονται   καὶ  
πρὸς   τὰς   πολιτικὰς   ἐνεργείίας  
ἄχρηστον.  

employé   absolument,   est   très   dangereux   puisqu’il   se  
dirige   en   toute   logique   vers   le   plus   haut   point.   "ʺEn  
effet,   la  disposition  athlétique  n’est  pas  selon  la  nature,  un  

état   sain   est   préférable275."ʺ   La   finalité   de   l'ʹétat   sain   est  
donc   le   bon   état.   Mais   celui   qui   est   relatif   à   la  
disposition  des  athlètes  est   celui  qui  est  employé  non  
pas   absolument,   mais   avec   une   adjonction  
grammaticale,   comme   dans   "ʺun   beau   singe,   un   gros  
coude,  une  injuste  ration,  une  fausse  drachme"ʺ.  De  fait,  
si  le  coude  est  gros,  ce  n’est  plus  un  coude  tout  court,  
mais  le  concept  entier  de  gros  coude,  ou  encore,  si  une  
ration   est   injuste,   ce   n’est   plus  une   ration   tout   court,  
mais   le   concept   entier   de   une   ration   injuste.   Et   de  
même  aussi,  pour   toutes   les  autres   choses,   ce  qui  est  
employé  absolument  n’est  pas  de  la  même  nature  que  
ce   qui   est   dit   avec   une   adjonction   grammaticale,   et,  
parfois,   telle   chose   arrivée   au   plus   haut   point   est  
louable,   tandis  que   telle  autre   -‐‑   si   cela   se   trouve   -‐‑  est  
blâmable,  comme  l’est  précisément  sans  doute  le  bon  
état  des  athlètes.  En  effet,  ce  dernier  est  tellement  loin  
de   pouvoir   prétendre   à   un   éloge   qu’il   est   même  
blâmé,  avec  raison,  non  seulement  par  Hippocrate  ou  
les  autres  médecins  d’autrefois,  mais  aussi  de   la  part  
des   meilleurs   philosophes,   comme   Platon,   dans   le  
troisième   livre   de   sa   République,   qui   montre   son  
entière   inutilité  pour  accomplir   les  actions  conformes  
à   la   nature   et   qui   explique   en   détail   combien   il   est  
dangereux   pour   la   santé276.   En   effet,   comme   les  
athlètes   recherchent   non   pas   simplement   un   bon  
tempérament,   mais   aussi   la   grandeur   de   la   masse  
corporelle,   ce   qui   ne   saurait   se   produire   sans   un  
remplissage  démesuré,  c'ʹest  ainsi  qu'ʹils  rendent  le  bon  
état   dangereux   et   inutile   pour   les   actions   concernant  
la  cité.    

  
5.   Ἵνα   τοίίνυν   τῆς   ὄντως   εὐεξίίας   εἰς  

ἀκριϐῆ   γνῶσιν   ἀφικώώµμεθα,  
παραϐάάλλειν   αὐτῇ   χρὴ   τὴν   ὁµμώώνυµμον  
εὐεξίίαν   τὴν   ἀθλητικὴν   καὶ   σκέέψασθαι  
τίί   ταὐτὸν   ἑκατέέραις   ὑπάάρχει   τίί   τ’  
ἐναντίίον.   Ἡ   µμὲν   δὴ   τῶν   µμορίίων  
ἁπάάντων  τοῦ  σώώµματος  εὐκρασίία  κοινὸν  
ἀµμφοῖν.   Οὕτω   δὲ   καὶ   ἡ   τῶν   ἐνεργειῶν  
ἀρετὴ   καὶ   εἴπερ   ταῦτα,   καὶ   εὐχυµμίία.  
Ταυτὶ   µμὲν   τὰ   κοινάά.   Τὰ   δ’   ἐναντίία  
συµμµμετρίία   µμὲν   αἵµματόός   τε   καὶ   τοῦ   τῶν  

     
5.  Par  conséquent,  pour  parvenir  à  une  connaissance  

précise   de   ce   qu'ʹest   réellement   le   bon   état,   il   faut  
comparer   à   ce   dernier   son   homonyme   qu’est   le   bon  
état  athlétique  et  examiner  ce  que  l’un  et  l’autre  ont  de  
semblable   et   d'ʹopposé.   En   vérité,   le   bon  mélange   de  
toutes  les  parties  du  corps  est  commun  aux  deux  ;  et  il  
en   va   de   même   pour   l'ʹexcellence   des   fonctions   et  
aussi,   si   ces   conditions   sont   réunies,   pour   la   bonne  
qualité  des  humeurs.  Voilà  pour  les  points  communs.  
Quant   aux   différences,   on   observe   un   juste   équilibre  
du  sang  et  de  toute  la  masse  des  corps  solides  dans  les  

                                                                                                                                           
275  De  alimento  34  (Littré  IX  p.  110  =  CMG  1.1  p.  82).    
276  République  III,  notamment  407  b-‐‑c  et  410  b  5.  
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στερεῶν   σωµμάάτων   ὄγκου   παντὸς   ἐν  
ταῖς   ὄντως   εὐεξίίαις,   ἀµμετρίία   δὲ   τῶν  
αὐτῶν   τούύτων   καὶ   µμάάλιστα   τοῦ  
σαρκώώδους   γέένους   ἐν   ταῖς   ἀθλητικαῖς,  
αἷς   ἐξ   ἀνάάγκης   ἕπεται   τὸ   σφαλερόόν,  
ἐπειδὰν  εἰς  ἄκρον  ἀφίίκηται.    

cas   réels   de   bon   état277,   mais   un   déséquilibre   de   ces  
mêmes   éléments   et   surtout   de   ceux   qui   sont   fait   de  
chair  dans  les  cas  de  bon  état  athlétique,  à  la  suite  de  
quoi   apparaît   nécessairement   l’instabilité,   puisque   la  
disposition278  est  parvenue  à  un  point  culminant.    

  
  
6.   Ὅταν   γὰρ   ἐσθίίωσι   µμὲν   πρὸς  

ἀνάάγκην,  πέέττῃ  δ’  ἡ  γαστὴρ  ἐρρωµμέένως  
καὶ   ἡ   ἀνάάδοσις   ἐπὶ   τῇ   πέέψει   γίίνηται  
ῥᾳδίίως  αἱµμάάτωσίίς  τε  καὶ  πρόόσθεσις  καὶ  
πρόόσφυσις   καὶ   θρέέψις   ἕπηται   τοῖσδε,  
κίίνδυνος  ὑπερπληρωθῆναι  τὴν  ἕξιν,  ὡς  
µμηκέέτ’   εἶναι   τῇ   φύύσει   χώώραν  
προσθέέσεως   κἀν   τῷδε   πληροῦνται   µμὲν  
αἵµματος   αἱ   φλέέϐες   ἀµμέέτρως,  
καταπνίίγεται   δὲ   καὶ   σϐέέννυται   τὸ  
ἔµμφυτον   θερµμὸν   ἀποροῦν   τῆς  
διαπνοῆς.   Εἴπερ   δ’   ἔτ’   ἀντέέχει   τοῦτο,  
ῥήήγνυται   τι   τῶν   ἐπικαίίρων   ἀγγείίων,  ἃ  

     
6.  En  effet,  lorsqu'ʹon279  mange  par  contrainte,  que  le  

ventre   réalise   la   coction   à   pleine   puissance,   que   la  
digestion  se  fait  facilement  sous  l’effet  de  la  coction  et  
que   s’ensuit   la   génération   du   sang,   l'ʹadjonction,  
l’agglutination   et   la   croissance   nutritives280,   il   y   a   un  
risque   que   l'ʹétat   soit   rempli   avec   outrance   au   point  
que   la   nature   n'ʹait   plus   de   place   pour   l'ʹadjonction  
nutritive  ;   et,   dans   cette   situation,   les   vaisseaux  
sanguins   sont   remplies  de   sang   de   façon  démesurée,  
et   la   chaleur   innée   s'ʹéteint   et   s'ʹétouffe  puisqu’elle   est  
privée   du   passage   de   l’air281.   Mais   si   cette   chaleur  
résiste   encore,   il   y   a   rupture   de   l’un   des   vaisseaux  
vitaux   qui   sont   placés   juste   le   long   du   poumon,   du  

                                                                                                                                           
277  Le  mot  «  cas  »  est  utile  pour  traduire  l’expression  ταῖς  ὄντως  εὐεξίίαις  pour  deux  raisons  :  d’une  part,  il  se  

met   facilement   au   pluriel,   contrairement   à   l’expression   «  bon   état  »  ;   d’autre   part,   il   accueille   sans   difficulté  
l’adjectif  «  réel  »  en  fonction  épithète,  ce  qui  permet  de  traduire  l’adverbe  ὄντως.  Comme  ἁπλῶς  dans  ἡ  ἁπλῶς  
εὐεξίία,  ὄντως  enclavé  entre  l’article  et  le  nom  εὐεξίία  exprime  moins  une  propriété  de  l’εὐεξίία  que  la  façon  dont  
ce  concept  est  appréhendé  théoriquement  et,  en  l’occurrence,  authentifié.  

278  Le  sujet  du  verbe  ἀφίίκηται  n’est  pas  exprimé  ;  il  s’agit  d’un  singulier.  Implicitement,  on  devine  que  Galien  
parle   ici  de   l’εὐεξίία  athlétique,  parvenue  à  un  point   culminant.  Or,  dans   la  mesure  on  relève  dans  cette  même  
phrase  le  groupe  ταῖς  ἀθλητικαῖς  [sc.  εὐεξίίαις]  qui  figure  déjà  au  pluriel,  il  est  assez  peu  satisfaisant  de  le  sous-‐‑
entendre  une  seconde  fois  au  singulier.  C’est  la  raison  pour  laquelle  on  a  choisi  de  donner  pour  sujet  à  ἀφίίκηται  
le  nom  διάάθεσις,  que  l’on  a  rendu  par  «  disposition  ».  

279  Dans  l’esprit  de  Galien,  le  sujet  non  exprimé  du  verbe  ἐσθίίωσι  est  sans  doute  les  athlètes,  qu’on  déduit  de  
l’adjectif  ἀθλητικαῖς  employé  précédemment,  mais  il  est  possible  aussi  de  rester  plus  vague  grâce  à  l’emploi  de  
l’indédini  «  on  »,  qui  n’obscurcit  en  rien  la  thèse  exposée.  

280   Dans   la   processus   d’alimentation,   Galien   distingue   clairement   plusieurs   étapes.   L’αἱµμάάτωσις   est   la  
génération  de  l’humeur  sanguine,  issue  de  l’ingestion  des  aliments.  La  πρόόσθεσις  «  administration  de  nourriture,  
nourrissement  »  est  l’adjonction  de  la  nourriture  digérée  à  côté  des  tissus  ;  voir  les  références  du  TLG  à  Hp.  Aph.  
1.19   (pl.)   et   à   Gal.  Nat.   Fac.   1.11,   17(2).364.   La   πρόόσφυσις   «  assimilation,   agglutination  »   est   l’adhésion   de   la  
nourriture   digérée   aux   tissus  ;   voir   la   référence   du   TLG   à   Gal  Nat.   Fac.   1.11,   3.1.   La   θρέέψις   «  nourrissement,  
croissance,   satiété  »   est   la   croissance   rendue   possible   par   l’ensemble   des   processus   nutritifs.   Voir   aussi   De  
symptomatum  causis  III  10  (K.  VII  256,  15-‐‑18)  :  Ἡ  µμὲν  γὰρ  πέέψις  τε  καὶ  θρέέψις  ἀλλοιώώσεις  εἰσίίν·∙  ἡ  δὲ  πρόόσθεσις  
εἰς   ἑαυτὸ   καταδεχοµμέένου   τὴν   τροφὴν   δροσοειδῶς   τοῦ   τρεφοµμέένου   γίίγνεται·∙   ἡ   πρόόσφυσις   δὲ   κόόλλησίίς   τίίς  
ἐστι   καὶ   ἕνωσις.   («  La   coction   et   la   croissance   nutritive   sont   des   altérations  ;   l’adjonction   nutritive   se   produit  
quand   le   corps  nourri   accueille   en   lui-‐‑même   la  nourriture  à   la   façon  de   la   rosée  ;   l’assimilation  est   en  quelque  
sorte  une  agglutination  et  une  union.  »)  Voir  encore  De  naturalibus  facultatibus  III  13  (K.  II  24,  7-‐‑14  =  SM  III  p.  118)  :  
Θρέέψις…  ὁµμοίίωσις  τοῦ  τρέέφοντος  τῷ  τρεφοµμέένῳ.  Ἵνα  δ'ʹ  αὕτη  γέένηται,  προηγήήσασθαι  χρὴ  πρόόσφυσιν,  ἵνα  δ'ʹ  
ἐκείίνη,  πρόόσθεσιν.  Ἐπειδὰν  γὰρ  ἐκπέέσῃ  τῶν  ἀγγείίων  ὁ  µμέέλλων  θρέέψειν  ὁτιοῦν  τῶν  τοῦ  ζῴου  µμορίίων  χυµμόός,  
εἰς   ἅπαν  αὐτὸ   διασπείίρεται   πρῶτον,   ἔπειτα  προστίίθεται   κἄπειτα  προσφύύεται   καὶ   τελέέως   ὁµμοιοῦται.   («  La  
croissance  nutritive  est   l’altération  de  celui  qui  mange  par  ce  qui  est  mangé.  Là  où  elle  se  produit,   il   faut  qu’ait  
précédé  une  assimilation,  et  là  où  cette  dernière  se  produit,  il  faut  qu’ait  précédé  une  adjonction.  En  effet,  quand  
le  suc  qui  va  nourrir  quelque  partie  que  ce  soit  de  l’être  vivant  sort  des  vaisseaux,  de  lui-‐‑même  il  commence  par  
se  disperser  totalement,  puis  il  s’adjoint,  ensuite  il  s’agglutine  et  enfin  il  s’altère.  »)  

281   Ici,   la  διαπνοήή  ne  désigne  pas  encore   la  sudation,  mais  simplement   la  ventilation,  c’est-‐‑à-‐‑dire   la  possibilité  
pour  l’air  de  parcourir  les  veines.  Cette  circulation  assure  la  conservation  de  la  chaleur  innée  en  garantissant  son  
rafraîchissement  avant  même  de  rendre  possible  le  processus  de  transpiration.  
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δὴ   καθ’   ἧπάάρ   τε   καὶ   πνεύύµμονα   καὶ  
θώώρακα   τέέτακται.   Καὶ   γὰρ   δὴ   καὶ  
µμαλακώώτερα   τοῖς   χιτῶσι   τῶν   ἐν   τοῖς  
χώώλοις  ὑπάάρχει  ταῦτα  καὶ  πρόότερα  τὴν  
τροφὴν   δέέχεται   καὶ   διὰ   τὸ   πλῆθος   τῆς  
ἐν  αὐτοῖς  φυσικῆς  θερµμασίίας  ἔτι  τε  τῶν  
ἐνεργειῶν   τὸ   διηνεκὲς   ὅµμοιόόν   τι   τῇ  
ζέέσει   πάάσχον   τὸ   αἷµμα   τοὺς   χιτῶνας  
αὐτῶν   ἀναρρήήγνύύσιν,   ὥσπερ   ὁ  
γλευκίίνης   οἶνος   τοὺς   πίίθους.   Ταῦτάά   τ’  
οὖν   οὕτω   γίίνεται   πάάντα   ταῖς   ἀµμέέτροις  
πληρώώσεσιν  ἐξ  ἀνάάγκης  ἑπόόµμενα  καὶ  αἱ  
περὶ   αὐτῶν   ἀποδείίξεις   τοῖς   φυσικοῖς  
ἕπονται   λόόγοις.   Ὅτι   δὲ   σϐέέννυται   τὸ  
ἔµμφυτον   θερµμὸν   ὑπερπληρωθεισῶν  
αἵµματος   τῶν   φλεϐῶν,   ἐν   τοῖς   Περὶ  
χρείίας   ἀναπνοῆς   εἴρηται,   ὅτι   δ’   αἱ  
φλέέϐες   ῥήήγνυνται   ἐν   τοῖς  Ἀνατοµμικοῖς.  
Οὕτω   δ’   ἂν   καὶ   ὁ   Ἱπποκράάτης   φανείίη  
γινώώσκων,  οὐ  µμόόνον  ἐπειδὰν  φῇ  τὴν  ἐν  
τοῖς   γυµμναστικοῖς   ἐπ’   ἄκρον   εὐεξίίαν  
εἶναι   σφαλεράάν,   ἀλλὰ   κἀπειδὰν  
ἑτέέρωθι  γράάφῃ·∙  "ʺΤὸ  δὲ  ἐξαίίφνης  ἄφωνον  
γενέέσθαι,  φλεϐῶν  ἀπολήήψιες  λυπέέουσι."ʺ  
Τὰς   γὰρ   αἰφνιδίίους   παραλύύσεις   τῶν  
ἐνεργειῶν   ἁπασῶν   διὰ   µμιᾶς  
ἐπικαιροτάάτης  ἐδήήλωσεν.  Ἀπολήήψεις  δὲ  
φλεϐῶν   τὰς   ὑπερπληρώώσεις   εἶπεν,  
ἐπειδὰν   ἀπορῶσιν   εἰς   ἀναψυξιν  
διαπνοῆς.    

foie  ou  du   thorax.  De   fait,   en   vérité,  à   cause  de   leurs  
tuniques,   ces   vaisseaux  sont  plus  mous  que   ceux  qui  
sont  dans  les  membres,  et  ce  sont  eux  qui  les  premiers  
reçoivent  la  nourriture,  et,  à  cause  de  l'ʹimportance  de  
l'ʹéchauffement   naturel   qui   a   lieu   en   leur   sein,   à   quoi  
s’ajoute   l’activation   continue  des   fonctions,   subissant  
une   épreuve   à   peu   près   semblable   à   l’ébullition,   le  
sang   fait   éclater   leurs   tuniques,   comme   le   vin   doux  
fait   éclater   les   jarres.   C’est   donc   ainsi   que   se  
produisent   tous   ces   phénomènes,   qui   suivent  
nécessairement   les   remplissages   démesurés,   et   les  
démonstrations  qui  peuvent  en  être   faites   suivent   les  
calculs   de   la   nature.   Le   fait   que   la   chaleur   innée  
s'ʹéteigne   lorsque   les   vaisseaux   sanguins   ont   été  
remplies  de   sang   avec   outrance   est   exposé  dans  mes  
livres  Sur   l’utilité   de   la   respiration282,   et   le   fait   que   les  
vaisseaux   se   brisent   est   exposé   dans   mes   Traités  
anatomiques283.  Or   il   semblerait   qu’Hippocrate   soit   lui  
aussi  de  cet  avis,  non   seulement  quand   il  dit  que   les  
bons  états  de  santé  portés  au  plus  haut  point  chez  les  
spécialistes   des   exercices   physiques   sont   dangereux,  
mais  aussi  quand,  dans  un  autre  passage,   il  écrit  :  "ʺLa  
perte  subite  de  la  parole  est  un  dommage  dû  à  l’interruption  

des   vaisseaux   sanguins284."ʺ   En   effet,   il   a  montré   que   la  
paralysie   subite   de   toutes   les   fonctions   était   causée  
par  celle  d’une  seule  fonction  vitale.  Et  il  a  dit  que  les  
remplissages   excessifs   signifiaient   l’interruption   des  
vaisseaux   sanguins   dès   lors   que   ces   derniers   étaient  
privés   de   la   ventilation   produisant   leur  
rafraîchissement.  

  
Le  premier  mouvement  propose  une  définition  de  l’ἕξις,  identifiée  à  un  état  stable.  

Les  dérivés  nominaux  εὐεξίία  et  κακεξίία  sont  aussitôt  présentés  en  fonction  de  leurs  
emplois,  qui  a  priori  sont  respectivement  laudatif  et  péjoratif.  

  
Le   deuxième   mouvement   rappelle   alors   que   la   notion   de   santé   présente   une  

certaine   étendue,   qui   va   du   pire   au   meilleur   état   de   corps,   ce   dernier   étant  
identifiable  à  l’εὐεξίία.    

  

                                                                                                                                           
282  Voir  notamment  De  usu  respirationis  3  (K.  IV  486-‐‑491  =  Furley  et  Wilkie  1984  p.  101-‐‑109).  
283  Sur  cette  partie  de   l’œuvre  galénique,  voir   les  notes  de  V.  Boudon-‐‑Millot  dans  son  édition  de   l’Art  médical,  

XXXVII  9  (K.  I  408  =  Boudon-‐‑Millot    p.  389).  
284  Du   régime   dans   les   maladies   aiguës,   Αppendice   4,   début   de   la   première   phrase   (Littré   II   p.   402-‐‑405).   Voici  

l’intégralité  de   la  phrase  :  Τὸ  δὲ  ἄφωνον  ἐξαίίφνης  γενέέσθαι,  φλεϐῶν  ἀπολήήψιες  λυπέέουσιν,  ἢν  ὑγιαίίνοντι  τόόδε  
ξυµμϐῇ   ἄνευ   προφάάσιος   ἢ   ἄλλης   αἰτίίης   ἰσχυρῆς   («  La   perte   subite   de   la   faculté   de   parler   est   un   dommage   dû   à  
l’interruption   des   vaisseaux   sanguins   si   cet   accident   survient   dans   le   cas   d’un   individu   sain   sans   condition   préalable   ni  

aucune  autre  cause  violente  ».  Cette  phrase  est  commentée  en  In  Hippocratis  de  victu  acutorum  commentarius  IV  21  (K.  
XV  775-‐‑776  =  CMG  5.9.1  p.  292)  ;  elle  introduit  des  précisions  sur  lesquelles  on  reviendra  en  I.A.3.  quand  il  sera  
question  des  violences  traumatiques  dues  au  sport.  
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Cependant,   le   troisième  mouvement  distingue   les  emplois  absolus  et   les  emplois  
déterminés  du  nom  εὐεξίία,  ce  qui  invite  à  en  relativiser  le  caractère  idéal.  En  effet,  si  
ce  mot   est   complété   par   une   «   adjonction   grammaticale  »   (προσθήήκη285),   son   sens  
peut  s’altérer.    

Tel  n’est  pas  le  cas  quand  on  parle  de  l’εὐεξίία  d’Achille  ou  d’Héraclès  :  en  effet,  
Galien  insiste  sur  l’universalité  proverbiale  des  expressions  ἡ  τοῦ  Ἀχιλλέέως  εὐεξίία  
ou  ἡ  τοῦ  Ἡρακλέέους  εὐεξίία,  équivalant  à  ἡ  εὐεξίία  tout  court,  tant  il  est  vrai  que  ces  
deux  héros  mythiques  sont  l’incarnation  idéale  de  la  notion  de  bon  état.    

En  revanche,  le  mot  εὐεξίία  tend  à  signifier  son  contraire  quand  il  est  associé  aux  
athlètes,  comme  le  montre  l’Aphorisme  I  3,  partiellement  cité  :  «  chez  les  spécialistes  des  
exercices  physiques,  les  bons  états  portés  au  plus  haut  point  sont  dangereux.  »  On  pourrait  
croire   que   l’emploi   du   pluriel   αἱ   εὐεξίίαι   à   propos   des   sportifs   a   son   importance,  
puisque  Galien  lui  oppose  ensuite  le  singulier  ἡ  εὐεξίία  employé  absolument  :  dans  
l’usage  du  pluriel,  on  verrait  un  indice  du  fait  que  les  εὐεξίίαι  d’athlètes  ne  sont  plus  
des  incarnations  de  l’εὐεξίία  tout  court.  Cependant,  quelques  lignes  plus  haut,   l’état  
de   santé   d’Achille   et   celui   d’Héraclès   avaient   comme   attribut   le   pluriel   ἁπλῶς  
εὐεξίίαι  alors  même  qu’il  s’agissait  bien  d’un  état  de  santé  idéal.  Selon  Galien,  en  tout  
état  de  cause,  même  prise  isolement,  l’εὐεξίία  d’un  athlète  quelconque  ne  saurait  être  
confondue  avec  l’εὐεξίία  tout  court,  car  le  sport  professionnel  ne  produit  pas  un  idéal  
de   santé,  mais   une   disposition   instable   en   raison   de   son   caractère   extrême.  Ce   qui  
importe   donc,   ce   n’est   pas   le   pluriel   αἱ   εὐεξίίαι,   mais   la   présence   du   groupe  
prépositionnel  ἐπ’  ἄκρον  qui,  placé  juste  avant  le  nom,  vient  en  dénaturer  le  sens286.  

  
Le  quatrième  mouvement   justifie  le  blâme  hippocratique  formulé  à  l’encontre  de  

l’εὐεξίία   athlétique  :   Galien   voit   un   danger   dans   le   caractère   extrême   de   cette  
disposition.   Pour   appuyer   son   argumentation,   il   cite   le   chapitre   34   du   Sur  
l’alimentation   d’Hippocrate287   et   renvoie   au   troisième   livre   de   la   République   de  
Platon288,   qui   déplorent   de   façon   analogue   la   nuisance   contre-‐‑nature   du   surpoids  
athlétique289.  Certes,   il   laisse  ouverte  la  possibilité  d’une  vertu  de  l’excès,  mais  cette  
dernière   ne   saurait   concerner   l’εὐεξίία   athlétique  ;   il      écrit   en   effet  :   «  parfois,   telle  
chose  arrivée  au  plus  haut  point  est  louable,  tandis  que  telle  autre  -‐‑  si  cela  se  trouve  -‐‑  

                                                
285  Cette  expansion  peut  être  un  génitif  adnominal  (ex.  τῶν  ἀθλητῶν,  τῶν  γυµμναστικῶν),  un  adjectif  épithète  

(ex.  ἀθλητικήή,  γυµμναστικήή,  ἄκρα)  ou  tout  autre  mot  ou  groupe  de  mots  de  fonction  équivalente  (ex.  le  groupe  
prépositionnel  ἐπ’  ἄκρον).    

286  Il  ne  s’agit  même  pas  encore  de  dire,  comme  le  fera  Galien  en  De  sanitate  tuenda  I  5  (K.  VI  29-‐‑31  =  CMG  5.4.2  
p.  13-‐‑14)  que  la  perfection  idéale  demeure  inaccessible  dans  la  réalité  des  faits  ;  sur  ce  point,  voir  Grimaudo  2008  
p.  96-‐‑97.  

287  De  alimento  34  (Littré  IX  p.  110  =  CMG  1.1  p.  82).  Galien  ne  cite  pas  la  phrase  en  entier  ;  la  version  intégrale  est  
la  suivante  :  «  Διάάθεσις  ἀθλητικὴ  οὐ  φύύσει,  ἕξις  ὑγιεινὴ  κρείίσσων  ἐν  πᾶσι  »  («  La  constitution  athlétique  n’est  pas  
naturelle,  un  état  sain  est  préférable  à  tous  égards  »).  Pour  la  traduction  du  complément  ἐν  πᾶσι,  voir  Visa-‐‑Ondarçuhu  
1999  p.   287  note   4.  Pour   un   commentaire  de   la   formule   et   sur   l’usage  qui   en   est   fait   par  Galien,  voir  Boudon-‐‑
Millot    2002  p.  718  et  p.  723-‐‑728.    

288  République  III,  notamment  407  b-‐‑c  et  410  b  5.  Voir  Thrasybule  36  (K.  V  875  =  SM  III  p.  82)  commenté  plus  loin.  
289  L’argument  diététique  se  voit  redoublé  par  un  argument  utilitaire,  déplorant  l’inutilité  civique  des  athlètes  ;  

sur  ce  point,  voir  I.B.1.a.  
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est  blâmable,  comme  l’est  précisément  sans  doute  le  bon  état  des  athlètes  »  (ἐνίίοτε  τὸ  
µμὲν   ἄκρως   ἐπαινετόόν   ἐστι,   τὸ   δ’,   εἰ   οὕτως   ἔτυχε,   ψεκτόόν,   ὥσπερ   γε   καὶ   ἡ   τῶν  
ἀθλητῶν   εὐεξίία).   Il   faudra   se   souvenir   de   cette   relative   clémence   à   l’égard   de  
l’excès,   qui   permettra   de   comprendre   l’existence   théorique   d’un   segment   temporel  
où  l’εὐεξίία  est  en  pleine  acmé  sur  une  certaine  durée290.  

  
Toutefois,   dans   le   cinquième   mouvement,   Galien   réduit   le   fossé   qui   sépare  

l’εὐεξίία   tout   court   et   l’εὐεξίία   athlétique.   Pour   ce   faire,   il   compare   les   deux  
dispositions  en  exposant  leurs  points  communs  puis  leurs  différences  d’un  point  de  
vue  à  la  fois  physiologique  et  morphologique.    

Si   l’on  en  croit  ce   texte,   l’εὐεξίία  athlétique  partagerait   trois  caractéristiques  avec  
l’εὐεξίία  pure  et  simple,  à  savoir  un  bon  tempérament  (c’est-‐‑à-‐‑dire  le  juste  équilibre  
entre  les  quatre  qualités,  chaud,  froid,  sec  et  humide),  un  bon  fonctionnement  (c’est-‐‑
à-‐‑dire   la   capacité   d’accomplir   correctement   toutes   les   fonctions   naturelles)   et   une  
bonne   qualité   humorale   (c’est-‐‑à-‐‑dire   un   juste   équilibre   entre   les   quatre   humeurs,  
sang,  phlegme,  bile   jaune  et  bile  noire291).  Pour  établir  cette  comparaison  en  dehors  
de   toute   polémique,   on   voit   que   Galien   prend   pour   référent   un   athlète   disposant  
d’un  état  de  santé  relativement  bon,  ce  qui  n’est  pas  toujours  le  cas  dans  le  reste  du  
corpus,   où,   pour   les   besoins   de   son   argumentation,   il   peut   se   figurer   des   sportifs  
professionnels  avec  par  exemple  un  tempérament  trop  chaud,  un  membre  luxé  ou  un  
excès  de  bile  jaune  dans  l’estomac.    

Vient   ensuite   l’exposé   des   différences  :   l’εὐεξίία   tout   court   se   caractérise   par   un  
juste   équilibre,   à   savoir   celui  du   sang  et   celui  des   corps   solides,   à  quoi   s’oppose   le  
mauvais  équilibre  de  l’εὐεξίία  athlétique,  qui  concerne  le  sang,  les  parties  solides  et  
en  particulier   les  parties   charnues.  Un   corps   en  bon  état   contient  donc  du   sang  de  
bonne  qualité  en  quantité  raisonnable  et  ses  parties  sont  justement  proportionnées  les  
unes  par  rapport  aux  autres.  Inversement,   le  sang  des  athlètes  est  de  bonne  qualité,  
mais   trop   abondant292.   Quant   aux   parties   solides,   qui   certes   fonctionnent  
normalement,   elles   sont   hypertrophiées,   notamment   dans   les   chairs,   saturées   de  
muscles  et  de  graisse  :  les  athlètes  sont  donc  alourdis  à  l’extrême  et  comprimés  dans  
leur  enveloppe  corporelle,  qui  est  gonflée  au  maximum.  

  

                                                
290  Cette  idée  se  fera  jour  en  Thrasybule  9  (K.  V  820,  17  -‐‑  821,  6  =  SM  III  p.  43-‐‑44)  et  dans  le  Commentaire  à  Nature  
de  l’Homme  III  30  (In  Hippocratis  vel  Polybi  opus  de  salubri  victus  ratione  privatorum  commentarius  29,  extrait  5  =  Galeni  
in  Hippocratis  de  natura  hominis  commentarius  III  30  ;  K.  XV  218,  1-‐‑9  =  CMG  5.9.1  p.  110).    

291  Cette   information  est  confirmée  dans  un  passage  du  Sur   la  bile  noire  (De  atra  bile   IV  9,  K.  V  118,  3-‐‑6  =  CMG  
5.4.1.1   p.  78)   où  Galien   s’interroge   sur   la   nature   du   sang   contenu   dans   les   hémorrhoïdes  ;   il   envisage  alors   les  
sportifs,  amateurs  ou  professionnels,  et  les  gens  de  bonne  qualité  humorale  comme  un  seul  et  même  groupe  :  «  À  
son  propos,  il  faut  chercher  à  savoir  de  quelle  nature  est  le  sang  qui  a  été  exclu,  s’il  est  tel  que  celui  dont  disposent  
les  sportifs,  les  athlètes  et,  parmi  les  simples  particuliers,  les  gens  parfaitement  sains  et  dotés  d’humeurs  de  bonne  
qualité,  ou  bien  s’il  est  plus  noir  et  plus  épais  que  ce  dernier.  »  (Χρὴ  καταµμανθάάνειν  ἐπ'ʹ  αὐτῆς,  ὁποῖόόν  ἐστι  τὸ  
ἐκκρινόόµμενον   αἷµμα,   πόότερον   οἷον   ἔχουσιν   οἵ   τε   γυµμναστικοὶ   καὶ   οἱ   ἀθληταὶ   καὶ   τῶν   ἰδιωτῶν   οἱ   τελέέως  
ὑγιεινοίί  τε  καὶ  εὔχυµμοι,  ἢ  µμελάάντερόόν  τε  καὶ  παχύύτερον  τοῦδε.)  

292 On  retrouve  cette  idée  dans  le  chapitre  10  du  traité  Sur  la  pléthore  (De  plenitudine  10,  K.  VII  563,  13  -‐‑  565,  6  =  
Serta  Graeca  9,  Otte  p.  64-‐‑66)  étudié  ci-‐‑dessous. 
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Dans  le  sixième  et  dernier  mouvement  du  texte,  Galien  explique  les  dérèglements  
physiologiques   auxquels   s’expose   un   corps   en   εὐεξίία   athlétique.   Pour   ce   faire,   il  
renvoie   à   ses   propres   ouvrages   (Sur   la   respiration,   Traités   anatomiques)   avant   de  
rappeler  le  contenu  de  Sur  l’aliment  34  et  de  commenter  un  extrait  de  l’Appendice  4  au  
traité  Du  régime  dans  les  maladies  aiguës.  Selon  lui,  le  risque  ultime  encouru  à  cause  de  
la  suralimentation  est  la  pléthore  du  sang.  Tout  d’abord,  en  effet,  une  telle  saturation  
peut  provoquer  l’extinction  de  la  chaleur  innée,  qui  est  étouffée  par  la  privation  d’air.  
Mais,   en   outre,   si   cet   accident   n’a   pas   lieu,   elle   peut   encore   faire   éclater   un   des  
vaisseaux   vitaux   situés   au   niveau   du   poumon,   du   foie   ou   du   thorax  :   de   fait,   ces  
conduits,   particulièrement  mous   par   nature,   sont   incapables   de   résister   à   une   trop  
forte  pression  sanguine,  qui  est  comparable  à  une  ébullition  ou  à  la  fermentation  du  
vin293.    

Deux  occurrences  du  mot  πρόόσθεσις,  au  nominatif  puis  au  génitif,  évoquent  ici  le  
processus   de   l’«  adjonction   nutritive  »,   rendue   impossible   par   la   saturation   des  
chairs.   Elles   entrent   ironiquement   en   résonance   avec   la   notion   d’«  adjonction  
grammaticale  »   (προσθήήκη),   qui   dans   les   paragraphes   précédents   servait   à  
caractériser   les   emplois   déterminés   du   nom   εὐεξίία   notamment   pour   parler   des  
athlètes294.    

Dans  la  fin  du  développement,   l’usage  que  Galien  fait  de  la  citation  du  traité  Du  
régime  dans  les  maladies  aiguës  est  problématique  car  partiellement  inadéquat.  En  effet,  
le  texte  hippocratique  affirme  que  l’interruption  des  veines  provoque  la  paralysie  du  
seul   discours   (ἄφωνον   γενέέσθαι)   et   non   pas   celle   de   toutes   les   fonctions,  
contrairement   à   ce  que  Galien  dit   ici   (παραλύύσεις   τῶν  ἐνεργειῶν  ἁπασῶν).  Peut-‐‑
être   conscient   du  décalage   apportée   par   cette   citation,   qui   n’est   pas   d’une   absolue  
pertinence,   le  médecin  de  Pergame  a  développé   son  argumentation  avec  prudence  
grâce   à   l’optatif   accompagné   de   ἄν,   exprimant   l’atténuation   :   «  Il   semblerait  
qu’Hippocrate  soit   lui  aussi  de  cet  avis…  »  (Οὕτω  δ’  ἂν  καὶ  ὁ  Ἱπποκράάτης  φανείίη  
γινώώσκων...).   En   revanche,   la   seconde   justification   que   Galien   donne   à   la   citation  
hippocratique   ne   pose   pas   de   difficulté  :   il   est   exact   qu’Hippocrate   associe  
l’interruption  des  veines  à  la  pléthore.  De  ce  point  de  vue,  donc,  la  référence  n’est  pas  
forcée.   De   fait,   parmi   les   causes   de   l’aphonie,   Hippocrate   relève,   entre   autres  
symptômes,   l’«  interruption  des   souffles  d’air  dans   les  vaisseaux  sanguins  »   (πνευµμάάτων  
ἀπολήήψιες  ἀνὰ  τὰς  φλέέϐας),  qui  peut  être  due  à  la  pléthore  sanguine,  si  l’on  en  croit  
la   fin  du   chapitre   4  de   l’Appendice   au   traité  Du   régime   dans   les  maladies   aiguës295.  On  
                                                

293   L’image   de   la   fermentation   viticole   figure   aussi   dans   le   chapitre   2   du   cinquième   livre   du   Sur   la   méthode  
thérapeutique  (De  methodo  medendi  V  2,  K.  X  313  7-‐‑10)  où  Galien  s’intéresse  aux  différents  types  d’hémorragies,  et  
notamment  à  celle  causée  par  la  pléthore  :  «  En  outre,  qu’un  nombre  non  négligeable  de  vaisseaux  éclatent  parce  
qu’ils  sont  incapables  de  retenir  le  sang  qu’ils  contiennent,  surtout  si  ce  dernier  contient  du  souffle  vital,  c’est  une  
évidence  quand  on  voit   les   jarres   se   fendre   sous   l’effet  du   vin  doux,   tout   comme  beaucoup  d’autres   corps   très  
solides.  »  (Ὅτι  δὲ  καὶ  διὰ  τὸ  µμὴ  στέέγειν  τὸ  περιεχόόµμενον  ἐν  αὐτοῖς  αἷµμα,  καὶ  µμάάλισθ'ʹ  ὅταν  ᾖ  πνευµματικὸν,  οὐκ  
ὀλίίγα  ῥήήγνυται,  δηλοῦσιν  οἵ  τε  πίίθοι  πρὸς  τοῦ  γλεύύκους  ἀναρρηγνύύµμενοι  καὶ  ἄλλα  πολλὰ  τῶν  ἰσχυροτάάτων  
σωµμάάτων.)  

294  Voir  aussi  Hippocratis  Aphorismi  et  Galeni  in  eos  commentarius  I  3  (K.  XVII  B  364,  4-‐‑6).  
295 Du   régime  dans   les  maladies   aiguës,  Αppendice,   fin  de   la   section  4   (Littré   II  p.   404-‐‑405).  Dans   le   commentaire  

suivi  qu’il  fait  de  ce  traité  (In  Hippocratis  de  victu  acutorum  commentarius  IV  21  ;  K.  XV  775-‐‑776  =  CMG  5.9.1  p.  292),  
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verra  que  le  commentaire  suivi  que  Galien  fait  de  ce  texte  produit  une  analyse  plus  
précise  :  il  présente  le  dérèglement  des  vaisseaux  sanguins  comme  un  lestage  de  leur  
faculté   et   il   voit   dans   l’extinction   de   la   chaleur   innée   un   symptôme   d’épilepsie,  
d’apoplexie  ou  de  syncope  cardiaque296.  
  

Le  diagnostic  de  la  pléthore,  que  le  traité  Sur  le  bon  état  s’efforce  d’examiner  avec  
une   grande   clarté,   a   suscité   chez   les  médecins   des   débats   animés.   Galien   s’en   fait  
l’écho  dans  le  traité  qu’il  consacre  à  cette  notion,  intitulé  Sur  la  pléthore.  Ainsi,  dans  le  
chapitre   10  de   ce   texte,   après   avoir   critiqué   les  médecins   empiriques,   il   s’en  prend  
notamment  aux  médecins  logiques,  qui  se  divisent  sur  la  question.  Il  montre  en  effet  
que   certains   d’entre   eux   confondent   à   tort   la   simple   abondance   (πλῆθος)   et   la  
surabondance  pléthorique  (πληθώώρα297298).  En  outre,  il  juge  impératif  de  distinguer  la  
quantité  et  la  qualité,  tant  pour  la  chair  que  pour  le  sang,  comme  le  montre  le  cas  des  
athlètes299  :    

  
Εὐεξίίας   µμὲν   οὖν   ἴδιον   ἡ   τῶν   στερεῶν  

σωµμάάτων   εὐτροφίία,   εὐσαρκίίας   δὲ   καὶ  
πολυσαρκίίας   ἡ   τῶν   σαρκῶν   αὔξησις.  
Ὡς   τὰ   πολλὰ   µμὲν   οὖν   ἀνάάλογον   ἡ  
πιµμελὴ   µμᾶλλον   αὔξεται,   ποτὲ   δὲ   ἐν  
πιµμελῇ  µμᾶλλον  ἡ  σὰρξ  ἢ  µμόόνη   πιµμελήή.  
Εἴρηται   δὲ   περὶ   τούύτων   ἐν   τοῖς   περὶ  
κράάσεων   ὑποµμνήήµμασι.   Καθάάπερ   δὲ   ἐν  
σαρκὶ   τὸ   µμέέν   ἐστιν   εὐσαρκίία,   τὸ   δὲ  
πολυσαρκίία,  κατὰ  τὸν  αὐτὸν  τρόόπον  ἐν  
αἵµματι   τὸ   µμὲν   οἷον   εὐαιµμίία   τίίς   ἐστι,   τὸ  
δὲ   πολυαιµμίία.   Τὸ   µμὲν   δὴ   τῆς   εὐαιµμίίας  
οὐκ   ἄδηλον   ὅτι   καὶ   ποιόότητι   καὶ  
ποσόότητι   κατὰ  φύύσιν  ἐστὶν  ἀκριϐῶς·∙  τὸ  

   Ce   qui   est   le   propre   du   bon   état,   c’est   la   bonne  
nutrition   des   corps   solides,   tandis   que   ce   qui   est   le  
propre   de   la   bonne   qualité   de   chair   et   de   la   grosse  
quantité   de   chair,   c’est   l’augmentation   des   chairs.  
Souvent,   donc,   la   graisse   augmente300   de   façon  
proportionnelle,   mais   parfois,   dans   la   graisse,   c’est   la  
chair  qui  augmente  davantage  que  la  seule  graisse.  Ce  
sujet   a   été   examiné   dans   mes   livres   Sur   les  
tempéraments.  De  même  que,  dans  la  chair,  c’est   tantôt  
de   la   bonne   qualité   de   chair,   tantôt   de   la   grosse  
quantité  de  chair,  de  la  même  façon,  dans  le  sang,  c’est  
tantôt  pour  ainsi  dire  une  bonne  qualité  de  sang,  tantôt  
une   grosse   quantité   sang.   En   vérité,   la   réalité   de   la  
bonne  qualité  de  sang,  il  n’y  a  pas  de  doute  qu’elle  est  

                                                                                                                                           
Galien  compare  l’interruption  des  veines  pléthoriques  non  pas,  comme  ici,  à  une  ébullition  ni  à  une  fermentation,  
mais  à  une  suffocation,  ce  qui  donne  lieu  à  un  développement  sur  les  risques  de  strangulation  dans  les  sports  de  
combat.  Ce  point  sera  examiné  dans  la  section  consacrée  aux  traumatismes  du  sport. 

296 In  Hippocratis  de  victu  acutorum  commentarius  IV  21  (K.  XV  775-‐‑776  =  CMG  5.9.1  p.  292)  :  <Ἀπολήήψεις  φλεϐῶν>  
ὠνόόµμασε   τὰς   πληρώώσεις   τῶν   φλεϐῶν   ὑπὸ   πλήήθους   γινοµμέένας.   Ὅταν   οὖν   αὗται   ὑπερπληρωθῶσι,  
βαρυνθῆναίί  τε  τὴν  δύύναµμιν  ἀνάάγκη  καὶ  εἰς  κίίνδυνον  ἀφικέέσθαι  τὴν  ἔµμφυτον  θερµμασίίαν  τοῦ  ἀποσϐεσθῆναι,  
πνιγµμῷ   τι   παραπλήήσιον   παθοῦσαν   ὑπὸ   τοῦ   πλήήθους·∙   ἐπιληψίίαι   τε   γὰρ   καὶ   ἀποπληξίίαι   καὶ   καρδιακαὶ  
συγκοπαὶ  γίίνονται·∙  δι'ʹ  ἑνὸς  γὰρ  συµμπτώώµματος  κοινοῦ  τῆς  <ἀφωνίίας>  τὰ  τοιαῦτα  συµμπτώώµματα  ἐδήήλωσε.  («  Il  
a   appelé   "ʺinterruption   des   vaisseaux   sanguins   "ʺ   les   remplissages   des   vaisseaux   sanguines   qui   se   produisent   sous  
l’effet  de   l’abondance.  Ainsi,   lorsque   ces  derniers  ont  été  remplis  à   l’excès,   il  est   inévitable  que   leur  faculté  soit  
lestée  et  que  la  chaleur  innée  en  vienne  à  courir  le  risque  de  l’extinction,  subissant  sous  l’effet  de  l’abondance  une  
agression   comparable   à   une   suffocation  ;   il   se   produit   en   effet   des   épilepsies,   des   apoplexies,   des   syncopes  
cardiaques.  »  

297  Dans  d’autres  contextes,  il  arrive  que  Galien  considère  πλῆθος  comme  un  synonyme  de  πληθώώρα  ;  voir  par  
exemple,   en   I.A.2.b,   In   Hippocratis   librum   iii   epidemiarum   commentarius  I   4   (K.   XVII   A   520,   10   -‐‑   523,   10   =  CMG  
5.10.2.1  p.  24).  

298  In  Hippocratis  librum  iii  epidemiarum  commentarius  I  4  (K.  XVII  A  520,  10  -‐‑  523,  10  =  CMG  5.10.2.1  p.  24).  
299  De  plenitudine  10  (K.  VII  563,  13  -‐‑  565,  1  =  Serta  Graeca  9,  Otte  p.  64-‐‑66).  Sur  ce  texte,  voir  aussi  II.B.2.a.  
300  La  formule  µμᾶλλον  αὔξεται  est  ici,  semble-‐‑t-‐‑il,  un  pléonasme  qui  signifie  simplement  «  augmenter  »,  et  non  

pas  «  augmenter  davantage  »  (c’est-‐‑à-‐‑dire  davantage  que  quelque  chose  d’autre).  
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δὲ   τῆς   πολυαιµμίίας   ἄµμεµμπτον   µμὲν   τῷ  
ποιῷ,  τῷ  ποσῷ  δὲ   οὐκ  ἄµμεµμπτον,  ἀλλὰ  
πάάντως   µμὲν   πλέέον,   ἤτοι   γε   τοῦ   κατὰ  
φύύσιν   ἐκ   γενετῆς   ὑπάάρχοντος,   ἢ   τοῦ  
πρὸς   τὴν   δύύναµμιν.   Ἐγχωρεῖ   γάάρ   ποτε  
ἀλλήήλοις   συναύύξεσθαι   παρὰ   τὴν   ἐκ  
γενετῆς   φύύσιν   ἀµμφόότερα,   καὶ   τὴν   τῆς  
δυνάάµμεως   ῥώώµμην   καὶ   τὸ   πλῆθος   τοῦ  
αἵµματος,   ὥσπερ   ἐν   ταῖς   ἀθλητικαῖς  
εὐεξίίαις·∙  καὶ  γὰρ  τὰ  ὑγρὰ  καὶ  σαρκώώδη  
καὶ   ἡ   δύύναµμις   ἀνάάλογον   ἀλλήήλοις   ἐπ'ʹ  
αὐτῶν   συναύύξονται.   Καὶ   τοίίνυν   ἤδη  
πρόόδηλον,   ὡς   οὐδ'ʹ   οἱ   τὸν   ὄγκον  
εἰπόόντες   τοῦ   σώώµματος   ἓν   τῶν  
πληθωρικῶν   σηµμείίων   ἀληθεύύουσιν·∙  
ὄγκος  µμὲν  γὰρ  φλεϐῶν  πληθωρικὸν  ἂν  
εἴη   σηµμεῖον,   ὄγκος   δὲ   σαρκῶν   καὶ  
πιµμελῆς  ἐκείίνων  ἂν  εἴη  πλῆθος  αὐτῶν,  
οὐ   µμὴν   ὅ   γε   νῦν   ἡµμεῖς   ζητοῦµμεν,   ὃ   δὴ  
καὶ  πληθώώρα  καλεῖται…  

exactement  conforme  à  la  nature  par  la  qualité  et  par  la  
quantité  ;   quant   à   celle   de   la   grosse   quantité   de   sang,  
elle   est   irréprochable   pour   la   qualité,   mais,   au   lieu  
d’être   irréprochable   pour   la   quantité,   elle   est   au  
contraire  en  total  trop-‐‑plein301,  du  moins  par  rapport  à  
ce   qui   est  mis   à   notre  disposition  par   la   naissance   ou  
par  rapport  à  ce  qui  concerne  notre  puissance.  Εn  effet,  
il   est   possible   parfois   qu’augmentent   conjointement,  
contre  la  nature  reçue  dès  la  naissance,  à  la  fois  la  force  
de  la  faculté  et  la  masse  du  sang,  comme  dans  les  bons  
états   de   santé   athlétiques.   Et   de   fait,   les   parties  
humides   et   charnues   ainsi   que   la   faculté   augmentent  
de   façon  proportionnelle  dans   leur   cas.   Et   donc   il   est  
clair  désormais  que  ceux  qui  disent  que  la  grosseur  du  
corps   est   un   des   signes   pléthoriques   ne   disent   même  
pas   la   vérité  :   en   effet,   si   la   grosseur   des   vaisseaux  
sanguins   peut   être   un   signe   pléthorique,   la   grosseur  
des   chairs   et   de   la   graisse   contenue   en   elles  peut   être  
une  abondance  de  ces  matières,  mais  pas  sans  doute  ce  
qui   fait   l’objet   de   notre   actuelle   recherche,   qui  
précisément  est  appelé  pléthore.  

  
La   pléthore   ne   se   manifeste   donc   pas   seulement   par   la   grosseur   des   corps,  

contrairement   à   ce   que   disent   certains   médecins,   mais   aussi   par   d’autres   signes,  
comme  l’hypertrophie  des  vaisseaux  sanguins.  Or  les  athlètes,  chez  qui  la  quantité  de  
sang   et   la   force   augmentent   de   façon   non   naturelle,   donnent   un   exemple   de   cette  
grosseur   pléthorique.  Ce   n’est   pas   la   qualité   des   substances   qui   est   en   cause,  mais  
bien  leur  quantité.  Sans  doute  la  façon  la  plus  sûre  de  diagnostiquer  une  pléthore  est-‐‑
elle  de  pratiquer  une   évacuation,   c’est-‐‑à-‐‑dire  une   saignée,   car   alors   le   sang   coulera  
avec  une  abondance   excessive.  La  pléthore   est  donc   identifiable   à   la   surabondance  
du   sang   dans   les   vaisseaux   sanguins  ;   la   grosseur   des   chairs   en   est   une   condition  
nécessaire,   mais   non   suffisante,   qui   reste   par   ailleurs   difficile   à   apprécier   dans   la  
mesure  où  la  graisse  se  mêle  à  la  chair  proprement  dite.    
  
Ce  texte  peut  être  rapproché  du  troisième  paragraphe  du  traité  Sur  le  diagnostic  par  
le  rêve  (K.  VI  832-‐‑835302),  où  Galien  évoque  le  songe  d’un  lutteur  dont  l’interprétation  
lui   a   permis   de   diagnostiquer   et   de   soigner   la   mauvaise   disposition   du   rêveur  :  
«  Comme  il  avait  semblé  à  un  lutteur  qu’il  se  tenait  debout  dans  une  citerne  pleine  de  
sang  et  pouvait  à  peine  en  dépasser,  nous  avons  conjecturé  qu’il  avait  une  pléthore  
de  sang  et  qu’il  avait  besoin  d’une  saignée303.  »  (Tὸν  µμὲν  γὰρ  παλαιστὴν  ἐν  αἵµματος  
δεξαµμενῇ   δόόξαντα   ἑστάάναι   καὶ   µμόόγις   αὐτῆς   ὑπερέέχοντα  πλῆθος  αἵµματος   ἔχειν  
ἐτεκµμηράάµμεθα,   καὶ   δεῖσθαι   κενώώσεως.  »)   Ce   passage   confirme   une   fois   encore  
                                                                                                                                           

301  Le  mot  πλέέον  peut  être  soit   le  neutre  de  πλέέων,  comparatif  attique  de  πολύύ  se   traduisant  par  «  plus  »  ou  
«  trop  »,  soit   le  neutre  de   l’adjectif  πλέέος,  signifiant  «  plein  ».  Pour  garder  cette  équivoque,   il  est  possible   ici  de  
traduire  πλέέον  par  la  notion  de  «  trop-‐‑plein  ».  

302  De  dignotione  ex  insomniis  3  (K.  VI  834,  5-‐‑7  =  Boudon-‐‑Millot,  REG  122,  2009).  
303  Traduction  de  V.  Boudon-‐‑Millot. 
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l’image   récurrente   du   lutteur   suralimenté,   que  Galien   prend   abusivement   pour   un  
emblème  de  tous  les  athlètes,  notamment  dans  le  traité  Sur  le  bon  état.  

Le  traité  À  Thrasybule  ou  si  l’hygiène  relève  de  la  médecine  ou  de  la  gymnastique.  
  
L’objectif   du   traité   À   Thrasybule   ou   si   l’hygiène   relève   de   la   médecine   ou   de   la  
gymnastique  est  de  démontrer  que  la  connaissance  des  vertus  d’un  exercice  physique  
relève   des   compétences   d’un   médecin   hygiéniste,   sans   qui   aucun   programme  
diététique  ne  peut  donc  être  établi.  La  corrolaire  stratégique  de  cette  démonstration  
est  de  discréditer  les  entraîneurs  qui,  se  passant  de  l’aide  d’un  médecin,  contraignent  
les   athlètes   à  des   régimes   calamiteux.  L’εὐεξίία  athlétique   est  donc   évoquée   en  des  
termes   toujours   négatifs  par   opposition   à   l’εὐεξίία   employée   de   façon   absolue,   que  
seul  un  vrai  médecin  est  jugé  capable  de  viser.    
  
La  première  partie  du   traité  constitue  une  réflexion   théorique  sur  les  parties  de   la  

médecine.   Ponctuellement,   des   éléments   de   critique   à   l’égard   des   athlètes   se   font  
entendre.    
Ainsi,  en  Thrasybule  6,  alors  qu’il  se  demande  si  la  fin  visée  par  la  gymnastique  est  le  

bon   état   (εὐεξίία),   Galien   rappelle   qu’il   existe   en   vérité   deux   εὐεξίίαι304  :   «  Au  
demeurant,  puisque  le  bon  état  est  double  comme  cela  a  été  démontré  ailleurs,  il  sera  
difficile   de   distinguer   laquelle   des   deux   est   produite   par   la   gymnastique…  »   (Καὶ  
µμὲν  δὴ  καὶ  διττῆς  οὔσης  τῆς  εὐεξίίας,  ὡς  ἐν  ἄλλοις  ἀποδέέδεικται,  ποτέέρας  αὐτῶν  
ἡ  γυµμναστικὴ  δηµμιουργόός  ἐστιν,  χαλεπὸν  ἔσται  διελεῖν,  ἆράά  γε  τῆς  κατὰ  φύύσιν  ἢ  
τῆς  ἀθλητικῆς…)  ;  mais  Galien  ne  prend  pas   encore   la  peine  de  préciser   la  nature  
des  deux  εὐεξίίαι,  ni  de  citer  les   traités  où  cette  distinction  a  été   formulée  ;   il  pense  
vraisemblablement  au  Protreptique,  au  Sur  le  bon  état  ou  encore  à  ses  Commentaires  de  
textes  hippocratiques.  Peut-‐‑être  estime-‐‑t-‐‑il  que  son   lecteur  aura  déjà   lu  ces   textes  et  
qu’il  sera  donc  en  mesure  de  se  rappeler  de  lui-‐‑même  les  ouvrages  à  consulter  sur  la  
question.  
Quelques  lignes  plus  loin,  dans  le  même  chapitre  6,   il  donne  des  informations  sur  

cette  opposition  en  rappelant  qu’il  faut  distinguer  le  «  bon  état  conforme  à  la  nature  »  
et   le   «  bon   état   des   athlètes  »   (εὐεξίίας   τῆς   κατὰ   φύύσιν,   εὐεξίίας   τῆς   τῶν  
ἀθλητῶν305).  
  
Cette   opposition   se   retrouve   en   Thrasybule   9,   alors   que   Galien   réfléchit   sur   le  

nombre  d’arts  prenant  soin  du  corps.  Il  refuse  alors  ce  statut  à  l’activité  productrice  
de   l’εὐεξίία   athlétique,   que,  dans   la   lignée   d’Hippocrate,   il   juge   non   conforme   à   la  
nature  ;  c’est  l’occasion  pour  lui  d’expliciter  sa  critique306  :  

                                                
304  Thrasybule  6  (K.  V  813,  16-‐‑19  =  SM  III  p.  38).  
305  Thrasybule  6  (K.  V  814,  2-‐‑3  =  SM  III  p.  38).  
306  Thrasybule  9  (K.  V  819,  17  -‐‑  821,  14  =  SM  III  p.  42-‐‑44).  
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Ἁπλῶς  µμὲν   γὰρ   τὴν   ἑτέέραν   τὴν   κατὰ  

φύύσιν   ὀνοµμάάζοµμεν   εὐεξίίαν,   οὐχ   ἁπλῶς  
δὲ   τὴν   οὐ   φύύσει,   τὴν   ἀθλητικήήν,   ἀλλ'ʹ  
ἀεὶ   µμετὰ   προσθήήκης,   ὥσπερ   καὶ  
Ἱπποκράάτης   ὁτὲ   µμὲν   ὡδίί   πως   λέέγων·∙  
«  διάάθεσις   ἀθλητικὴ   οὐ   φύύσει,   ἕξις  
ὑγιεινὴ  κρείίσσων  »,  ὁτὲ  δ'ʹ  αὖ  πάάλιν·∙  «  ἐν  
τοῖσι   γυµμναστικοῖσιν   αἱ   ἐπ'ʹ   ἄκρον  

εὐεξίίαι   σφαλεραίί  »   …   ἀλλ'ʹ   ἐν   τοῖς  
ἀθλητικοῖς   τε   καὶ   γυµμναστικοῖς  
σώώµμασιν·∙   ἀκούύειν   γάάρ   σε   χρὴ  
γυµμναστικὰ   σώώµματα   λέέγεσθαι   νῦν   οὐ  
τὰ   τῶν   ὁπωσοῦν   γυµμναζοµμέένων,   οἷον  
ἤτοι   σκαπτόόντων   ἢ   ἐρεσσόόντων   ἢ  
ἀµμώώντων   ἤ   τι   τῶν   ἄλλων,   ὅσα   κατὰ  
φύύσιν   ἀνθρώώποις   ἔργα,   πραττόόντων,  
ἀλλ'ʹ   οἷς   αὐτὸ   τοῦτ'ʹ   ἔστιν   ἀγώώνισµμα   τὸ  
γυµμνάάζεσθαι   καταϐλητικὴν   τῶν  
ἀντιπάάλων   ἰσχὺν   ἐπασκοῦσιν.   Διὰ   τίί  
µμὲν  οὖν  ἡ  τοιαύύτη  διάάθεσις  οὐ  φύύσει,  δι'ʹ  
ἑτέέρων  ἐξηγήήµμεθα·∙    

   Celui   qui   est   conforme   à   la   nature,   nous  
l’appelons   bon   état   tout   court,  mais   celui   qui   n’est  
pas   selon   la   nature,   l’athlétique,   nous   l’appelons  
bon   état   non   pas   tout   court,   mais   avec   une  
expansion,   comme   le   fait   aussi   Hippocrate   quand  
en  substance   il  dit   tantôt  :   «  la   constitution  athlétique  
n’est  pas  naturelle,  un  état  sain  est  préférable307  »,  tantôt  
«  chez  les  sportifs,  de  bons  états  portés  au  plus  haut  degré  
sont   dangereux308  »   …309   mais   «  dans   les   corps  
sportifs   d’athlètes310»  :   de   fait,   tu   dois   comprendre  
qu’aujourd’hui  on  appelle  corps  sportifs  non  pas  les  
corps  d’individus  qui   font  un  exercice  quelconque,  
comme   les   gens   qui   bêchent,   moissonnent,  
labourent   ou   accomplissent   un   autre   de   tous   les  
travaux  naturels  des  hommes,  mais  ceux  qui  voient  
l’objet   d’une   compétition   dans   le   fait   même   de  
s’exercer   en   cultivant  une   force  propre   à   renverser  
les  adversaires.   La   raison  qui  explique  qu’une   telle  
disposition   ne   soit   pas   naturelle,   nous   l’avons  
exposée  en  détail  dans  d’autres  traités.    

  
L’argumentation   est   ponctuée   ici   de   références   plus   ou   moins   explicites   qui  

soulignent   le  caractère  dangereux  et  non  naturel  de   l’εὐεξίία  athlétique  :  Galien  cite  
De   alimento   34,   Aphorismes   I   3,   et   renvoie   plus   globalement   à   «  d’autres   traités  »  
(ἑτέέρων),  qu’une  fois  encore  il  ne  prend  pas  la  peine  de  nommer.  En  outre,  face  au  
modèle   repoussoir   de   l’athlète   spécialisé   dans   les   compétitions   se   détache   l’image  
idéale  du  paysan  en  bonne  santé  et  en  harmonie  avec  la  nature311.  
  

                                                
307  À  nouveau,  une  citation  d’Hippocrate,  De  alimento  34  (Littré  IX  p.  110  =  CMG  1.1  p.  82).    
308  À  nouveau,  une  citation  D’Hippocrate,  Aphorismes  I  3  (Littré  IV  p.  458,  11  =  Magdelaine,  thèse  II  p.  376-‐‑377).    
309  Le  texte  présente  ici  une  lacune.    
310  Littéralement  «  dans   les  corps  et  athlétiques  et  sportifs  »  ;  malgré   la   lacune  qui   jette  un  peu  d’ombre  sur  ce  

passage,  on  comprend  que,  comme  dans  tous  les  autres  passages  où  il  commente  l’Aphorisme  I  3,  Galien  parle  ici  
des   corps   de   sportifs   professionnels,   puisque   la   suite   du   texte   présente   le   renversement   de   la   lutte   comme  un  
«  objet  de   compétition  »  (ἀγώώνισµμα).   Il  apparaît  donc  que   les  «  corps  et  athlétiques  et  sportifs  »  mentionnés   ici  
sont  en  vérité  des  «  corps  à  la  fois  athlétiques  et  sportifs  »,  c’est-‐‑à-‐‑dire  des  «  corps  de  sportifs  qui  sont  athlètes  »,  
ou,  pour   le  dire  autrement,  dans  un  ordre  plus  conforme  à   l’esprit  du  français,  des  «  corps  sportifs  d’athlètes  ».  
On   peut   malgré   tout   s’étonner   de   cette   redondance,   qui,   au   premier   abord,   pouvait   plutôt   laisser   croire   que  
Galien  voulait  parler  à  la  fois  des  corps  d’athlètes  et  des  corps  de  sportifs  non  professionnels.  Toutefois,  si  cette  
hypothèse   était   valable,   il   serait   difficile   de   justifier   la   mention   ultérieure   de     l’  «  objet   de   compétition  »  
(ἀγώώνισµμα),  à  moins  que  la  notion  de  compétition  désigne  ici  non  pas  les  concours  officiels,  mais  à  l’affrontement  
informel  des  palestres.    

311  Le   fantasme  de   l’idéal  paysan  doit   cependant   être   relativisé,   comme   le   suggère   le   chapitre   5  du   traité  Sur  
l’exercice  avec   la  petite  balle   (De  parvae  pilae   exercitio  5,  K.  V  910,  8-‐‑9  =  SM   I  p.  102)  :   les  «  exercices  où  l’on  plie   les  
membres  »  (τὰ  διὰ  τοῦ  κάάµμπτειν  γυµμνάάσια)  que  ce  passage  juge  responsables  de  lésions  traumatiques  renvoient  
peut-‐‑être,   entre   autres,   à  des   activités   agricoles,  même   si,   contrairement   à  E.  Wenkebach  dans   son  ouvrage  de  
1938,  on  n’ira  pas  jusqu’à  adopter  la  leçon  σκάάπτειν  («  bêcher  »)  au  lieu  de  κάάµμπτειν  édité  dans  les  Scripta  Minora  
I  ;  sur  ce  point,  voir  I.A.3.b. 
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Plus   loin,   dans   le   même   chapitre   9,   Galien   poursuit   ses   hypothèses   théoriques.  
Ainsi,  il  explique  que,  si  l’on  ne  se  limite  pas  à  poser  l’existence  d’une  seule  science  
concernant   le   corps,   on   est   contraint   d’en   imaginer   sept   différentes   permettant   de  
progresser  dans  les  degrés  de  santé,  sans  compter  même  celle  qui  produit  le  bon  état  
des  athlètes  :   la  première  est  la  science  qui  guérit   les  maladies,   la  deuxième  permet  
de   passer  de   la   santé   en   cours   d’acquisition  à   la   santé   en   cours  de   stabilisation,   la  
troisième   assure   le   maintien   de   la   santé   en   cours   de   stabilisation,   la   quatrième  
produit  le  bon  état  tout  court,  qui  est  conservé  par  la  cinquième  ;  et  la  série  continue,  
finissant  par  arriver  au  stade  du  bon  état,  où  le  problème  des  athlètes  ressurgit312  :  
    
Τίί  γὰρ  οὐ  χρὴ  δύύο  ἄλλας  τέέχνας  τίίθεσθαι,  

ἑτέέραν   µμὲν   τῆς   ἄκρας   εὐεξίίας   δηµμιουργόόν,  
ἑτέέραν   δὲ   τῆς   αὐτῆς   ταύύτης   φυλακτικήήν;  
Ἐπὶ  µμὲν   γὰρ   τῆς   τῶν  γυµμναστικῶν   εὐεξίίας  
ὅτι   χρὴ   φεύύγειν   τε   καὶ   δεδιέέναι   τὴν  
ἀκρόότητα,   πρὸς   Ἱπποκράάτους   εἴρηται  
σαφέέστατα·∙   τῆς   δ'ʹ   ἁπλῶς   λεγοµμέένης  
εὐεξίίας   τῆς   κατὰ   φύύσιν   οὐχ   ὅπως  
φυλάάττεσθαι   προσήήκει   τὸ   ἄκρον   ἀλλὰ   καὶ  
παντὶ  τρόόπῳ  σπουδάάζειν.  

   Pourquoi   ne   faut-‐‑il   pas   établir   aussi   deux   autres  
arts,   l’un   qui   produirait   le   summun   du   bon   état,  
l’autre   qui   assurerait   la   conservation   de   même  
état  ?   Car   si,   pour   ce   qui   est   du   bon   état   des  
spécialistes  des  exercices  physiques,  il  a  été  dit  très  
clairement  par  Hippocrate  qu’il  fallait  en  fuir  et  en  
craindre   l’apogée,  en   revanche,  pour   ce  qui  est  du  
bon  état  désigné  de   façon  absolue,   il   convient  non  
seulement   de   le   préserver,   mais   même   de   le  
rechercher  par  tous  les  moyens.  

  
Cette   énumération   invite   donc   à   distinguer   non   plus   deux,   mais   trois   formes  

possibles  d’εὐεξίία  :  la  première  est  le  bon  état  tout  court,  auquel  on  parvient  quand  
on  quitte   la  santé  en   cours  de  stabilisation  ;   la  seconde  est   le  summun  du  bon  état,  
théoriquement   conçue   comme  un   segment  d’excellence   sanitaire   et  non   comme  un  
point  duquel  on  chutera  immanquablement  ;  enfin,  vient  le  bon  état  athlétique,  mal  
nommé,   puisqu’il   est   en   vérité   dangereux.   La   singularité   de   ce   texte   est   donc   de  
figurer   la   possibilité   d’une   εὐεξίία   extrême   pourtant   connotée   positivement   qui  
précède   encore   la   disposition  mauvaise   produite   par   la  κακοτεχνίία   athlétique.  Ce  
texte   laisse  entendre  que,  du  moins  en   théorie,   il  est  possible  de   jouir  de   l’excellent  
état   de   santé   sur   un   certain   laps   de   temps313  ;   c’est   dans   ce   cas-‐‑là,   semble-‐‑t-‐‑il,   que  
l’excès   peut   mériter   des   louanges,   comme   le   laissait   entendre   le   quatrième  
mouvement  du  traité  Sur  le  bon  état,  où  Galien  affirmait  :  «  parfois,  telle  chose  arrivée  
au  plus  haut  point  est  louable…  »  (ἐνίίοτε  τὸ  µμὲν  ἄκρως  ἐπαινετόόν  ἐστι314…).  
  
C’est  dans  les  dernières  pages  du  traité  que  la  critique  à  l’égard  des  athlètes  connaît  

ses  développements  les  plus  appuyés.  Tout  d’abord,  en  Thrasybule  36,  Galien  fait  un  
nouvel   usage   de   l’argument   d’autorité   en   citant   non   plus   seulement   Hippocrate,  
mais  aussi  Platon,  pour  condamner  la  mauvaise  santé  des  sportifs  professionnels315  :  

                                                
312  Thrasybule  9  (K.  V  820,  17  -‐‑  821,  6  =  SM  III  p.  42-‐‑43).  
313  On  retrouvera  cette   idée  dans   le  Commentaire  à  Nature  de   l’Homme   III  30  étudié  plus   loin   (In  Hippocratis  vel  
Polybi   opus   de   salubri   victus   ratione   privatorum   commentarius   29,   extrait   5   =  Galeni   in  Hippocratis   de  natura   hominis  
commentarius  III  30  ;  K.  XV  218,  1-‐‑9  =  CMG  5.9.1  p.  110).  

314  De  bono  habitu  K.  IV  753,  6  =  Helmreich  1901).  
315  Thrasybule  36  (K.  V  874,  4  -‐‑  876,  4  =  SM  III  p.  81-‐‑83).  



113  

  
Τὴν  µμὲν  τῶν  τοὺς  ἀθλητὰς  γυµμναζόόντων  

γυµμναστικήήν   ὑποδυοµμέένην   µμὲν   ὀνόόµματι  
σεµμνῷ,   κακοτεχνίίαν   δ'ʹ   οὖσαν,   οὔπω   µμὲν  
εἰς   τοσοῦτον   ἀποκεχωρηκυῖαν   τοῦ   κατὰ  
φύύσιν,  εἰς  ὅσον  αὐτὴν  νῦν  προήήχασιν,  ἤδη  
δ'ʹ   ἀρχοµμέένην   οὐ   πρὸς   τὸ   βέέλτιον  
ἀποϐλέέπειν,   ὡς   ἰσχὺν   τῶν   ἀντιπάάλων  
καταϐλητικὴν   ἐν   τῷ   τρίίτῳ   τῆς   Πολιτείίας  
ἐµμέέµμψατο  λέέγων  ὡδίί·∙  «  Ναὶ  µμὰ  τὸν  Δίία,  ἦ  δ'ʹ  
ὅς,   σχεδόόν   γέέ   τι   πάάντων   µμάάλιστα   ἥ   γε  

περαιτέέρω   γυµμναστικῆς   ἡ   περιττὴ   αὕτη  

ἐπιµμέέλεια   τοῦ   σώώµματος·∙   καὶ   γὰρ   πρὸς  

οἰκονοµμίίας   καὶ   πρὸς   στρατείίας   καὶ   πρὸς  

ἑδραίίους  ἐν  πόόλει  ἀρχὰς  δύύσκολος.  Τὸ  δὲ  δὴ  

µμέέγιστον,  ὅτι  καὶ  πρὸς  µμαθήήσεις  ἁστινασοῦν  

καὶ   ἐννοήήσεις   τε   καὶ   µμελέέτας   πρὸς   ἑαυτὸν  

χαλεπήή,   κεφαλῆς   τινας   ἀεὶ   διατάάσεις   καὶ  

ἰλίίγγους   ὑποπτεύύουσα   καὶ   αἰτιωµμέένη   ἐκ  

φιλοσοφίίας   ἐγγίίγνεσθαι,   ὥστε,   ὅπῃ   ταύύτῃ  

ἀρετὴ   ἀσκεῖται   καὶ   δοκιµμάάζεται,   πάάντη  

ἐµμπόόδιος·∙  κάάµμνειν  γὰρ  οἴεσθαι  ποιεῖ  ἀεὶ  καὶ  

ὠδίίνοντα   µμήήποτε   λήήγειν   περὶ   τοῦ  

σώώµματος  ».  Ἔτι  δὲ  σαφέέστερον  ἐν  τοῖς  ἑξῆς,  
ὡς   οὐκ   ἰσχὺν   καταϐλητικὴν   οἴεται   τέέλος  
εἶναι  τῆς  γυµμναστικῆς,  ἀλλὰ  τὴν  πρὸς  τὰς  
κατὰ   φύύσιν   ἐνεργείίας   χρείίαν,   ἐνεδείίξατο  
λέέγων   ὡδίί.   «  αὐτὰ   µμὴν   τὰ   γυµμνάάσια   καὶ  
τοὺς  πόόνους  πρὸς  τὸ  θυµμοειδὲς  τῆς  φύύσεως  

βλέέπων  κἀκεῖν'ʹ  ἐπεγείίρων  πονήήσει  µμᾶλλον  

ἢ  πρὸς   ἰσχύύν,   οὐχ  ὥσπερ   οἱ   ἄλλοι   ἀθληταὶ  

ῥώώµμης   ἕνεκα   σιτίία   καὶ   πόόνους  

µμεταχειρίίζονται  ».  Δῆλος   οὖν   ἐξ   ἁπάάντων  
ὁ   Πλάάτων   ἐστὶ   τὴν   Ἱπποκράάτους   ἀκριϐῶς  
φυλάάττων   γνώώµμην   ὑπὲρ   τῆς   γυµμναστικῆς  
τέέχνης   ταύύτης,   ἧς   τὸ   τέέλος   ἐστὶν   ἡ   τῶν  
ἀθλητῶν   εὐεξίία·∙   µμέέµμφεται   γὰρ   αὐτὴν   ὡς  
ἄχρηστον   εἰς   τὰς   πολιτικὰς   πράάξεις  
ἁπάάσας,  ὅπερ  ἑνὶ  λόόγῳ  περιλαϐὼν  ἐκεῖνος  
ὡδίί   πως   ἀπεφήήνατο·∙   «  διάάθεσις   ἀθλητικὴ  
οὐ   φύύσει,   ἕξις   ὑγιεινὴ   κρείίσσων  ».   Ὅτι   δὲ  
καὶ   σφαλερὰ   πρὸς   ὑγίίειαν   ἡ   µμάάλιστα  
κατωρθωµμέένη   διάάθεσις   αὐτῶν   ἐστιν,   ἐφ'ʹ  
ἣν  σπεύύδουσι,  καὶ  ὡς  καὶ  τοῦτ'ʹ  ἐγίίγνωσκον  
Ἱπποκράάτης   τε   καὶ   Πλάάτων,   εἴρηται   µμὲν  
καὶ  δι'ʹ  ἄλλων.    

   À   l’art   des   entraîneurs   d’athlètes,   revêtu   certes  
d’un   nom   vénérable,   mais   constituant   un   art  
frauduleux,   qu’on  n’avait   pas   encore   éloigné  de   la  
conformité   à   la   nature   autant   qu’on   l’a   fait  
aujourd’hui,   mais   qui   commençait   déjà   à   ne   plus  
viser   l’amélioration,   Platon   a   reproché   d’être   une  
force   faite   pour   renverser   les   adversaires,   en  
affirmant316  :  «  Oui,  par  Zeus,  dit-‐‑il,  pour  un  peu,  un  de  
nos  plus  grands  obstacles  est  ce  soin   extravagant  donné  

au   corps   qui   va   plus   loin   que   la   gymnastique.  Voilà   en  

effet   qui   est   hostile   à   la   gestion   domestique,   à   la   vie  

militaire   et   aux   magistratures   installées   dans   la   cité.  

Mais,  ce  qui  est  vraiment  le  plus  grave,  c’est  que  ce  soin  

soit   aussi   nuisible   aux   apprentissages,   aux   réflexions   et  

aux   introspections   de   quelque   nature   que   ce   soit,  

puisqu’il   se   montre   toujours   suspicieux   à   l’égard   des  

impressions  de  tensions  et  de  vertiges   ressenties  dans  la  

tête   et   qu’il   en   impute   la   naissance   à   l’activité  

philosophique,   de   sorte   que,   partout   où   celle-‐‑ci   permet  

d’exercer  et  de  mettre  à  l’épreuve  la  vertu,  il  constitue  un  

obstacle  ;   en   effet,   il   fait   que   l’on   croit   toujours   être  

malade317   et   que,   en   proie   à   la   souffrance,   on   ne   cesse  

jamais   de   se   faire   du   souci   pour   son   corps.  »   Et   il   a  
montré   plus   clairement   encore   dans   la   suite   que,  
selon   lui,   la   fin  de   la  gymnastique  était   non  pas   la  
force  capable  de  renverser,  mais  l’usage  qu’on  peut  
en  faire  pour  les  fonctions  conformes  à  la  nature,  en  
affirmant318  :   «  Assurément,   on   doit   endurer   les  
exercices   eux-‐‑mêmes   et   les   peines   en   visant   la   partie  

spirituelle   de   sa   nature   et   en   éveillant   cette   dernière  

plutôt  qu’en  vue  de   la   force,   contrairement   aux  athlètes  

qui  s’engagent  dans  des  régimes  alimentaires  et  dans  des  

peines   pour   acquérir   de   la   force.  »   D’après   tous   ces  
textes,   il   est   clair   que   Platon   défend   précisément  
l’opinion   d’Hippocrate   sur   l’art   gymnastique   qui  
nous  occupe,  dont  la  fin  est  le  bon  état  des  athlètes  ;  
en   effet,   il   lui   reproche   d’être   inutile   pour   les  
actions  de   la   cité,   thèse  que  ce  dernier  a   consignée  
dans  une  seule  formule  où  il  dit  en  substance  :  «  La  
constitution   athlétique   n’est   pas   naturelle,   un   état   sain  

est  préférable.  »  Le  danger  sanitaire  que  représente  la  
disposition   poussée   au   niveau   le   plus   haut,   qu’ils  
s’efforcent  d’atteindre,  et  le  crédit  qu’Hippocrate  et  
Platon   accordent   précisément   à   cette   opinion   ont  
été  également  démontrés  dans  d’autres  traités.    

                                                
316  République   III   407  b-‐‑c.  Le   sujet  du  dialogue  est   ici  d’identifier   les  obstacles  qui   empêchent  de   pratiquer   la  

vertu.  
317  «  Malade  »  ou  simplement  «  fatigué  »  selon  le  sens  que  l’on  souhaite  donner  au  verbe  κάάµμνειν.  Sans  doute  le  

contexte  hypocondriaque  donne-‐‑t-‐‑il  ici  à  ce  terme  une  connotation  fortement  pathologique.    
318  République  III  410  b  5.  Il  s’agit  de  décrire  le  comportement  du  citoyen  idéal.  
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Galien   est   conscient   que   les   critiques   adressées   à   la   gymnastique   par   Platon  

concernait  un  objet  sensiblement  différent  de  celui  que  lui-‐‑même  connaît  à  l’époque  
impériale  ;   mais   précisément,   puisque   les   entraîneurs   ont   creusé   davantage   l’écart  
qui   séparait   les   athlètes   de   l’excellence   naturelle,   les   thèses   de   la  République   sont   a  
fortiori  encore  plus  pertinentes  qu’elles  ne  l’étaient  à  l’époque  classique.  De  fait,  selon  
Galien,   le   statut  d’«  art   frauduleux  »   (κακοτεχνίία)  de   l’entraînement   athlétique  n’a  
fait  qu’empirer319.    
De   ces   deux   extraits   se   dégage   l’idée   que   les   athlètes,   en   quête   de   puissance  

physique   (πρὸς   ἰσχύύν,  ῥώώµμης  ἕνεκα),   sont  obsédés  par   leur  organisme  au  point  de  
devenir  hypocondriaques  :  en  effet,   le  «  soin  extravagant  donné  au  corps…  fait  que  l’on  
croit   toujours   être  malade   et  que,   en  proie  à   la   souffrance,  on  ne  cesse   jamais  de   se   faire  du  

souci   pour   son   corps  »   (περιττὴ   …   ἐπιµμέέλεια   τοῦ   σώώµματος…  κάάµμνειν   γὰρ   οἴεσθαι  
ποιεῖ  ἀεὶ  καὶ  ὠδίίνοντα  µμήήποτε  λήήγειν  περὶ  τοῦ  σώώµματος).  Les  réalités  de  la  fatigue,  
auxquelles   s’ajoute   l’inquiétude   de   pathologies   fantasmées,   éloignent   ainsi   les  
athlètes  du   sens  pratique,  mais   elle   les   rend  aussi   inaptes   aux  activités  de   l’âme  et  
donc  inutiles  à  leur  cité320.    
Galien   estime   que   les   enjeux   de   la   thèse   platonicienne   sont   condensés   dans   la  

formule  hippocratique  du  De  alimento  34,  qui  est  à  nouveau  citée.  Puis,  pour  de  plus  
amples  développements  sur  les  dangers  de  l’excès  athlétique,  il  renvoie  son  lecteur  à  

                                                
319   Chez   Galien,   l’activité   des   athlètes   est   définie   à   cinq   autres   reprises   comme   un   «  art   frauduleux  »  

(κακοτεχνίία).  En  Thrasybule    41  (K.  V  886,  10  =  SM  III  p.  90-‐‑91),  à  propos  de  l’art  de  la  palestre,  Galien  écrit  :  «  À  
côté  d’elle  est  couchée  l’activité  des  athlètes,  productrice  d’une  disposition  non  conforme  à  la  nature,  avec  pour  
préposé   un   art   frauduleux,   sous   couvert   d’une   fin   utile   au   bon   état,  mais   qui   produit   bien   plutôt   autre   chose  
qu’un  bon  état.  Or  ceux  qui  ont  été  athlètes  sans  succès  se  révèlent  du  jour  au  lendemain  savants  dans  un  tel  art  
frauduleux…   »   (Tούύτῳ   παράάκειται   τὸ   τῶν   ἀθλητῶν   ἐπιτήήδευµμα,   [καὶ]   διαθέέσεώώς   τινος   ἀπεργαστικὸν   οὐ  
φύύσει  καὶ  κακοτεχνίίαν  ἐπιστατοῦσαν  ἔχον,  ὑποδυόόµμενον  µμὲν  τέέλει  χρηστῷ  τῆς  εὐεξίίας,  ἄλλο  δέέ  τι  µμᾶλλον  ἢ  
εὐεξίίαν  ἐργαζόόµμενον.  Ἀλλὰ  τῆς  µμὲν  τοιαύύτης  κακοτεχνίίας  οἱ  δυστυχῶς  ἀθλήήσαντες  ἐξαίίφνης  ἐπιστήήµμονες  
ἀναφαίίνονται…).   En   Thrasybule   45   encore   (K.   V   893,   15-‐‑21  =   SM   III   p.  96),   alors   qu’il   définit   deux   usages  
possibles  de  l’art  de  la  palestre,  Galien  écrit  :  «  Par  conséquent,  l’art  de  la  palestre  sert  tantôt  à  la  santé  grâce  aux  
hygiénistes  et  aux  maîtres  de  gymnastiques,  tantôt  à  la  constitution  athlétique  à  cause  de  cet  art  frauduleux  dont  
j’ai  souvent  parlé,  qui  se  donne  le  nom  de  gymnastique,  mais  qu’on  ferait  mieux  d’appeler  art  de  renverser.  Par  
ailleurs,  les  Lacédémoniens  l’appelle  art  de  la  sape  et  ils  appellent  meilleur  sapeur  celui  qui  est  le  plus  versé  dans  
cet  art,  non  celui  qui  est  le  plus  robuste.  »  (Καὶ  δὴ  οὖν  καὶ  <ἡ>  παλαιστικὴ  τὸ  µμὲν  εἰς  ὑγίίειαν  χρηστὸν  ὑγιεινοῖς  
τε  καὶ  γυµμνασταῖς  παρασκευάάζει,  τὸ  δ'ʹ  εἰς  διάάθεσιν  ἀθλητικὴν  ἐκείίνῃ  τῇ  κακοτεχνίίᾳ  τῇ  πολλάάκις  εἰρηµμέένῃ,  
τῇ  καλούύσῃ  µμὲν  ἑαυτὴν  γυµμναστικήήν,  κάάλλιον  δ'ʹ  ἂν  ὀνοµμασθείίη  καταϐλητικήή.  Καὶ  γὰρ  οὖν  καὶ  ὀνοµμάάζουσιν  
αὐτὴν  οἱ  Λάάκωνες  καϐϐαλικὴν  καὶ  καϐϐαλικώώτερον  ἑαυτῶν  γέέ  φασιν  εἶναι  τὸν  ἐν  ταύύτῃ  τεθραµμµμέένον,  οὐκ  
ἰσχυρόότερον)  ;  dans   ces  phrases,   les   lettres   soulignées  montrent  que  Galien  a  peut-‐‑être  voulu   créer  un  effet  de  
paronomase  en  κα-‐‑  pour  suggérer  en  filigrane  sa  réprobation  à  l’égard  de  telles  vilénies   (κακάά).  Enfin,  dans  les  
dernières   phrases   du  Thrasybule     (Thrasybule   47  ;   K.   V   898,   5-‐‑6   et   17-‐‑21   =   SM   III   p.   99-‐‑100),   Galien   évoque   les  
pseudo-‐‑maîtres  de  gymnastique  qui  «  se  sont  engagés  dans  l’art   frauduleux  s’occupant  des  athlètes  »   (τὴν  περὶ  
τοὺς   ἀθλητὰς   κακοτεχνίίαν   µμετεχειρίίσαντο)  ;   puis   il   affirme   qu’on   ne   peut   avoir   aucun   doute   sur   le   statut  
misérable  de  «  leur  art  frauduleux,  qui  ne  relève  absolument  pas  de  l’art  s’occupant  du  corps  et  qui  gouverne  une  
activité   vilipendée   non   seulement   par   Platon   et   Hippocrate,   mais   aussi   par   tous   les   autres   médecins   et  
philosophes  »   (τῆς   τούύτων   κακοτεχνίίας   ἀµμφιϐάάλλειν,   ἣ   µμήήτε   µμέέρος   ἐστὶν   ὅλως   τῆς   περὶ   τὸ   σῶµμα   τέέχνης  
ἐπιτηδεύύµματόός   τε   προέέστηκεν   οὐχ   ὑπὸ  Πλάάτωνος   µμόόνον   ἢ   Ἱπποκράάτους,   ἀλλὰ   καὶ   τῶν   ἄλλων   ἁπάάντων  
ἰατρῶν  τε  καὶ  φιλοσόόφων  ἀτιµμαζοµμέένου).    

320  Sur  l’inutilité  des  athlètes,  voir  I.B.1.  
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ses   «  autres   traités  »   (ἄλλων),   sans   précision,   comme   il   l’a   déjà   fait   deux   fois   en  
Thrasybule  6  et  9321.    
  

Mais,   aussitôt   après,   en  Thrasybule   37,   il   choisit   de   rappeler   brièvement   en   quoi  
consistent  les  défauts  de  l’εὐεξίία  athlétique,  jugée  à  juste  titre  par  Hippocrate  comme  
non  naturelle  et  dangereuse322  :  

  
Οὐ   µμὴν   ἀλλ'ʹ   ἐπειδήήπερ   ἅπαξ   κατέέστην  

εἰπεῖν  τι  περὶ  τῆς  µμοχθηρᾶς  εὐεξίίας  τε   καὶ  
γυµμναστικῆς,  ὑποµμνησθήήσοµμαι  καὶ  τούύτων  
ὡς   ἔνι   µμάάλιστα   διὰ   βραχυτάάτων.   Τῆς  
ὑγιείίας   ἐν   συµμµμετρίίᾳ   τινὶ   τεταγµμέένης  
ἀµμετρίίας   ἐστὶ   δηµμιουργὸς   ἡ   τοιαύύτη  
γυµμναστικὴ   πολλὴν   καὶ   πυκνὴν   αὔξουσα  
σάάρκα  καὶ  πλῆθος  αἵµματος  ὡς  ἔνι  µμάάλιστα  
γλισχροτάάτου   παρασκευάάζουσα.   Βούύλεται  
γὰρ  οὐ  τὴν   ἰσχὺν  αὐξῆσαι  µμόόνον  ἀλλὰ  καὶ  
τὸν   ὄγκον   τε   καὶ   τὸ   βάάρος   τοῦ   σώώµματος,  
ὥστε   καὶ   ταύύτῃ   χειροῦσθαι   τὸν  
ἀνταγωνιστήήν.  Οὔκουν   ἔτι   χαλεπὸν   οὐδὲν  
ἐξευρεῖν,  ὡς  διὰ  τοῦτ'ʹ  ἄχρηστόός  τε  πρὸς  τὰς  
κατὰ   φύύσιν   ἐνεργείίας   ἐστὶ   καὶ   ἄλλως  
σφαλεράά.  Ὅπερ  γὰρ  ἐν  ἁπάάσαις  ταῖς  ὄντως  
τέέχναις  ἀγώώνισµμάά  ἐστι  µμέέγιστον  εἰς  ἄκρον  
ἀφικέέσθαι   τοῦ   σκοποῦ,   τοῦτ'ʹ   ἐν   ταύύτῃ  
µμοχθηρόότατόόν   ἐστιν,   ὡς   οὐ   φυσικήήν   τινα  
διάάθεσιν,   ἀλλ'ʹ,   ὡς   Ἱπποκράάτης   ἔλεγεν,   οὐ  
φύύσει   κατασκευαζούύσῃ.   Τὰ   µμὲν   γὰρ   τῆς  
φύύσεως  ἀγαθὰ  προϊόόντα  τε  καὶ  ἐπιδιδόόντα  
καὶ   αὐξανόόµμενα   γίίγνεται   βελτίίω,   τὰ   δ'ʹ   οὐ  
φύύσει  πάάντα  τοσούύτῳ  χαλεπώώτερα  ὅσῳ  καὶ  
µμείίζω.  Ὅθεν  ἄφωνοίί  τινες  αὐτῶν  ἐξαίίφνης,  
ἕτεροι   δ'ʹ   ἀναίίσθητοι   καὶ   ἀκίίνητοι   καὶ  
τελέέως   ἀπόόπληκτοι   γίίγνονται   τοῦ   παρὰ  
φύύσιν   ὄγκου   τοῦδε   καὶ   τοῦ   πλήήθους  
ἀποσϐέέσαντόός   τε   τὴν   ἔµμφυτον   θερµμασίίαν  
ἐµμφράάξαντόός   τε   τὰς   διεξόόδους   τοῦ  
πνεύύµματος.  Ὅσοι  δ'ʹ  ἂν  αὐτῶν  τὰ  πρᾳόότατα  
πάάθωσιν,   ἀγγεῖον   ῥήήξαντες   ἐµμοῦσιν   ἢ  
πτύύουσιν  αἷµμα.    

   Cependant,   puisqu’une   fois   pour   toutes   je   me  
suis   accordé   le   droit   de   donner   un   avis   sur   le  
misérable  bon  état  des  sportifs,  je  vais  en  rappeler  
le  contenu  le  plus  brièvement  possible.  Tandis  que  
la  santé  réside  dans  une  juste  proportion,  une  telle  
gymnastique   est   créatrice   de   démesure,   parce  
qu’elle   fait   croître   la   chair   en   quantité   et   en  
épaisseur  et  qu’elle  rend  la  masse  sanguine  la  plus  
visqueuse   possible.   De   fait,   elle   veut   augmenter  
non   seulement   la   force,  mais   aussi   la  masse   et   le  
poids  du  corps,  pour  que  ceux-‐‑ci  permettent  aussi  
de   l’emporter   sur   l’adversaire.   Il   n’est   donc   plus  
du   tout   difficile   d’en   déduire   que,   pour   cette  
raison,  elle  est  inutile  pour  accomplir  les  fonctions  
conformes   à   la   nature   et   qu’en   outre   elle   est  
dangereuse.   En   effet,   le   fait   d’atteindre  
parfaitement  son  objectif,   qui   constitue  dans   tous  
les   arts   véritables   une   très   grande   prouesse,  
s’avère   dans   son   cas   très   dommageable   dans   la  
mesure   où   elle   prépare   une   disposition   qui   n’est  
pas   naturelle,   mais   contre   nature,   comme   le   dit  
Hippocrate.  De  fait,  les  biens  de  la  nature,  par  leur  
progrès,   leur   développement   et   leur   croissance,  
deviennent   meilleurs,   tandis   que   tout   ce   qui   est  
contre   nature   est   d’autant   plus   pénible   que   c’est  
aussi   plus   grand.   Il   en   découle   que   certains  
sportifs  deviennent  tout  à  coup  aphones,  d’autres  
insensibles,   inertes   et   parfaitement   hébétés,  
lorsque   la   quantité   de   cette   masse   contre   nature  
éteint  leur  chaleur  innée  et  interrompt  les  moyens  
de   circulation   de   leur   souffle   vital.   Et   ceux   qui  
parmi   eux   sont   le   plus   légèrement   atteints,   une  
fois   qu’ils   ont   brisé   un   de   leurs   vaisseaux,  
vomissent  et  crachent  du  sang.    

  
Galien  résume  ici  son  opinion  sur  ce  que,  par  un  effet  d’oxymore,  il  ose  appeler  le  

«  misérable  bon  état  des  sportifs  »  (τῆς  µμοχθηρᾶς  εὐεξίίας  τε  καὶ  γυµμναστικῆς).  Une  
fois  encore,  il  se  place  sous  le  patronage  d’Hippocrate.  Il  décrit   les  effets  recherchés  
par   les   mauvais   maîtres   de   gymnastique,   avant   d’en   évoquer   les   conséquences  

                                                
321  Thrasybule  6  (K.  V  813,  16-‐‑19  =  SM  III  p.  38)  et  9  (K.  V  820,  13  =  SM  III  p.  43).  
322  Thrasybule  37  (K.  V  876,  5  -‐‑  879,  12  =  SM  III  p.  83).   



116  

néfastes.  Démesurés   et  non  naturels,   ces  objectifs   sont   l’hypertrophie  des   chairs,   la  
robustesse   et   la   lourdeur,   censées   être   des   atouts   pour   remporter   la   victoire  ;  
manifestement,   Galien   pense   ici   surtout   aux   épreuves   de   lutte.   Selon   lui,   dans   ce  
genre  de  sport,  la  recherche  d’une  performance  record,  qui  favorise  la  compétition  et  
qui   oblige   au   dépassement   de   soi,   franchit   les   bornes   de   la   normalité   et   peut   faire  
basculer  les  athlètes  dans  la  mort,  ou  du  moins  dans  un  état  fort  inquiétant  :  en  effet,  
l’épaissseur   du   sang   éteint   la   chaleur   innée   et   interrompt   la   circulation   du   souffle  
vital,   condamnant   les   athlètes   à   une   paralysie   partielle   ou   totale  ;   ceux   que  Galien  
présente   ironiquement   comme   les  victimes  des  plus  douces   souffrances  (ὅσοι   δ'ʹ  ἂν  
αὐτῶν  τὰ  πρᾳόότατα  πάάθωσιν)  se  contenteront  de  vomir  ou  de  cracher  du  sang,  que  
les  perturbations  et  les  éclatements  internes  auront  fait  remonter  jusqu’à  la  bouche.    

Tous   ces   dégâts   paraissent   relever   prioritairement   de   dérèglements  
physiologiques  ;   cependant,   l’idée   selon   laquelle   la   lourdeur   pourrait   aider   à  
soumettre  l’adversaire  donne  à  penser  que  les  symptômes  décrits  peuvent  aussi  être  
le   résultat  de   coups   reçus  de   l’extérieur.  De   fait,   les   athlètes   s’exposent   aussi   à  des  
violences  traumatiques  comme  on  le  verra  par  la  suite.  

Commentaire  à  l’Aphorisme  I  3.  
  
L’extrait  de  l’Aphorisme  I  3  dont  Galien  se  sert  en  Protreptique  XI323  et  en  Thrasybule  

9324  fait   l’objet  d’une  analyse  spécifique  dans  son  premier  livre  de  Commentaires  aux  
Aphorismes325  ;  le  développement  d’Hippocrate  est  alors  examiné  dans  son  intégralité,  
mais  on  n’en  retiendra  ici  que  la  partie  centrée  sur  la  critique  diététique326  :  
  
«  Ἐν   τοῖσι   γυµμναστικοῖσιν   αἱ   ἐπ'ʹ   ἄκρον  
εὐεξίίαι   σφαλεραὶ,   ἢν   ἐν   τῷ   ἐσχάάτῳ   ἔωσιν.  

Οὐ   γὰρ   δύύνανται  µμέένειν   ἐν   τῷ  αὐτέέῳ   οὐδὲ  

ἀτρεµμέέειν…  »  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  
…  Γυµμναστικὴν  δὲ  εὐεξίίαν  ὀνοµμάάζει  τὴν  

τῶν  αὐτὸ  τοῦτο  ἔργον  πεποιηµμέένων,  κατὰ  
τὸν  βίίον  ἅπαντα  διατριϐὴν  ἐν  γυµμνασίίοις,  
τοῦ  καταϐάάλλειν   ἑτέέρους   ἕνεκα,   καθάάπερ  
οἱ   ἀθληταίί.   Ἡ   µμὲν   γὰρ   ἁπλῶς   εὐεξίία  
λεγοµμέένη   ἣν   καὶ   τῶν   ἀγροίίκων   ἔχουσι  
πολλοὶ,   σκάάπτοντες   καὶ   θερίίζοντες   καὶ  

   «  Chez   les   sportifs,   les   bons   états   portés   au   plus   haut  
point  sont  dangereux  s’ils  sont  au  degré  extrême.  En  effet,  

ils   ne   peuvent   demeurer   au   même   niveau,   ni   rester  

stationnaires…  »  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  
…   Il   appelle   bon   état   sportif   celui   des   gens   qui  

n’ont  pour  seule  activité  que  de  passer  toute  leur  vie  
à   faire   des   exercices   physiques   en   vue   de   renverser  
les   autres,   comme   le   font   les   athlètes.   En   effet,   ce  
qu’on  appelle   le  bon  état   tout  court,  que  notamment  
possèdent   beaucoup   d’agriculteurs   parce   qu’ils  
creusent,  moissonnent  et  accomplissent  dans  leur  vie  

                                                
323  Protreptique  XI  2  (K.  I  27,  11-‐‑14  =  Boudon-‐‑Millot    p.  106).  
324  Thrasybule  9  (K.  V  820,  4-‐‑5  =  SM  III  p.  43).  
325  Aphorisme  I  3  (Littré  IV  p.  458,  11  -‐‑  460,  6  =  Magdelaine,  thèse  II  p.  376-‐‑377).  
326 Hippocratis  Aphorismi  et  Galeni   in  eos  commentarius  I  3  (K.  XVII  B  362,  13  -‐‑  364,  9  et  365,  8-‐‑11).  L’ensemble  du  

passage  est  étudié  en  II.B.1.a.  L’Hippocrate  de  Galien  correspond  au  texte  édité  par  C.  Magdelaine  (à  l’exception  
négligeable  de  la  forme  αὐτέέῳ  pour  αὐτῷ  dans  la  version  du  médecin  de  Pergame).  La  traduction  de  l’Aph.  I  13  
par   C.  Magdelaine   est   pertinente   («  Chez   ceux   qui   pratiquent   des   exercices   physiques,   un   état   de   santé   excellent   est  
périlleux   s’il   atteint  un  degré   extrême.  Car   il   ne   peut   demeurer   au  même  point,   ni   rester   stationnaire.  »)  ;   et   il   en  va  de  
même  pour   l’ensemble  des  propositions   examinées   par  V.   Boudon-‐‑Millot  dans   son  article  de  2002   sur   l’euexia.  
Cependant,  nous  avons  choisi  de  ne  pas  les  retenir  ici  par  souci  de  cohérence  avec  l’ensemble  de  notre  thèse,  où  
nous  avons  tâché  de  traduire  de  façon  constante  les  mots  γυµμναστικόός,  εὐεξίία  et  ἐπ'ʹ  ἄκρον. 
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ἄλλα   ὅσα   κατὰ   τὸν   βίίον   διαπονούύµμενοι  
οὐχ   ἥκει   µμέέχρι   πληρώώσεως   ἀµμέέτρου.   Τῆς  
δὲ   τῶν   ἀθλητῶν   εὐεξίίας   οὐ   µμικρὸν   τοῦτόό  
ἐστιν   ἔγκληµμα   τὸ   περιϐάάλλεσθαι  
πειρᾶσθαι   µμέέγεθος   ὄγκου   κατὰ   τὸ   σῶµμα  
καὶ   δηλονόότι   καὶ   πλῆθος   χυµμῶν.  
Παρασκευαὶ   γὰρ   αὗται   τῆς   τοῦ   παντόός  
εἰσι   σώώµματος   θρέέψεως   καὶ   οὐχ   οἷάά   τε  
χωρὶς   αὐτῶν   ἑτοίίµμως   παρεσκευασµμέένων  
εἰς  ὄγκον  ἀρθῆναι  τοῦ  δέέοντος  µμείίζονα  τὰ  
σώώµματα,   διὸ   καὶ   σφαλερὰν   ἀναγκαῖον  
εἶναι   τὴν   τοιαύύτην   διάάθεσιν.   Ὅταν   γὰρ  
ὑπερπληρωθῇ   τὰ   ἀγγεῖα   ποτῶν   ἢ   σιτίίων,  
τοῦ   διαῤῥαγῆναι   κίίνδυνος   αὐτοῖς   ἢ  
καταπνιγῆναι  ἢ  καὶ  σϐεσθῆναι  τὸ  ἔµμφυτον  
αὐτὸ   θερµμὸν,   καθάάπερ   καὶ   ἀπώώλοντόό  
τινες   ἐξαιφνίίδιον   ἤδη   τῶν   εἰς   ἄκραν  
πλήήρωσιν   ἀφικοµμέένων   ἀθλητῶν.  Ἡ   δ'ʹ   εἰς  
τὰ   κατὰ   φύύσιν   ἔργα   χρήήσιµμος   εὐεξίία  
τοιοῦτον   οὐδέένα   κίίνδυνον   ἐφεδρεύύοντα  
κέέκτηται,  τὸ  µμηδ'ʹ  εἰς  ἄκρον  ἥκειν  ποτὲ  τῆς  
πληρώώσεως,   ὅθεν   οὐδὲ   λύύειν   αὐτὴν  
προσήήκει,   καθάάπερ   τὴν   τῶν   ἀθλητῶν,  
ὅταν  εἰς  ἄκρον  ἥκῃ.  Ταύύτην  γὰρ  χρὴ  λύύειν  
µμὴ   βραδέέως,   ἀλλὰ   φθάάνειν   δηλονόότι   τὸν  
κίίνδυνον.  Τὴν   αἰτίίαν   δὲ   αὐτὸς   τοῦ  χρῆναι  
λύύειν   αὐτὴν   τοιαύύτην   ἔγραψεν·∙   "ʺοὐ   γὰρ  
δύύνανται   µμέένειν   ἐν   τῷ   αὐτέέῳ   οὐδ'ʹ  

ἀτρεµμέέειν"ʺ  εἰπώών·∙  ἀεὶ  γὰρ  τῆς  φύύσεως  τὴν  
πέέψιν   καὶ   τὴν   ἀνάάδοσιν   καὶ   τὴν  
ἐξαιµμάάτωσιν   καὶ   τὴν   πρόόσθεσιν   καὶ   τὴν  
πρόόσφυσιν   καὶ   τὴν   ἐξοµμοίίωσιν  
ἐργαζοµμέένης,  ὅταν  µμήήτε  προσθεῖναίί  τι  τοῖς  
στερεοῖς   τοῦ   σώώµματος   µμορίίοις   ἐγχωρεῖ  
µμήήθ'ʹ   αἱ   φλέέϐες   ἔτι   χώώραν   ἔχωσιν  
ὑποδέέχεσθαι   τὴν   ἀναδιδοµμέένην   τροφὴν,  
ἀνάάγκη   κίίνδυνον   καταλαϐεῖν   ἢ   ῥήήξεως  
ἀγγείίου   τινὸς   ἢ   ἐξαιφνιδίίου   θανάάτου…  
Μάάθοιµμεν   δ'ʹ   ἂν   τοῦτο   µμάάλιστα   παρὰ   τῆς  
ἀθλητικῆς   εὐεξίίας,   ἧς   καίίτοι   τἄλλα  
κεκτηµμέένης   οὐ   µμεµμπτάά.   Καὶ   γὰρ   καὶ  
εὔχυµμοι   καὶ      ἰσχυροὶ   ταῖς   δυνάάµμεσίίν   εἰσιν  
οἱ   γυµμναστικοὶ,   ὅµμως   τοῦτόό   γε   αὐτὸ  
µμέέγιστόόν  ἐστιν  αὐτοῖς  κακὸν,  τὸ  εἰς  ἄκρον  
ἥκειν  πληρώώσεως.    

tant   d’autres   efforts,   ne   parvient   pas   jusqu’à   une  
réplétion   immodérée.   En   revanche,   au   bon   état   des  
athlètes,   on   peut   faire   ce   reproche   non   négligeable  :  
ces  derniers  essaient  de  s’entourer  d’une  grandeur  de  
masse  corporelle  et  aussi,  évidemment,  d’une  grosse  
quantité   d’humeurs.   Voilà   en   effet   les   moyens   de  
pourvoir  à  la  croissance  nutritive  de  tout  le  corps  et,  
sans  eux  à  disposition,   les  corps  ne  sont  pas  à  même  
de   s’élever   vers   une   masse   plus   grande   que  
nécessaire,   raison  pour   laquelle  une   telle  disposition  
est  aussi   inévitablement  dangereuse.  En  effet,  quand  
les  vaisseaux  sont   remplis  outre  mesure  de  boissons  
et   de   vivres,   ils   courent   le   risque   d’être   brisés,  
étouffés   ou   de   voir   s’éteindre   la   chaleur   innée   elle-‐‑
même,   de   la   façon   dont   justement   ont   déjà   péri  
subitement   certains   athlètes   qui   étaient   parvenus   à  
une   réplétion   extrême  ;   en   revanche,   le   bon   état   de  
santé  utile   pour   les   activités   naturelles   n’est  menacé  
d’aucun   risque   de   ce   genre,   puisqu’il   ne   parvient  
même  jamais  à  une  réplétion  extrême,  d’où  il  découle  
qu’il   n’y   a   même   pas   besoin   de   le   dissiper   comme  
précisément   il   faut   le   faire   avec   le   bon   état   des  
athlètes   quand   il   est   parvenu   au   sommet.  De   fait,   il  
faut  dissiper  ce  dernier  sans  tarder  pour  évidemment  
prévenir  le  danger.  Quant  à  la  raison  pour  laquelle  il  
faut   le   dissiper,  Hippocrate   lui-‐‑même   l’a   écrite   avec  
la   formule  suivante   :   "ʺEn  effet,   ils  ne  peuvent   rester   au  
même   niveau,   ni   demeurer   stationnaires."ʺ   De   fait,  
puisque   la   nature   produit   toujours   la   coction,   la  
distribution   des   aliments,   la   production   du   sang,  
l’adjonction,  l’agglutination  et  l’assimilation,  quand  il  
est   impossible   de   rien   adjoindre   aux   parties   solides  
du  corps  et  que  les  vaisseaux  sanguins  n’ont  plus  de  
place   pour   accueillir   la   nourriture   distribuée,   il   est  
inévitable   que   survienne   le   risque   d’une   rupture  de  
vaisseau   ou   d’une   mort   subite…   Or   voilà  
l’enseignement  principal  que  nous  pourrions  tirer  du  
bon   état   de   santé   athlétique,   quoique   les   autres  
propriétés   qu’il   possède   soient   irréprochables.   Et   de  
fait,   si   les   spécialistes   des   exercices   physiques   sont  
dotés   d’une   bonne   humeur   et   robustes   par   leur  
puissance,  il  n’en  reste  pas  moins  que  le  fait  même  de  
parvenir  à  une   réplétion  extrême  est   le  pire  mal  qui  
puisse  leur  arriver.  

  
Dans   ce   texte,   Galien   oppose   l’εὐεξίία   dangereuse   des   athlètes   à   l’εὐεξίία   tout  

court,  qui  s’incarne  idéalement  dans  les  corps  d’agriculteurs327.  Le  gavage  auquel  se  

                                                
327  On  a  déjà  dit,  dans  le  commentaire  de  Thrasybule  9  (K.  V  819,  17  -‐‑  821,  14  =  SM  III  p.  42-‐‑43),  que  l’on  pouvait  

nuancer  l’idéal  de  la  santé  paysanne  à  la  lumière  du  chapitre  5  de  De  parvae  pilae  exercitio  5  (K.  V  910,  8-‐‑9  =  SM  I  
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livrent  les  sportifs  professionnels  se  traduit  par  une  corpulence  démesurée  et  par  la  
saturation  des  vaisseaux,  gonflés  de  sucs  et  regorgeant  de  sang  une  fois  accomplie  le  
processus   d’αἱµμάάτωσις.   Le   risque   de   rupture,   d’étouffement   de   la   ventilation  
naturelle  ou  d’extinction  de  la  chaleur  innée  est  dépeint  au  moyen  d’une  métaphore  
militaire  :  si  l’on  en  croit  Galien,  les  athlètes  s’enveloppent  (περιϐάάλλεσθαι)  de  leur  
chair  saturée  de  sucs  comme  d’un  équipement  (παρασκευαὶ…  παρεσκευασµμέένων)  ;  
ils   s’exposent   d’abord   au   danger   de   la   réplétion,   qui   est   installé   au   sommet   en  
embuscade   (ἄκρον…   ἐφεδρεύύοντα)   avant   que   n’advienne   le   risque   de   rupture  
vasculaire   ou   de   mort   subite,   qui   menace   de   leur   tomber   dessus   (καταλαϐεῖν328).  
Galien  précise,  comme  dans   le   traité  Sur   le  bon  état329   et  Sur   la  pléthore330  que   le  seul  
reproche  à  faire  a  priori  aux  athlètes  concerne  la  quantité  et  non  pas  la  qualité  de  leurs  
humeurs.  

Ce   texte   comporte   en   outre   deux   allusions   au   processus   d’adjonction   nutritive,  
désigné   par   le   nom   πρόόσθεσις   et   par   le   verbe   προσθεῖναι,   qui   s’oppose  
ironiquement  au  procédé  de  l’adjonction  grammaticale  (προσθήήκη)  nécessaire  pour  
forger  le  concept  d’εὐεξίία  athlétique,  par  opposition  à  l’εὐεξίία  tout  court331.    

Commentaire  à  Nature  de  l’Homme  22.  
  
Dans  un  passage  où  il  commente  ce  qu’il  croit   le  chapitre  7  du  Régime  salutaire  de  

Polybe,  mais  qui  en  vérité  constitue  le  chapitre  22  du  traité  hippocratique  Nature  de  
l’homme332,  Galien  évoque  à  nouveau  l’état  de  santé  des  athlètes  pour  en  montrer  les  
dérèglements  physiologiques.    
Hippocrate  affirme  qu’il  y  a  des  régimes  différents  selon   la  saison,   la  complexion,  

l’âge  ;  après  avoir  évoqué  le  régime  des  enfants  et  des  femmes,  il  parle  de  celui  des  
sportifs  sans  dire  explicitement  s’il  s’agit  ou  non  d’athlètes  ;  il  est  alors  amené  à  faire  
une  disctinction  entre  les  individus  à  chair  dense  et  les  individus  à  chair  relâchée.  Ce  
développement  est  fragmenté  et  commenté  par  Galien  en  huit  fois.  Voici  les  extraits  
3,  4,  5  et  leurs  commentaires  par  Galien,  qui  nous  intéressent  directement  ici.  
  
L’extrait   3   évoque   des   patients   atteints   de   diarrhées   et   le   changement   de   régime  

qu’il   convient   de   leur   faire   appliquer,   notamment   en   matière   d’exercices  
physiques333:  

                                                                                                                                           
p.  102)  sans  aller  jusqu’à  éditer  σκάάπτειν  («  bêcher  »)  au  lieu  de  κάάµμπτειν  («  plier  »)  comme  l’a  fait  Ε.  Wenkebach  
dans  son  ouvrage  de  1938  ;  pour  plus  de  détails,  voir  I.C.3.b. 

328  Certes,  le  verbe  καταλαµμϐάάνω  est  courant  pour  dire  qu’une  maladie  s’empare  d’un  corps.  
329  De  bono  habitu  (K.  IV  754,  3-‐‑10  =  Helmreich  1901).  
330  De  plenitudine  10  (K.  VII  563,  13  -‐‑  565,  6  =  Serta  Graeca  9,  Otte  p.  64-‐‑66).  
331  Comme  à  la  fin  du  De  bono  habitu  (sixième  mouvement).  
332  Nat.  Hom.  22  (CMG  1.1.3  p.  216  =  Du  régime  salutaire  7,  Littré  VI  p.  83).  Sur  cette  question,  voir  l’introduction  

de  J.  Jouanna  dans  le  CMG  1.1.3  p.  19-‐‑38  et  p.  99-‐‑107.  Sur  les  prescriptions  de  ce  chapitre  22,  voir  Visa-‐‑Ondarçuhu  
1999  p.  281-‐‑285.  Sur  la  lecture  de  Nature  de  l’homme  par  Galien,  voir  Jouanna  2000.  

333  In  Hippocratis  vel  Polybi  opus  de  salubri  victus  ratione  privatorum  commentarius  27  =  Galeni  in  Hippocratis  de  natura  
hominis   commentarius   III   28   (K.   XV   212,   11   -‐‑   216,   1   =  CMG   5.9.1   p.   108-‐‑109).   L’Hippocrate   de   Galien   n’est   pas  
exactement  identique  au  texte  édité  par  J.  Jouanna  dans  le  CMG  1.1.3  p.  216.  Cependant,  une  seule  divergence  est  
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«  <Ὁκόόσους   µμάάλιστα   γυµμναζοµμέένους  

διάάρροιαι   λαµμϐάάνουσι   καὶ   τὰ   ὑποχωρήήµματα  

σιτώώδεα   καὶ   ἄπεπτα,   τούύτοισι   τῶν   τε  

γυµμνασίίων   ἀφαιρεῖν   µμὴ   ἐλάάσσω   τοῦ   τρίίτου  

µμέέρεος   καὶ   τῶν   σιτίίων   τοῖσιν   ἡµμίίσεσι  

χρῆσθαι.  Δῆλον  γὰρ  ὅτι  ἡ  κοιλίίη  ξυνθάάλπειν  

οὐ   δύύναται,   ὡς   πέέσσεσθαι   τὸ   πλῆθος   τῶν  

εἰσιόόντων   σιτίίων.   Ἔστω   δὲ   τούύτοισι   τὰ   σιτίία  

ἄρτος   ὡς   ἐξοπτόότατος   ἐν   οἴνῳ  

ἐντεθρυµμµμέένος   καὶ   τὰ   πόόµματα   ὡς  

εὐκρητέέστατα   καὶ   ἐλάάχιστα   καὶ  περιπάάτοισι  

µμὴ  χρήήσθωσαν   ἀπὸ   τοῦ   σιτίίου·∙   µμονοσιτεῖν   δὲ  

χρὴ   ὑπὸ   τοῦτον   τὸν   χρόόνον·∙   οὕτω   γὰρ   ἂν  

µμάάλιστα   συνθάάλποιτο   ἡ   κοιλίίη   καὶ   τῶν  

εἰσιόόντων   ἐπικρατέέοι.   Γίίνεται   δὲ   ὁ   τρόόπος  

οὗτος   τῆς   διαρροίίης   τῶν   σωµμάάτων   µμάάλιστα  

τοῖσι   πυκνοσάάρκοισιν,   ὅταν   ἀναγκάάζηται   ὁ  

ἄνθρωπος   κρεηφαγεῖν   τῆς   φύύσιος  

ὑπαρχούύσης   τοιαύύτης·∙   αἱ   γὰρ   φλέέϐες  

πυκνωθεῖσαι   οὐκ   ἀντιλαµμϐάάνονται   τῶν  

σιτίίων  τῶν  εἰσιόόντων.>  »  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  
  Οὐ   περὶ   τῶν   τῆς   ὑγείίας   ἕνεκα  

γυµμναζοµμέένων   ἔοικε   ποιεῖσθαι   τὸν   λόόγον  
νῦν,   ἀλλὰ   περὶ   τῶν   γυµμναστικῶν   τι  
µμετιόόντων   ἐπιτηδευµμάάτων   καὶ   µμήήτε  
παύύεσθαι  τελέέως  αὐτοῦ  δυναµμέένων  µμήήτε  εἰς  
πάάνυ   βραχὺ   συστεῖλαι·∙   διὰ   τοῦτο   αὐτῶν  
ἀφαιρεῖ   <τοῦ>   µμὲν   <γυµμνασίίου   τὸ   τρίίτον  
µμέέρος,   τῶν>   δὲ   <σιτίίων   τὸ   ἥµμισυ>·∙   τοσούύτῳ  
γὰρ   ἐλπίίζει   κρατήήσειν   αὐτούύς,   ὡς   µμηκέέτι  
ἀπεπτεῖν   τε   καὶ   διαρροΐζεσθαι.   Ὀρθῶς   δ'ʹ  
ἐποίίησε   κἀνταῦθα   προσγράάψας   αὐτὸν   τὸν  
λογισµμόόν,  ᾧ  χρώώµμενος  αὐτάά  τε  ταῦτα  καὶ  τὰ  
τούύτοις   ἑπόόµμενα   συνεϐούύλευσε.   <Γίίνεται>  
γάάρ   φησιν   <ὁ   τρόόπος   οὗτος   τῆς   διαρροίίης  
τοῖς   πυκνοσάάρκοις,   ὅταν   κρεηφαγεῖν  

ἀναγκάάζωνται>,   δηλώώσας  ἐνταῦθα  περὶ  τῶν  
γυµμναστικῶν   εἶναι   τὸν   λόόγον   αὐτῷ·∙  
<κρεηφαγεῖν>   γὰρ   ἀναγκάάζουσι   τούύτους.  
Εἶτ'ʹ   ἐφεξῆς   φησιν·∙   <αἱ   γὰρ   φλέέϐες  

πυκνωθεῖσαι   οὐκ   ἀντιλαµμϐάάνονται   τῶν  

σιτίίων   τῶν   ἐσιόόντων>.   Ἀσαφῶς   δὲ   εἶπε  
τοῦτο,   καὶ   διὰ   τοῦτο   ἠναγκάάσθησαν  

   «  Ceux   qui,   à   cause   d’exercices   intensifs,   sont   pris   de  
diarrhées   et   ont   les   selles   composées   de   matières  

alimentaires  non  digérées  doivent   réduire   leurs   exercices  

d’un   tiers   au   moins,   et   consommer   deux   fois   moins  

d’aliments  ;   car   il   est   clair   que   leur   ventre   ne   peut   pas  

assez   chauffer   pour   digérer   la   quantité   des   aliments  

ingérés.   Ces   personnes   prendront   pour   nourriture   du  

pain   le   plus   cuit   possible,   émietté   dans   du   vin,   les  

boissons  seront  le  mieux  mélangées  possible  et  réduites  au  

minimum,   et   il   est   défendu   à   ces   individus   de   se  

promener  après   le  repas  ;  ils  ne  doivent   faire  qu’un  repas  

par  jour  pendant  le  temps  de  ce  régime  ;  en  effet,  de  cette  

façon,   leur   ventre   devrait   chauffer   au   maximum   et  

prendre  le  dessus  sur  les  aliments  ingérés.  Or  cette  espèce  

de  diarrhée  survient  surtout  chez  les  corps  à  chair  dense,  

quand  l’homme  est  contraint335  de  suivre  un  régime  carné  

malgré   la  nature  dont   il   est  doté  ;   en   effet,   les  vaisseaux  

sanguins,  une   fois   qu’ils   sont   resserrés,  n’admettent  pas  

les  aliments  ingérés.  »  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  
Maintenant   l’auteur   semble   bien   parler   non   pas  

de  ceux  qui   s’exercent  en  vue  de   la   santé,  mais  des  
sportifs   professionnels   lorsqu’ils   sont   en   activité   et  
qu’ils   ne   peuvent   ni   interrompre   totalement   cette  
dernière,   ni   la   réduire   à   très   peu  ;   c’est   la   raison  
pour   laquelle   il   leur   ôte   un   tiers   de   leur   activité  
physique   et   la   moitié   de   leurs   aliments  ;   en   effet,  
avec  une   telle   quantité,   il   espère  qu’ils   reprendront  
le  dessus  au  point  de  ne  plus  manquer  de  coction  et  
de   ne   plus   avoir   de   diarrhée.   Et   ici   aussi,   il   a   bien  
fait  d’écrire  encore   le   raisonnement  même  qui   lui  a  
permis  de  donner  ces  conseils  et   ceux  qui  viennent  
après.   En   effet,   il   dit   que   "ʺcette   espèce   de   diarrhée  
survient336   chez   les   individus   à   chair   dense,   quand   [ils  

sont337]   contraint[s]   à   un   régime   carné"ʺ,   montrant   ici  
que   ce   qu’il   dit,   à   ses   yeux,   concernait   les  
spécialistes   des   exercices   physiques  ;   en   effet,   on  
contraint   ces   derniers   à   suivre   un   régime   carné.  
Puis,  à  la  suite,  il  dit  :  "ʺLes  vaisseaux  sanguins,  une  fois  
qu’ils   sont   resserrés,   ne   reçoivent   pas   les   aliments  

ingérés."ʺ  Son  expression  est  ici  obscure,  et  c’est  pour  
cette  raison  que  les  commentateurs  furent  contraints  
de   comprendre   qu’il   disait   "ʺune   fois   qu’ils   sont  
resserrés"ʺ   à   la   place   de   "ʺune   fois   qu’ils   sont   durs  et  

                                                                                                                                           
vraiment   notable   dans   la   troisième   phrase  :   le   texte   dont   dispose   Galien   parle   de   vins   «  très   bien  mélangés  »  
(εὐκρητέέστατα)  tandis  que  la  leçon  retenue  par  J.  Jouanna  évoque  des  vins  «  très  purs  »  (ἀκρητέέστατα).  Ce  point  
mis  à  part,   la   traduction  de  J.   Jouanna  p.  117  pourrait  donc   être  retenue.  Cependant,  dans   la  mesure  où  Galien  
commente   parfois   le   texte   en   le   glosant   de   façon   fidèle,   il   nous   a   paru   préférable   de   proposer   une   traduction  
personnelle   très   littérale  du   texte  hippocratique,  de   façon  à  mieux  mettre   en   évidence   les   reformulations  quasi  
parallèles  du  commentaire  galénique.    
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ὑπολαϐεῖν   οἱ   ἐξηγηταὶ   τὸ   <τὰς  
πυκνωθείίσας>   αὐτὸν   λέέγειν   ἀντὶ   τοῦ  
σκληρὰς   γενοµμέένας   καὶ   δυσεπεκτάάτους,   ὡς  

µμὴ   παραδέέχεσθαι   τὴν   τροφήήν,   καὶ  
σηµμαίίνεσθαι   τοῦτόό   φασιν   ἐκ   τοῦ   <οὐκ  
ἀντιλαµμϐάάνονται  τῶν  σιτίίων>.  Ἀλλὰ  τοῦτόό  γε  
τὴν   ἀνάάδοσιν   µμᾶλλον,   οὐ   τὴν   πέέψιν   εἴωθε  
βλάάπτειν,  ὥστε  διαχωρεῖν  αὐτοὺς  ὑγρὰ  µμέέν,  
οὐ   µμὴν   ἄπεπτα.   Προείίρηται   δὲ   ὑπ'ʹ   αὐτοῦ  
<σιτώώδη   καὶ   ἄπεπτα>   τοὺς   τοιούύτους  
διαχωρεῖν.   Ὁπόόταν   δὲ   προσγράάψαντος  
αὐτοῦ   τὸν   λογισµμόόν,   ᾧ   πιστεύύσας  
συνεϐούύλευσεν   ἃ   συνεϐούύλευσεν,   ὅµμως  
ἀπορίία   τις   ὑπολείίπηται,   τίί   χρὴ   νοµμίίζειν  
γίίνεσθαι  κατ'ʹ  ἐκείίνους  τῶν  λόόγων,  ἐν  οἷς  οὐ  
προσέέγραψε   τὴν   αἰτίίαν   ὧν   κελεύύει   ποιεῖν  
ἡµμᾶς;  Ἐγὼ  δέέ,  εἰ  µμὲν  µμὴ  προσεγεγράάφει  περὶ  
τῶν  <πυκνοσάάρκων>,  ὡµμολόόγουν  ἂν  ἀπορεῖν  
παντάάπασιν   ὡς   ἐπὶ   πολλῶν   ἄλλων,   ἐν   οἷς  
οὐδὲν   τοιοῦτον   προστιθέέντος   τοῦ  
συγγραφέέως  ἀποφαίίνονται  τολµμηρόότατα  τὸ  
ἐπελθὸν   αὐτοῖς   οἱ   ἐξηγηταίί·∙   ἐπεὶ   δὲ   αὐτὸς  
ἐµμνηµμόόνευσε   τῶν   πυκνοσάάρκων,   ἀφορµμὴν  
ἔδωκε   τοῦ   γράάψαι   τι   καὶ   αὐτοὺς   χρήήσιµμον  
ἐπὶ   τῶν   τοιούύτων   φύύσεων.   Ἀθροίίζουσι   γὰρ  
οὗτοι   τάάχιστα   <χυµμῶν>   πλῆθος   ἐλλιπῶς  
διαπνεόόµμενοι,   καὶ   διὰ  τοῦτο  τῆς  ἀναδόόσεως  
ἰσχοµμέένης  αὐτοῖς   ὑγρὰ  µμὲν  πάάντως   γίίνεται  
τὰ   διαχωρήήµματα,   ποτὲ   δ'ʹ   οὐχ   ὑγρὰ   µμόόνον,  
ἀλλὰ   καὶ   λεπτὰ   καὶ   µμάάλιστα   ἐπὶ   τῶν  
ἀδδηφαγούύντων334.   Ὅταν   µμὲν   γὰρ  
ἀναδίίδωταίί   τι   τῶν   καταποθέέντων,  
ἑτοιµμόότερον  ἡ  γαστὴρ  πέέττει  τὰ  κατάάλοιπα·∙  
διαµμέένοντος   δὲ   ἐν   αὐτῇ   τοῦ   πλήήθους   τῶν  
σιτίίων,   ὅταν   ποτὲ   βαρύύνηται   πρὸς   αὐτῶν,  
ἀποτρίίϐεται  πάάντα  πρὶν  πεφθῆναι.  Ἴσως  δὲ  
καὶ   διὰ   τὴν   σκληρόότητα   τῶν   φλεϐῶν   ἡ   τῆς  
τροφῆς   ἀνάάδοσις   ἐκωλύύετο   µμὴ   δυναµμέένων  

difficiles   à   détendre   au   point   de   ne   pas   accueillir   la  

nourriture"ʺ,   et   ils   disent   que   cette   idée   est   signifiée  
par   la   formule   "ʺn’admettent   pas   les   aliments   ingérés"ʺ.  
Mais,   en   vérité,   habituellement,   un   tel   phénomène  
gêne   plutôt   l’assimilation,   pas   la   coction,   de   sorte  
que   les  patients  défèquent  des  matières  humides  et  
non   pas   privées   de   coction.   Or,   plus   haut,   il   a   dit  
que   les   individus   de   ce   genre   défèquaient   "ʺdes  
matières   alimentaires  non  digérées"ʺ.  Or  quand,  malgré  
l’ajout  du  raisonnement   sur   lequel   il   s’appuie  pour  
formuler  ses  prescriptions,  il  reste  cependant  un  peu  
d’incertitude,   que   faut-‐‑il   attendre   de   ceux   de   ses  
discours   où   il   n’a   pas   indiqué   la   cause   du   régime  
qu’il   nous   ordonne   de   suivre  ?   Pour   ma   part,   s’il  
n’avait   pas   ajouté   "ʺà   propos   des   individus   à   chair  
dense"ʺ,   je   reconnaîtrais   que   je   suis   totalement   dans  
l’incertitude   comme   sur   beaucoup   d’autres   points  
où,   sans   ajout   comparable   de   l’auteur,   les  
commentateurs   ont   l’audace   de   donner   toute  
opinion  qui  leur  passe  par  la  tête.  Mais  puisque  lui-‐‑
même   a   mentionné   les   "ʺindividus   à   chair   dense"ʺ,   il  
leur  a  donné  l’occasion  d’écrire  à  leur  tour  quelque  
remarque  utile  sur  les  natures  de  ce  genre.  En  effet,  
ces   individus   à   chair   dense   rassemblent   très   vite  
quantité   d’humeurs,   parce   qu’ils   transpirent   de  
façon   insuffisante   et,   comme   cela   les   prive  
d’assimilation,   leurs   excréments   deviennent  
totalement   humides,   et   parfois   non   seulement  
humides,   mais   aussi   fins,   surtout   chez   ceux   qui  
mangent   avec   voracité.   Εn   effet,   lorqu’une   boisson  
est   assimilée,   l’estomac  procède  plus  promptement  
à   la   coction  du   reste  ;  mais,   si   la  masse   alimentaire  
reste  dans  le  ventre,  si  d’aventure  ce  dernier  est  lesté  
par   leur   poids,   toutes   les   matières   sont   rejetées  
avant   d’avoir   bénéficié   de   la   coction.   En   outre,  
c’était  également  à  cause  de  la  dureté  des  vaisseaux  
sanguins   que   l’assimilation   de   la   nourriture   était  
empêchée,   puisqu’eux-‐‑mêmes   ne   pouvaient   pas   se  

                                                                                                                                           
334  Le  verbe  ἀδδηφαγέέω  ne  semble  pas  attesté  ailleurs  avec  deux  δ.  Il  s’agit  peut-‐‑être  d’une  erreur,  auquel  cas  il  

faudrait  éditer  ἀδηφαγούύντων  avec  un  seul  δ.  
335   Ἀναγκάάζηται   signifie   «  est   contraint  »   (passif)   ou   bien   «  se   contraint   à  »   (moyen),   la   seconde   traduction  

désengageant   partiellement   la   responsabilité   des   mauvais   maîtres   de   gymnastique.   Galien,   pour   sa   part,  
privilégie   le   sens   passif   et   non   pas   moyen   du   verbe   hippocratique   ἀναγκάάζηται,   qu’il   glose   par   l’actif  
ἀναγκάάζουσι  («  on  contraint  »),  renvoyant  sans  équivoque  à  la  tutelle  d’une  personnalité  extérieure.  

336   La   citation   du   texte   hippocratique   n’est   pas   complète  :   à   cet   endroit   précis,   il  manque   l’adverbe   µμάάλιστα  
(«  surtout  »).  Cette  lacune  pourrait  être  un  calcul  permettant  à  Galien  de  conforter  son  interprétation  du  texte.  En  
effet,  l’apparat  critique  de  J.  Jouanna  dans  le  CMG  1.1.3  p.  216  ne  mentionne  pas  de  manuscrit  omettant  µμάάλιστα  ;  
en  revanche,  dans  le  texte  édité  par  J.  Jouanna,  l’adverbe  µμάάλιστα  est  placé  non  pas  avant,  mais  après  le  groupe  
τοῖσι  πυκνοσάάρκοισι  ;  la  leçon  µμάάλιστα  τοῖσι  πυκνοσάάρκοισι  est  jugée  fautive  (n.  1  p.  104).    

337   Les   crochets   droits   indiquent   ici   que   Galien   modifie   légèrement   le   texte   qu’il   commente  :   il   remplace   ὁ  
ἄνθρωπος   ἀναγκάάζηται   par   ἀναγκάάζωνται,   qui   reprend   de   façon   plus   fluide   le   référent   pluriel   mentionné  
précédemment,  à  savoir  les  corps  à  chair  dense.  
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αὐτῶν  ἐπὶ  πλέέον  διαστέέλλεσθαι.     dilater  davantage.    
  
Ici,   Hippocrate   suggère   donc   de   modérer   le   régime   des   sportifs   victimes   de  

diarrhées,   qui   sont   invités   à   diminuer   d’un   tiers   leurs   exercices   et   de   moitié   leur  
aliments.  Il  explique  leur  indigestion  par  la  trop  faible  chaleur  de  leur  ventre,  c’est-‐‑à-‐‑
dire  par  une  trop  faible  coction  en  comparaison  des  aliments  ingérés.  Puis  il  donne  
des   précisions   sur   le   régime   alimentaire   adéquat338.   Il   précise   ensuite   le   profil   des  
individus  qui  sont  le  plus  concernés  par  ces  diarrhées  :  il  s’agit  des  individus  à  chair  
dense   contraints   à  un   régime   carnée,  dont   les  vaisseaux,   très   resserrés,  ne  peuvent  
pas  absorber  les  aliments.  
Dans  son  commentaire,  Galien  dit  d’emblée  que  ce  passage  «  semble  bien  »  (ἔοικε)  

consacré   aux   seuls   sportifs   professionnels.   La   construction   ἔοικε  +   infinitif  montre  
une   certaine   prudence,  mais   en   vérité   la   suite   révèle   que  Galien   est   convaincu   de  
cette   idée  :   pour   lui,   le   participe   γυµμναζοµμέένων   a   pour   équivalent   l’adjectif  
substantivé   γυµμναστικῶν,   qui   désigne   ici   des   sportifs   professionnels.   Le   champ  
d’application   du   discours   est   donc   réduit   aux   athlètes.   C’est   l’interprétation   de   J.  
Jouanna,  qui  s’oppose  sur  ce  point  à  celle  de  R.  Joly,  pour  qui  les  simples  particuliers  
sont  également  concernés  ici339.  Pour  justifier  à  la  fois  l’une  et  l’autre  thèse,  on  pourra  
rappeler   que,   du   temps   d’Hippocrate,   la   participation   aux   concours   n’était   pas  
exclusivement   réservée   aux   professionnels,   contrairement   aux   usages   de   l’époque  
impériale   et   que   donc,   pour   ainsi   dire,   un   même   individu   pouvait   être   tantôt   un  
simple  particulier,  tantôt  un  sportif  engagé  dans  la  compétition.  Sans  doute  le  terme  
γυµμναστικόός  n’a-‐‑t-‐‑il  pas  exactement  la  même  connotation  chez  les  deux  médecins  :  
pour   l’auteur   de   l’époque   classique,   ce   mot   évoque   l’expérience   temporaire   dans  
laquelle   s’engage   un   individu   quelconque   dès   lors   qu’il   veut   participer   à   un  
concours  ;   en   rechanche,  pour   l’auteur  du   IIe   siècle  de  notre   ère,   ce  mot  désigne   la  
profession  d’athlète,  qui  est  donc  permanente  et  même  souvent  spécialisée  dans  une  
seule  discipline.  Dans  la  suite  de  son  commentaire,  évoquant  la  contrainte  du  régime  
carné,  Galien  entend  à  nouveau  souligner  que  seuls   les  sportifs  professionnels  sont  
concernés   par   le   propos.   Pour   ce   faire,   il   va   jusqu’à   sous-‐‑entendre   que   tous   les  
athlètes   soumis   à  un   régime   carné  ont   la   chair   épaisse   alors  qu’Hippocrate  prenait  
bien  la  peine  de  dire  que,  parmi  les  candidats  aux  compétitions,  les  plus  touchés  par  
les  dérèglements  physiologiques   étaient   «  surtout  »   (µμάάλιστα)   les   individus  à   chair  
dense.   Il   écrit   en   effet   à   propos   d’Hippocrate  :   «  il   dit   que   "ʺcette   espèce   de   diarrhée  
survient340   chez   les   individus   à   chair   dense,   quand   [ils   sont341]   contraint[s]   à   un   régime  

                                                
338  On  reviendra  sur  ce  point  en  II.A.2.b. 
339  V.  Visa-‐‑Ondarçuhu  1999  p.  282  fait  état  de  cette  divergence  en  observant  que   la   thèse  de  R.   Joly  1960  n’est  

valable  que  pour  le  traité  du  Régime.  
340   La   citation   du   texte   hippocratique   n’est   pas   complète  :   à   cet   endroit   précis,   il  manque   l’adverbe   µμάάλιστα  

(«  surtout  »).  Cette  lacune  pourrait  être  un  calcul  permettant  à  Galien  de  conforter  son  interprétation  du  texte.  En  
effet,  l’apparat  critique  de  J.  Jouanna  dans  le  CMG  1.1.3  p.  216  ne  mentionne  pas  de  manuscrit  omettant  µμάάλιστα  ;  
en  revanche,  dans  le  texte  édité  par  J.  Jouanna,  l’adverbe  µμάάλιστα  est  placé  non  pas  avant,  mais  après  le  groupe  
τοῖσι  πυκνοσάάρκοισι  ;  la  leçon  µμάάλιστα  τοῖσι  πυκνοσάάρκοισι  est  jugée  fautive  (n.  1  p.  104).    
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carné"ʺ,   montrant   ici   que   le   discours,   à   ses   yeux,   concernait   les   spécialistes   des  
exercices  physiques  ;   en   effet,   on   contraint   ces  derniers   à   suivre  un   régime   carné.  »  
Pris  dans  la  certitude  de  sa  démonstration,  Galien  en  aurait  donc  oublié  de  reprendre  
l’adverbe  µμάάλιστα,  pourtant  utile  à  la  clarté  du  propos.  L’étude  de  l’apparat  critique  
montre   que   le   texte   dont   disposait   Galien   n’était   pas   privé   de   µμάάλιστα,   ce   qui  
conforte  l’hypothèse  d’un  oubli  volontaire.  Une  simple  négligence  de  copie  n’est  pas  
impossible,   mais   moins   conforme   à   l’idée   d’une   stratégie   argumentative.   Comme  
souvent,  Galien  tâche  de  faire  dire  à  Hippocrate  ce  qui  sert  sa  propre  démonstration.  
En  tout  cas,  grâce  à  cette  restriction  de  perspective,  le  commentaire  galénique  peut  

expliquer  sans  difficulté  que  les  malades  en  question  n’aient  pas  été  privés  de  toute  
leur   activité   physique   ou   presque  :   en   effet,   un   athlète   professionnel   se   doit   de  
conserver   toujours  un  minimum  d’entraînement,  alors  que  renoncer  à   tout  exercice  
serait   envisageable   pour   un   simple   particulier   aussi   sportif   soit-‐‑il.   De   façon  
volontairement   indéfinie,   Galien   rappelle   que   l’«  on   contraint  »   (ἀναγκάάζουσι)   les  
spécialistes  des  exercices  physiques  à  un  tel   régime  ;   le  verbe  ἀναγκάάζουσι  n’a  pas  
de   sujet   exprimé,  mais  naturellement,   ce   sont   les  mauvais  maîtres  de  gymnastique  
qui  sont  visés  ici.    
En  outre,  le  fait  de  voir  ce  passage  comme  valable  pour  les  seuls  sportifs  permet  à  

Galien  de  résoudre  une  difficulté  sur  laquelle  achoppent  les  autres  commentateurs  à  
propos  du  resserrement  des  vaisseaux  sanguins  (αἱ  γὰρ  φλέέϐες  πυκνωθεῖσαι).  Il  est  
admis  que  ce  symptôme  justifie  l’humidité  des  excréments,  mais  pas  leur  mauvaise  
coction,   qui   ne   peut   incomber   qu’au   ventre.   Or,   dès   lors   que   l’on   admet   que   le  
passage   concerne   les   sportifs   à   chair   épaisse   contraints   à   un   régime   carné,   tout  
s’éclaire  :  la  densité  de  la  chair  gêne  certes  l’assimilation  des  aliments,  mais  aussi  et  
surtout   la   transpiration,   si   bien   que   le   surplus   d’humidité   se   retrouve   dans   les  
excréments  ;   quant   à   la   suralimentation  des  voraces,   elle   explique  que   le  ventre  ne  
parvienne  pas   à   réaliser   la   coction  de   tous   les   aliments   et  donc  que   les   excréments  
apparaissent  mal  digérés.  
  
L’extrait  4  commente   la  nature  instable  des  corps  à  chair  dense,  qui  s’apparente  à  

l’εὐεξίία  athlétique342  :  
  

                                                                                                                                           
341   Les   crochets   droits   indiquent   ici   que   Galien   modifie   légèrement   le   texte   qu’il   commente  :   il   remplace   ὁ  

ἄνθρωπος   ἀναγκάάζηται   par   ἀναγκάάζωνται,   qui   reprend   de   façon   plus   fluide   le   référent   pluriel   mentionné  
précédemment,  à  savoir  les  corps  à  chair  dense.  

342  In  Hippocratis  vel  Polybi  opus  de  salubri  victus  ratione  privatorum  commentarius  28  =  Galeni  in  Hippocratis  de  natura  
hominis  commentarius  III  29  (K.  XV  216,  13  -‐‑  217,  12  =  CMG  5.9.1  p.  109).  Le  texte  d’Hippocrate  est  commenté  dans  
Boudon-‐‑Millot    2002  p.  716-‐‑717  et  son  commentaire  galénique  est  analysé  dans  Boudon-‐‑Millot    2002  p.  721-‐‑722  .  
Cette  fois-‐‑ci,  l’Hippocrate  de  Galien  est  presque  identique  au  texte  édité  par  J.  Jouanna  dans  le  CMG  1.1.3  p.  218  ;  
mais,   une   fois   encore,   on   renoncera   à   reprendre   exactement   la   traduction   de   J.   Jouanna   pour   adopter   une  
traduction  personnelle,  par  souci  de  cohérence  avec  le  reste  de  la  thèse,  où  le  mot  εὐεξίία  a  toujours  état  traduit  
par   «  bon  état  »,  mais   aussi   par   commodité,  pour  mieux   rendre   compte  des  gloses  du   commentaire  galénique.  
V.  Boudon-‐‑Millot  a  fait  de  même  dans  son  article  de  2002  pour  mettre  la  traduction  de  J.  Jouanna  à  l’épreuve  de  
sa  propre  démonstration  sur  l’euexia  («  Cette  nature  est  instable,  et  tend  vers  les  extrêmes  ;  et  le  plein  épanouissement  de  
la  santé  dure  peu  chez  de  tels  tempéraments.  »).  
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«  <Ἔστι   δὲ   αὕτη   µμὲν   ἡ   φύύσις   ὀξείίη   καὶ  
τρέέπεται   ἐφ'ʹ   ἑκάάτερα,   καὶ   ἀκµμάάζει   ὀλίίγον  

χρόόνον   ἡ   εὐεξίίη   ἐν   τοῖσι   τοιουτοτρόόποισι  

τῶν  σωµμάάτων.>  »  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  
  <Ὀξεῖαν>   εἶπε   τὴν   τῶν   πυκνοσάάρκων  

φύύσιν   ἐν   ἴσῳ   τῷ   ταχείίας   ποιουµμέένην   τὰς  
µμεταϐολάάς·∙   ἐπιφέέρων   γοῦν   ἐρεῖ   <καὶ  
τρέέπεται   ἐφ'ʹ   ἑκάάτερα>,   τουτέέστιν   ἐπίί   τε  
τὴν   εὐεξίίαν   καὶ   τοὐναντίίον.   Ἐφεξῆς   δ'ʹ   ἔτι  
φησίί·∙   <καὶ   ἀκµμάάζει   ὀλίίγον  χρόόνον   ἡ   εὐεξίία  
ἐν   τοῖσι   τοιουτοτρόόποισι   τῶν   σωµμάάτων>.  
Ἐδείίχθη   γὰρ   ἐν   τοῖς   Εἰς   τοὺς   ἀφορισµμοὺς  
ὑποµμνήήµμασιν   ἡ   τῶν   γυµμνασίίων   εὐεξίία  
µμετὰ   <ἀµμέέτρου>   πληρώώσεως   αἵµματόός   τε  
καὶ   σαρκῶν   τὴν   ῥώώµμην   φυλάάττουσα   τῶν  
φυσικῶν   δυνάάµμεων.   Ἀλλ'ʹ   ὥσπερ   ἐκεῖ   τὴν  
ἐπ'ʹ   ἄκρον   εὐεξίίαν   ἐδείίκνυµμεν   εἶναι  
σφαλεράάν,   οὐ   ταχέέως   γινοµμέένην   ἐν   τοῖς  
ἀραιοῖς   σώώµμασιν,   οὕτως   ἐπὶ   τῶν  
πυκνοσάάρκων,  ἐπεὶ  τάάχιστα  γίίνεται,  διὰ  τὸ  
δυσδιαφόόρητον   ἀναγκαζοµμέένη   δηλονόότι  
µμεταπίίπτειν   εὐθέέως,   ὀξεῖαν   ποιεῖται   τὴν  
γέένεσιν  καὶ  τὴν  λύύσιν.    

   «  Or  cette  nature  est  changeante,  se  tourne  vers  l’une  
ou   l’autre  direction,   et   le   bon   état   est  peu  de   temps   en  

plein  épanouissement  dans  les  corps  qui  présentent  une  

telle  disposition.  »    
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  
L’auteur   a   dit   "ʺchangeante"ʺ   la   nature   des  

individus   à   chair   dense   comme   un   équivalent   de  
"ʺse   modifiant   rapidement"ʺ.   En   tout   cas,   il   va  
ensuite   ajouter   "ʺse   tourne   vers   l’une   ou   l’autre  
direction"ʺ,   c’est-‐‑à-‐‑dire   vers   le   bon   état   de   santé   et  
son  contraire.  À  la  suite  encore,  il  dit  :  "ʺet  le  bon  état  
est  peu  de  temps  en  plein  épanouissement  dans  les  corps  

qui  présentent  une  telle  disposition."ʺ  En  effet,   il  a  été  
montré  dans  les  commentaires  aux  Aphorismes  que  
le   bon   état   relatif   aux   exercices   physiques  
préservait   la   force   des   facultés   naturelles   par   un  
remplissage  démesuré  de  sang  et   de  chairs.  Mais,  
de  même  que,   là,  nous  montrions   que   le  bon  état  
porté  au  plus  haut  degré  est  dangereux  parce  qu’il  
ne   se   produit   pas   rapidement   dans   les   corps  
lâches,   de   même,   dans   le   cas   des   corps   à   chair  
dense,  comme  la  difficulté  à  respirer  le  contraint  à  
s’effondre   aussitôt,   sa   naissance   et   sa   dissolution  
en  deviennent  rapides.    

  
Dans  son  commentaire,  Galien  insiste  sur  l’instabilité  des  corps  à  chair  dense,  qui  

ont   donc   constamment   tendance   à   s’améliorer   ou   à   se   dégrader.   Puis   il   explique  
pourquoi   l’excellence   dure   peu  :   certes,   l’εὐεξίία   préserve   la   force   des   facultés  
naturelles,  mais  elle  s’accompagne  aussi  (µμετάά  +    G.)  d’un  remplissage  démesurée  du  
sang  et  des  chairs,  dont  le  caractère  dangereux  a  été  démontré  dans  le  commentaire  
aux  Aphorismes,   comme   nous   l’avons   vu   précédemment.   Deux   cas   de   figure   sont  
distingués  chez  les  sportifs  contraints  au  régime  carné  :  il  y  a  ceux  qui  ont  une  chair  
dense,  qui  connaissent  des  changements  rapides,  et  ceux  qui  ont  un  corps  lâche,  où  
les  changements  ne  se  font  pas  rapidement,  comme  le  montre  l’énoncé  5.  
  
En   effet,   l’extrait   5   affirme  que   les   corps   lâches   et  velus,   qui   supportent  mieux   le  

régime  carné  et  la  fatigue,  conservent  leur  bon  état  de  santé  plus  longtemps,  ce  qui  
laisse   entendre   que   certains   athlètes   sont  moins   défavorisés   que   d’autre   grâce   à   la  
qualité  de  leur  peau343  :  

                                                
343  In  Hippocratis  vel  Polybi  opus  de  salubri  victus  ratione  privatorum  commentarius  29  =  Galeni  in  Hippocratis  de  natura  
hominis  commentarius  III  30  (K.  XV  218,  1-‐‑9  =  CMG  5.9.1  p.  110).  L’Hippocrate  de  Galien  comporte  deux  différences  
notables  par  rapport  au  texte  édité  par  J.  Jouanna  dans  le  CMG  1.1.3  p.  218  :  on  a  κρεηφαγίίην  («  régime  à  base  de  
viande  »)   au   lieu   d’ἀναγκοφαγίίην   («  régime   forcé  »),   puis   µμᾶλλον   («  mieux  »)   au   lieu   du   superlatif   µμάάλιστα  
(«  parfaitement   bien  »).  En  outre,  puisqu’on   trouve  une  nouvelle  occurrence  du  mot   εὐεξίία  en   l’occurrence  au  
pluriel,  on  renoncera  une  fois  encore  à  la  traduction  de  J.   Jouanna  p.  219  («  elles  jouissent  plus  longtemps  d’une  
bonne  santé  »).  Sur  ce  passage,  voir  à  nouveau  les  analyses  de  Boudon-‐‑Millot    2002.  
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«  <Τὰ   δὲ   ἀραιόότερα   τῶν   εἰδέέων   καὶ  
δασύύτερα   καὶ   τὴν   κρεηφαγίίην   δέέχεται   καὶ  

τὰς   ταλαιπωρίίας   µμᾶλλον,   καὶ   χρονιώώτεραι  

γίίνονται  αὐτέέοισιν  αἱ  εὐεξίίαι.>  »  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  
Ὅτι   τὰ   <δασύύτερα>   τῶν   σωµμάάτων  

ἀραιόότερον  ἔχει  τὸ  δέέρµμα  καὶ  τὸ  σαρκῶδες  
γέένος,   ἐµμάάθοµμεν   ἐν   τοῖς   Περὶ   κράάσεων.  
Ταῦτ'ʹ   οὖν   εἰκόότως   φησὶ   καὶ   <τὴν  
κρεηφαγίίαν>   ἀνέέχεσθαι   µμᾶλλον,   ὡς   ἂν  
διαπνεόόµμενα,   <καὶ   τὰς   ταλαιπωρίίας>·∙  
ἧσσον   γὰρ   ἁλίίσκεται   κόόποις   (ἐµμάάθοµμεν  
γὰρ   καὶ   τοῦτο   ἐν   τοῖς   Ὑγιεινοῖς)·∙   εἰ   δὲ  
ταῦτα,   καὶ   τὰς   εὐεξίίας   ἕξει   χρονιωτέέρας  
ὡς   ἂν   µμὴ   εἰς   ἄκρον   ἀφικνουµμέένας  
ἑτοίίµμως.    

   «  Mais   les   catégories   d’individus   plus   lâches   et   plus  
velues   acceptent   mieux   le   régime   carné,   la   fatigue,   et  

leurs  bons  états  sont  plus  durables.  »  
  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  
Le  fait  que  les  corps  les  plus  velus  aient  la  peau  

et   la   partie   charnue   plus   relâchés,   nous   l’avons  
appris   dans   les   livres   Sur   les   tempéraments.   Avec  
raison,   donc,   l’auteur   dit   que   ces   derniers  
acceptent  mieux   le   régime  à  base  de  viande  dans  
la   mesure   où   ils   peuvent   transpirer,   et   qu’ils  
supportent   mieux   la   fatigue   car   ils   sont   moins  
touchés  par   les  épuisements   (ce  point  aussi,  nous  
l’avons  appris  dans  les  livres  du  traité  d’Hygiène).  
Cela   admis,   leurs   bons   états   de   santé   seront  plus  
durables   dans   la   mesure   où   ces   derniers   ne  
sauraient  parvenir  promptement  à  leur  sommet.    

    
Pour  plus  de  détails  sur  la  résistance  des  corps  lâches  et  velus,  Galien  renvoie  à  son  

traité   Sur   les   tempéraments.   Il   affirme   que   la   meilleure   tolérance   de   ces   corps   au  
régime  carné  est  liée  au  fait  qu’ils  transpirent  bien,  contrairement  aux  corps  à  chair  
dense  et  glabres.  Pour  des  précisions  sur  leur  moindre  sujétion  à  la  fatigue,  il  renvoie  
son  lecteur  au  traité  d’Hygiène.  La  relative  pérennité  de  leur  bon  état  de  santé  tient  au  
fait   que   ces   corps  ne  parviennent  pas  promptement   au   sommet  :   quand   ils   entrent  
dans   le   bon   état,   il   se   passe   un   certain   temps   avant   qu’ils   n’atteignent   l’apogée  
duquel  ils  ne  peuvent  que  retomber.  Il  faut  donc  en  conclure  que,  parmi  les  athlètes,  
ceux   dont   la   peau   est   lâche   et   velue   peuvent   connaître   une   période   d’εὐεξίία  
relativement  étendue,  où  le  risque  du  rechute  est  réel  mais  moins  pressant.    
  
Sans  doute  ces  individus  sont-‐‑ils  ceux  qui  ont  le  plus  de  chances  de  réussir  dans  le  

métier  d’athlètes,  à  supposer  du  moins  qu’ils  ne  subissent  pas  d’autres  dérèglements  
comme  ceux  occasionnés  par  l’abstinence  sexuelle.  
  

I.  A.  2.  b.  Conséquences  de  l’abstinence  sexuelle.  
  
La   question   de   l’utilité   de   l’abstinence   sexuelle   chez   les   athlètes   de   haut   niveau  

suscite  encore  aujourd’hui  des  débats  dont  les  journalistes  sportifs,  entre  autres,  font  
régulièrement  leurs  choux  gras.  Au  IIe  siècle  de  notre  ère,  le  corpus  galénique  invitait  
déjà  à  réfléchir  sur  les  liens  unissant  le  sport  professionnel  et   le  sexe,  qu’on  appelle  
en  grec  les  «  plaisirs  d’Aphrodite  »  (τὰ  ἀφροδίίσια)344.  
  

                                                
344  Sur  ce  point,  voir  Visa-‐‑Ondarçuhu  1992  p.  278,  cité  par  Vendries  2006  p.  251.  
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Tout  d’abord,  on  pourra  s’amuser  de  voir  que,  dans  un  passage  du  Sur  les  doctrines  
d’Hippocrate   et   de   Platon,  où   est   cité   l’Alceste   d’Euripide345,   Galien   met   en   scène  
Héraclès  dialoguant  avec  Admète  dans  une  célébration  de  la  puissance  d’Éros346  :  en  
effet,  dans  une   telle  situation,   le  dieu  des  athlètes,   figure  emblématique  de   la   force  
physique,  ne  donne-‐‑t-‐‑il  pas  la  preuve  que  même  les  plus  grands  champions  du  sport  
ne   sont   rien   à   côté   du   fils   d’Aphrodite,   capable   de   tout   soumettre   à   ses   lois   ?   On  
verra  en  vérité  que  les  athlètes  ne  laissent  pas  si  facilement  l’amour  charnel  exercer  
son  empire  sur  eux,  puisque   le   rapport  qu’ils  entretiennent  avec   le  désir  sexuel  est  
pour  le  moins  conflictuel.  
  
De  fait,  comme  on  l’a  vu  déjà  grâce  au  traité  d’Hygiène   III  11,  Galien  est  conscient  

que   l’activité   sexuelle   est   aussitôt   suivie   par   «  la   dissolution   de   la   force   et   la  
sécheresse  du   corps  »   (τήήν  τε  κατάάλυσιν   τῆς  δυνάάµμεως  …  καὶ   τὴν  ξηρόότητα  τοῦ  
σώώµματος)  :  «  en  effet,  dit-‐‑il,  nous  subissons  ce  double  sort  à  la  fois  aussitôt  après  le  
sexe  et  aussitôt  après  une  grande  quantité  d’exercices  physiques  »  (ἄµμφω  γὰρ  ταῦτα  
πάάσχοµμεν   ἐπ'ʹ   ἀφροδισίίοις   τε   καὶ   πλήήθει   τῶν   γυµμνασίίων347).   Le   sexe   provoque  
donc   le   même   genre   de   pseudo-‐‑fatigue   desséchante   que   l’activité   sportive  :   la  
jouissance   se   fait   donc   au   prix   d’un   dérèglement   de   l’organisme   qui   risque   de  
multiplier  par  deux  les  risques  encourus  par  les  athlètes  à  l’issue  de  l’entraînement,  
que   le   plaisir   ait   été   consommé   avant   ou   après   la   séance   sportive.   Forts   de   leur  
expérience   et   peut-‐‑être   aussi   sur   les   conseils   de   leurs   entraîneurs,   certains   athlètes  
ont   ainsi   pour   habitude   de   pratiquer   l’abstinence   sexuelle   pour   conserver   leur  
vitalité348.  

Spasmes  et  délires.  
    
Or,  dans  le  chapitre  11  de  son  troisième  livre  de  Commentaires  à  Épidémies  III,  Galien  

se   dit   défavorable   à   une   absence   totale   de   sexualité   chez   les   athlètes,   puisque   ces  
derniers   finissent   par   en   éprouver   des   spasmes   (σπασµμόός)   et   des   délires  
(παραφροσύύνη).    
Dans   ce   texte,   Galien   commente   le   premier   cas   examiné   dans   Épidémies   III  

d‘Hippocrate  :  il  y  est  question  d’un  certain  Pythion349,  qui  habitait  près  du  temple  de  
la  déesse  Terre  et  qui  se  mit  un  jour  à  trembler  à  partir  des  mains350.  Galien  critique  
les  sectateurs  de  Sabinus  qui  se  sont  essayés  au  commentaire  de  ce  cas.  Ces  derniers  
déduisent  du  texte  hippocratique  que  Pythion  était  un  serviteur  de  la  déesse,  soumis  
donc   à   l’abstinence,   et   ils   estiment   que,   par   suite   de   cette   privation,   cet   individu  
aurait   éprouvé   une  maladie   du   ventre   provoquant   par   sympathie   un   tremblement  

                                                
345  Alceste,  v.  1079  et  s.  ;  sur  Héraclès,  voir  I.B.1.b.  
346  De  placitis  Hippocratis  et  Platonis  IV  6,  38  (CMG  5.4.1.2  p.  278).  
347 De  sanitate  tuenda  III  11  (K.  VI  222,  4-‐‑10  =  CMG  5.4.2  p.  98). 
348  Vendries  2006  p.  251-‐‑252.  
349  Sur  le  cas  de  Pythion,  voir  Grmek  1983  p.  432-‐‑435.  
350  Épidemies  III  I  (Littré  III  p.  24  =  Loeb  I  p.  218).  
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des  mains.  Or,   selon  Galien,   rien  ne  prouve  que  Pythion  ait   été  un  ministre  ou  un  
prêtre  de  Terre  et  que,  de  ce   fait,   il  ait  pratiqué   l’abstinence  :  de  fait,  vivre  près  du  
temple   d’une   déesse   ne   signifie   pas   nécessairement   qu’on   en   soit   un   serviteur351.  
Mais,  avant  même  de  formuler  cette  réserve,  Galien  conteste  le  lien  nécessaire  établi  
par   ces   commentateurs   entre   l’abstinence,   le   mal   de   ventre   et   le   tremblement   des  
mains.   Tout   d’abord,   sans   compter   qu’aucune   maladie   de   ventre   ne   se   trouve  
mentionnée  par   le   texte  hippocratique,   il  refuse  de  reconnaître   l’existence  d’un   lien  
sympathique   entre   le   ventre   et   les  mains352,   puis   il   nie   que   l’abstinence   soit  même  
responsable   d’une   pathologie   du   ventre.   Selon   lui,   la   privation   de   sexualité   non  

                                                
351  In  Hippocratis  librum  iii  epidemiarum  commentarius  I  4  (K.  XVII  A  523,  11  -‐‑  524,  8  =  CMG  5.10.2.1  p.  26).  
352  In  Hippocratis  librum  iii  epidemiarum  commentarius  I  4  (K.  XVII  A  518,  10  -‐‑  520,  9  =  CMG  5.10.2.1  p.  24)  :  «  Pour  

cette   raison,   donc,   nous   aussi,   en   nous   occupant   également   de   toutes   les   autres   affaires   en   particulier,   comme  
nous   l’avons   fait   avec   le   tremblement,   le   spasme,   la   palpitation   et   le   frisson,   utilisons   les   conclusions   des  
déclarations   contenues   dans   leurs   commentaires.   Mais   en   vérité,   sans   démontrer   en   particulier   par   d’autres  
arguments   quelles   différences   il   y   a   entre   ces   quatre   pathologies   que   sont   le   tremblement,   le   spasme,   la  
palpitation  et  le  frisson,  et  sans  prononcer  là  un  discours,  sinon  solide,  vrai  ou  démonstratif,  du  moins  persuasif,  
les  sectateurs  de  Sabinus  ont  déclaré  d’emblée  que  le  tremblement  était  un  petit  spasme  et,  un  peu  plus  loin,  ils  
ont  dit  que  le  tremblement  était  une  forme  de  spasme.  Mais,  à  la  rigueur,  pour  nous  débarrasser  plus  vite  de  la  
réfutation  de  ces  mauvais  commentateurs,  admettons  que  le  tremblement  soit  un  petit  spasme  ou  une  forme  de  
spasme.  Apprenons  donc  de  leur  bouche  la  façon  dont  ce  symptôme  s’est  manifesté  chez  Pythion.  "ʺL’estomac  de  
cet  homme,  disent-‐‑ils,  était   indisposé  et,  à   cause  de   lui,  par   sympathie,  ses  mains  ont   tremblé."ʺ  Or  personne  ne  
peut  montrer  qu’il  souffrait  à  l’estomac,  puisqu’assurément  aucun  symptôme  n’a  été  mentionné  dans  le  récit  des  
événements  vécus  par  Pythion,  et   ils  n’ont  pas  montré  que   l’estomac  avait  un   lien  commun  avec   les  mains.  En  
effet,  selon  leurs  propres  dires,  les  liens  communs  se  produisent  de  trois  façons,  soit  par  le  voisinage,  soit  par  la  
parenté  selon  le  genre,  soit  par  la  parenté  selon  le  travail  ;  selon  le  genre,  quand  ce  qui  est  nerveux  souffre  avec  ce  
qui  est  nerveux,  ce  qui  est  veineux  avec  ce  qui  est  veineux,  ce  qui  est  artérique  avec  ce  qui  est  artérique  ;  selon  le  
travail,  quand  la  poitrine  ou  le  thorax  souffrent  avec  les  parties  génératives.  Cependant,  même  en  vertu  d’un  de  
ces  liens  communs,  les  mains  ne  peuvent  pas  souffrir  avec  l’estomac.  Il  n’existe  ni  travail  qui  leur  soit  commun,  ni  
lien   commun  selon   les  nerfs   en  vertu  de  quoi   le  genre  nerveux  des  mains  pourrait   établir   une   sympathie   avec  
l’estomac   souffrant.   En   effet,   pour   l’estomac,   les   nerfs   proviennent   de   la   sixième   connexion   à   partir   de  
l’encéphale,  alors  que,  pour  les  mains,  c’est  à  partir  de  la  région  des  sixième,  septième  et  huitième  vertèbres  sur  la  
moëlle  épinière.  Il  était  donc  bien  clair  que  c’étaient  toutes  les  parties  innervées  depuis  la  sixième  connexion  qui  
souffraient  avec  l’estomac,  et  non  pas  les  mains.  »  (Διὰ  τοῦτ'ʹ  οὖν  καὶ  ἡµμεῖς  ὡς  περὶ  <τρόόµμου>  καὶ  σπασµμοῦ  καὶ  
παλµμοῦ  καὶ  ῥίίγους,   οὕτως   καὶ  περὶ   τῶν  ἄλλων  ἁπάάντων   ἰδίίᾳ  πραγµματευσάάµμενοι   τοῖς  συµμπεράάσµμασι   τῶν  
ἀποδειχθέέντων   χρώώµμεθα   κατὰ   τὰς   ἐξηγήήσεις.   Ἀλλ'ʹ   οἵ   γε   περὶ   τὸν   <Σαϐῖνον>   οὔτ'ʹ   ἰδίίᾳ   <δι'ʹ   ἄλλων>  
ἀποδείίξαντες,   ὅπῃ   διαφέέρει   τὰ   τέέτταρα   ταῦτα   πάάθη,   <τρόόµμος>   καὶ   σπασµμὸς   καὶ   παλµμὸς   καὶ   ῥῖγος,   οὔτ'ʹ  
ἐνταῦθάά  τινα  λόόγον,  εἰ  καὶ  µμὴ  βέέϐαιον  ἢ  ἀληθῆ  ἢ  ἀποδεικτικόόν,  ἀλλὰ  πιθανόόν  <γ'ʹ>  εἰπόόντες,  ἐν  ἀρχῇ  µμὲν  
ἀπεφήήναντο,   µμικρὸν   εἶναι   σπασµμὸν   τὸν   <τρόόµμον>,   ὀλίίγον   δὲ   προελθόόντες   εἶδος   σπασµμοῦ   τὸν   <τρόόµμον>  
ἔφασαν   ὑπάάρχειν.   Ἀλλὰ   γὰρ   ἕνεκα   τοῦ   θᾶττον   ἀπαλλαγῆναι   τῶν   παρὰ   γνώώµμην   ἐλέέγχων   εἰς   τοὺς  
µμοχθηρῶς  ἐξηγησαµμέένους  ὑποκείίσθω  τὸν  <τρόόµμον>  εἶναι  <µμικρὸν>  σπασµμὸν  ἢ  εἶδος  σπασµμοῦ.  Πῶς  οὖν  ἐπὶ  
τοῦ  <Πυθίίωνος>  ἐγέένετο,  µμάάθωµμεν  παρ'ʹ  αὐτῶν.  “ὁ   στόόµμαχος”,  φασίίν,  “ἐπεπόόνθει   τἀνθρώώπῳ  κἀξ  ἐκείίνου  
κατὰ  συµμπάάθειαν  αἱ  <χεῖρες  ἔτρεµμον>.”  Οὔτε  δ'ʹ  ὅτι  πάάθος  ἦν  τι  περὶ  τὸν  στόόµμαχον  αὐτῷ  τις  δεῖξαι  δύύναται,  
µμηδενόός   γε   συµμπτώώµματος   εἰρηµμέένου   κατὰ   τὴν   διήήγησιν   τῶν   συµμϐάάντων   τῷ   <Πυθίίωνι>,   δυναµμέένου   τὴν  
ἔνδειξιν  ἡµμῖν  ποιήήσασθαι  τοῦ  περὶ  τὸν  στόόµμαχον  πάάθους,  οὔθ'ʹ  ὅτι  κοινωνίία  τίίς  ἐστι  τῷ  στοµμάάχῳ  πρὸς  τὰς  
<χεῖρας>  ἔδειξαν.  Αὐτοὶ  γὰρ  λέέγουσι  τὰς  κοινωνίίας  γίίνεσθαι  τριχῶς,  ἢ  διὰ  γειτνίίασιν  ἢ  διὰ  τὴν  κατὰ  γέένος  ἢ  
ἔργον   οἰκειόότητα·∙   κατὰ   γέένος   µμέέν,   ὅταν   τὸ   νευρῶδες   τῷ   νευρώώδει   καὶ   τὸ   φλεϐῶδες   τῷ   φλεϐώώδει   καὶ   τὸ  
ἀρτηριῶδες  τῷ  ἀρτηριώώδει  συµμπάάσχῃ,  κατ'ʹ  ἔργον  δ'ʹ,  ὅταν  οἱ  τιτθοίί  τε  καὶ  ὁ  θώώραξ  τοῖς  γεννητικοῖς  µμορίίοις.  
Ἀλλ'ʹ  οὐδὲ  κατὰ  µμίίαν  τούύτων  τῶν  κοινωνιῶν  αἱ  <χεῖρες>  τῷ  στοµμάάχῳ  δύύνανται  συµμπάάσχειν.  Οὔτε  γὰρ  ἔργον  
τι  κοινὸν  αὐτῶν  ἐστιν  οὔτε  κατὰ  τὰ  νεῦρα  κοινωνίία,  δι'ʹ  ἣν  τὸ  νευρῶδες  ἐν  ταῖς  <χερσὶ>  γέένος  εἰς  συµμπάάθειαν  
ἀφίίξεται   τῷ   στοµμάάχῳ   παθόόντι.   Τῷ   µμὲν   γὰρ   στοµμάάχῳ   παρὰ   τῆς   ἕκτης   τῶν   ἀπ'ʹ   ἐγκεφάάλου   συζυγιῶν  
παραγίίνεται  νεῦρα,   ταῖς   δὲ   <χερσὶν>  ἀπὸ  τῆς  κατὰ  τὸν  ἕκτον  καὶ   τὸν  ἕϐδοµμον   καὶ   τὸν   ὄγδοον  σπόόνδυλον  
χώώρας   ἐπὶ   τοῦ   νωτιαίίου   µμυελοῦ.   Εὔλογον   οὖν   ἦν   ὅσα   παρὰ   τῆς   ἕκτης   συζυγίίας   νενεύύρωται   µμόόρια  
συµμπάάσχειν  τῷ  στοµμάάχῳ  καὶ  µμὴ  τὰς  <χεῖρας>.)  
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seulement   renforce   cette   partie   du   corps,   mais   encore   ne   provoque   pas  
nécessairement  de  pléthore353,  comme  le  prouve,  entre  autres,  le  cas  des  athlètes354  :  
  
Περὶ   µμὲν   δὴ   τοῦ   <τρόόµμου>   τοιαῦτα  

ληροῦσιν   οἱ   διὰ   τὴν   τῶν   ἀφροδισίίων  
ἀποχὴν   ἀθροῖσαι   πλῆθος   ἡγούύµμενοι   τὸν  
<Πυθίίωνα>.   Καίίτοι   τὰ   µμὲν   ἀφροδίίσια,   κἂν  
εἰ   τῷ   κενοῦν   οὐκ   ἐᾷ   πληθώώραν  
ὑποτρέέφεσθαι   (δῶµμεν   γὰρ   αὐτοῖς   τοῦτο),  
τὸν   γοῦν   στόόµμαχον   ἱκανῶς   ἐκλύύει,   τῆς  
ἀποχῆς   τῶν   ἀφροδισίίων   εὐρωστόότατον  
ἀπεργαζοµμέένης   αὐτόόν,   εἰ   καὶ   πλῆθος  
ἀθροίίζοιτο.  Μοχθηρὸν  δ'ʹ  ἱκανῶς  ἐστι  καὶ  τὸ  
νοµμίίζειν,  εἴ  τις  ἐγκρατῶς  διαιτᾶται,  πλῆθος  
ἀθροίίζειν  αὐτόόν·∙  οὐ  γὰρ  τούύτοις,  ἀλλὰ  τοῖς  
ἀργοῦσιν   ἀθροίίζεται   τὸ   πλῆθος.   Εἰ   δ'ʹ  
ἀπέέχοιτόό   τις   ἀφρoδισίίων,   γυµμναζόόµμενος  
οὕτως,   ὥσπερ   οἵ   τ'ʹ   ἀθληταὶ   καὶ   οἱ  
σκάάπτοντες   καὶ   θερίίζοντες   <ἢ   ἄλλως  
γεωργοῦντες   ἢ   οἱ   φορτίία   βαστάάζοντες>   ἤ  
τινα   χειρωνακτικὴν   τέέχνην   µμετιόόντες,   οὐκ  
ἀθροίίζει   τὸ   πλῆθος,   <πλὴν   εἰ   διὰ   τὸ   τοῦ  
βίίου   µμῆκος.>   Ἀλλ'ʹ   ἐκ   τοῦ   µμηδὲν   ὧν   ἴσασι  
δύύνασθαι   σιγῆσαι   συµμϐαίίνει   τοῖς  
ὀψιµμαθέέσιν   ἐναντιώώµματα   λέέγειν   ἀκαίίρως  
φλυαροῦσιν.   Τίίς   γὰρ   ἦν   ἀνάάγκη   γράάφειν  
<Δηµμόόκριτον>   µμὲν   εἰρηκέέναι   µμικρὰν  
ἐπιληψίίαν   εἶναι   τὴν   συνουσίίαν,  
<Ἐπίίκουρον>   δὲ   µμηδέέποτε   µμὲν   ὠφελεῖν  
ἀφροδισίίων   χρῆσιν,   ἀγαπητὸν   δ'ʹ,   εἰ   µμὴ  
βλάάψειεν;   Ἐπὶ   γὰρ   τῶν   ἐξ   ἀφροδισίίων  
ἀµμέέτρων  νοσησάάντων  ἐχρῆν  εἰρῆσθαι  τοὺς  
λόόγους,   οὐκ   ἐπὶ   τῶν   ἐναντίίως   αὐτοῖς  
διαιτηθέέντων.   Ἀλλ'ʹ   ὅµμως   καὶ   ταῦτ'ʹ  
ἔγραψαν   οἱ   περὶ   τὸν   <Σαϐῖνον>,   οὐκ  
αἰσθανόόµμενοι  τῆς  ἐναντιολογίίας.    
Ἀτοπώώτατον   δὲ   καὶ   τὸ   <παραφρονῆσαι>  

διὰ  τὴν  συνουσίίας  ἀποχὴν  τὸν  <Πυθίίωνα>·∙  
φασὶ  γάάρ  τοι  τὸ  ἀθροισθὲν  ἐν  τῷ  ἐγκεφάάλῳ  
σπέέρµμα   τῷ   πλήήθει   βαρῦνον   αὐτὸν  
ἐργάάσασθαι   τὸ   τῆς   παραφροσύύνης  
σύύµμπτωµμα,   καθάάπερ   ὀστοῦν   εἴωθε   θλῖϐον  
ἐπὶ   τῶν   καταγµμάάτων   τῆς   κεφαλῆς   ἥ   θ'ʹ  
ἡµμετέέρα   χεὶρ   ἐργάάζεσθαι   παραφροσύύνην·∙  
ἐν   ᾧ   πάάλιν   ἐνδείίκνυνται   µμηδ'ʹ  

   Telles   sont   donc,   à   propos   du   tremblement,   les  
sottises  prononcées  par  ceux  qui  pensent  que  c’est  
à   cause   de   l’abstinence   sexuelle   que   Pythion   a  
formé  une   réplétion.  Certes,  même   si   le   sexe,  par  
l’évacuation  qu’il  produit,  ne  laisse  pas  s’accroître  
la  pléthore   (faisons-‐‑leur   cette  concession),  en   tout  
cas,  ce  qu’il  y  a  de  sûr,  c’est  qu’il  relâche  le  ventre  
alors  que  l’abstinence  sexuelle  rend  ce  dernier  très  
robuste  même   si   une   réplétion   se   forme.  Et   il   est  
même  plutôt  malvenu  de  penser   que,   si   l’on   suit  
un  régime  de  continence,  on  forme  une  réplétion.  
De  fait,  ce  n’est  pas  pour  les  abstinents,  mais  mais  
pour   ceux   qui   sont   inactifs   que   la   réplétion   est  
rassemblée.   Or,   si   jamais   quelqu’un   s’abstient   de  
sexe   mais   fait   de   l’exercice   comme   les   athlètes,  
ceux   qui   bêchent,   moissonnent   ou   font   un   autre  
travail   agricole,   ceux   qui   transportent   des  
fardeaux  ou  qui  s’illustrent  dans  un  art  manuel,  la  
réplétion   ne   se   forme   pas,   sauf   si   l’abstinence   se  
prolonge   tout   au   long  de  de   la   vie.  Mais,   de   leur  
incapacité  à  rien  taire  de  ce  qu’ils  savent,   il  arrive  
que  les  gens  formés  sur  le  tard  exposent  des  thèses  
tout   à   fait   contraires   à   celle-‐‑là,   en   disant   des  
sornettes  hors  de  propos.  En  effet,  quelle  nécessité  
y  avait-‐‑il  à  écrire  que,  selon  Démocrite,  la  relation  
sexuelle   est   une   petite   épilepsie,   que,   selon  
Épicure,  la  pratique  sexuelle  n’est  jamais  d’aucune  
utilité,   mais   qu’elle   est   bienvenue   si   jamais   elle  
n’est  pas  nuisible  ?  En  effet,  c’est  au  sujet  de  ceux  
qui   ont   été   malades   à   cause   d’une   sexualité  
immodérée  que  ces  discours  ont  été   tenus,  et  non  
pas  au  sujet  de  ceux  qui  ont  un  régime  contraire  à  
ces   gens-‐‑là.   Cependant,   les   sectateurs   de   Sabinus  
ont  aussi  écrit  cela  sans  percevoir  la  contradiction  
dans  laquelle  ils  se  mettaient.  
En  outre,  il  est  complètement  absurde  de  penser  

que   Pythion   ait   déliré   à   cause   de   la   privation   de  
relation  sexuelle.  En  effet,  ils  disent  que  le  sperme  
rassemblé   dans   l’encéphale,   alourdissant   ce  
dernier  par  sa  réplétion,  a  produit  le  symptôme  de  
déraison,  de  même  qu’un  os  pressant  les  fractures  
de  la  tête  et  notre  main  produisent  habituellement  

                                                
353   Dans   ce   texte,   Galien   emploie   les   mots   πληθώώρα   et   πλῆθος   comme   des   synonymes   que   l’on   traduira  

respectivement   par   «  pléthore  »   (plus   technique)   et   «  réplétion  »   (plus   archaïque).   Tel   n’est   pas   toujours   le   cas,  
comme  le  montre  par  exemple,  en  I.A.2.a.,  l’étude  du  De  plenitudine  10  (K.  VII  563,  13  -‐‑  565,  6  =  Serta  Graeca  9,  Otte  
p.  64-‐‑66),  où  πληθώώρα  désigne  une  pathologie  et  πλῆθος  la  seule  notion  d’abondance.    

354  In  Hippocratis  librum  iii  epidemiarum  commentarius  I  4  (K.  XVII  A  520,  10  -‐‑  523,  10  =  CMG  5.10.2.1  p.  24).  
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ἀνατιτραµμέένῳ   τινὶ   παραγεγονόότες.   Ὅταν  
γὰρ  ἢ  τοῖς  δακτύύλοις  ἐπιθλίίψῃ  τις  ἅµμα  ταῖς  
µμήήνιγξι   τὸν   ἐγκέέφαλον   ἢ   διὰ   τῶν  
καλουµμέένων   µμηνιγγοφυλάάκων   ἢ   καὶ   πρὸ  
τῆς   ἀνατρήήσεως   ὀστοῦν   ἐµμπιεσθὲν   θλίίϐῃ  
τὰ   µμόόρια   ταῦτα,   παραφροσύύναι   µμὲν   οὐ  
γίίγνονται,   καταφοραὶ   δὲ   βαθεῖαι   καὶ  
ἀκινησίίαι   καὶ   ἀναισθησίίαι   συµμϐαίίνουσι,  
καρουµμέένων   ἰσχυρῶς   ἐνίίοτε   τῶν   οὕτω  
πασχόόντων,   ὥσπερ   ἐν   ταῖς   ἰσχυραῖς  
ἀποπληξίίαις.    
Ὅταν  δὲ  καὶ  τὰ  <ποικίίλα  πτύύσµματα>  <τοῦ  

Πυθίίωνος>   διὰ   τὴν   ἐποχὴν   τοῦ  σπέέρµματος  
λέέγωσι   γεγονέέναι,   κάάλλιόόν   ἐστι   µμηδὲν  
ἀντιλέέγειν   αὐτοῖς.   Ὑϐρίίζειν   γὰρ   ἑαυτόόν  
ἐστιν   ἐλέέγχοντα   µμετὰ   σπουδῆς   τὰ  
µμηδεµμιᾶς  σπουδῆς  ἄξια.    
Λέέλεκται   δ'ʹ   οὐ   ταῦτα   µμόόνον,   ἀλλὰ   καὶ  

ἄλλα   πολλὰ   γελοίίως   αὐτοῖς,   ὧν   ἓν   καὶ  
τοῦτ'ʹ  ἐστίί·∙  τὴν  εἰς  <ἕδραν  ἀπόόστασίίν>  φασι  
γενέέσθαι   τῷ   <Πυθίίωνι>   διὰ   τὴν  γειτνίίασιν  
τοῦ   χωρίίου,   καθ'ʹ   ὃ   τοῦ   σπέέρµματος   ἡ  
ἀπόόκρισις   γίίνεται,   διὰ   δὲ   τὴν   εἰς   <ἕδραν  
ἀπόόστασιν>   ἀκολουθῆσαι   τὴν  
<στραγγουρίίαν>.    
Καὶ  µμέέντοι  καὶ  ἄλλα  τινὰ  λέέγουσιν,  ἐξ  ὧν  

ἐγκράάτειαν   ἀφροδισίίων   ὑποπτεύύσειεν   ἄν  
τις   οὔτ'ʹ   ὀλίίγων   οὔτε   µμικρῶν   νοσηµμάάτων  
αἰτίίαν   γίίγνεσθαι.   Καὶ   ταῦτα   γράάφουσιν  
αὐτοὶ   µμνηµμονεύύσαντες   ἐν   τῇ   τῶν  
προκειµμέένων   ἐξηγήήσει   <Δηµμοκρίίτου>   τε  
καὶ  <Ἐπικούύρου>,  µμηδέέπω  µμηδὲν  ἀγαθὸν  ἐξ  
ἀφροδισίίων  γενέέσθαι  φασκόόντων.    
Τὸ   δὲ   δὴ   πάάντων   σοφώώτατον·∙   "ʺὥσπερ   ὁ  

σπασµμόός"ʺ,   φασίίν,   "ʺἐπὶ   πληρώώσει   καὶ  
κενώώσει   γίίνεται,   κατὰ   τὸν   αὐτὸν   τρόόπον  
ἕπεται  ταῖς  λαγνείίαις  καὶ  ταῖς  ἐγκρατείίαις  
κοινὰ   συµμπτώώµματα,   λογισµμοῦ   τε   καὶ  
νεύύρων   πασχόόντων."ʺ   Ἐκ   ταύύτης   οὖν   τῆς  
σοφίίας   αὐτῶν   ὁρµμηθέέντες   ἡµμεῖς   καὶ  
πιστεύύσαντες   ἀληθῆ   λέέγειν   οὐδὲ   τοῖς  
ἀθληταῖς   ἐπιτρέέψοµμεν   ἀπέέχεσθαι  
συνουσίίας,  µμήή  πως  ἐκ  τούύτου  σπασθῶσιν  ἢ  
παραφρονήήσωσιν.    

de   la   déraison  ;   en   quoi   ils   montrent   à   nouveau  
qu’ils   n’ont   même   jamais   prêté   secours   à   un  
patient   qui   aurait   été   trépané.   En   effet,   lorsqu’on  
presse  avec  les  doigts  l’encéphale  en  même  temps  
que   les   méninges,   soit   qu’on   utilise   ce   qu’on  
appelle   les   lames   protectrices   des   méninges,   soit  
que,   avant   la   trépanation,   un   os   enfoncé   appuie    
sur  ces  parties,  il  ne  se  produit  pas  de  délires,  mais  
de   profonds   assoupissements,   des   immobilités,  
des  insensibilités,  ceux  qui  sont  ainsi  atteints  étant  
parfois   violemment   engourdis   comme   dans   les  
violentes  crises  d’apoplexies.    
En   outre,   quand   ils   disent   que   les   crachats  

multicolores  de  Pythion  sont  dus  à  la  rétention  de  
son   sperme,   il   vaut  mieux   ne   rien   leur   répondre.  
En  effet,  c’est  s’injurier  soi-‐‑même  que  de  s’efforcer  
de  réfuter  ce  qui  ne  mérite  aucun  effort.  
Or  ils  se  sont  ridiculisés  en  tenant  ces  propos-‐‑là,  

mais   aussi   beaucoup   d’autres,   parmi   lesquels  
figure   encore   la   sottise   que   voici  :   ils   disent   que  
Pythion   a   éprouvé   son   abcès   au   fondement   à  
cause  du   voisinage  de   la   zone   où   la   sécrétion  du  
sperme   a   lieu   et   que,   du   fait   de   son   abcès   au  
fondement,   il   a   éprouvé   en   conséquence   une  
rétention  d’urine.  
De   surcroît,   ils   tiennent   d’autres   propos   qui  

feraient   soupçonner   que   le   contrôle   imposé   au  
sexe   est   la   cause   de   très   nombreuses   maladies  
graves.  Et  voilà  des   raisonnements  qu’ils  écrivent  
eux-‐‑mêmes  en  mentionnant,  dans  le  commentaire  
du   texte   qui   nous   occupe,   Démocrite   et   Épicure,  
qui  disent  qu’il  n’y  a  jamais  rien  eu  de  bon  qui  soit  
dû  au  sexe.  
Or  c’est  assurément  l’affirmation  la  plus  sage  de  

toutes  :   "ʺde   même   que   le   spasme,   disent-‐‑ils,   se  
produit   aussitôt   après   un   remplissage   et   une  
évacuation,   de   la   même   façon,   des   symptômes  
communs   suivent   les   coïts   et   les   abstinences,  
révélant   ainsi   une  pathologie  du   raisonnement   et  
des   nerfs."ʺ   Nous,   donc,   forts   de   leur   sagesse   et  
certains   qu’ils   disent   vrai,   aux   athlètes   non   plus  
nous  n’ordonnerons  pas  de  s’abstenir  de  relations  
sexuelles,   pour   éviter   que,   de   quelque   manière  
que   ce   soit,   à   la   suite   de   cette   pratique,   ils   ne  
soient  pris  de  spasme  ou  de  délire.    

  
Cette   longue   diatribe   permet   donc   de   montrer   que,   pour   Galien,   un   homme  

abstinent  ne  subit  pas  de  pléthore  dès  lors  qu’il  exerce  une  activité  physique  :  c’est  ce  
que  prouve  le  cas  des  athlètes,  mais  aussi  celui  de  tous  ceux  qui  exercent  un  métier  
manuel.  Galien   écrit   en   effet  :   «  De   fait,   ce  n’est  pas  pour   les   abstinents,  mais  pour  
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ceux   qui   sont   inactifs   que   la   réplétion   est   rassemblée.   Or,   si   jamais   quelqu’un  
s’abstient   de   sexe   mais   fait   de   l’exercice   comme   les   athlètes,   ceux   qui   creusent,  
moissonnent  ou  font  un  autre  travail  agricole,  ceux  qui  transportent  des  fardeaux  ou  
qui   s’illustrent   dans   un   art  manuel,   la   réplétion   n’est   pas   rassemblée…  »   (Οὐ  γὰρ  
τούύτοις,   ἀλλὰ   τοῖς   ἀργοῦσιν   ἀθροίίζεται   τὸ   πλῆθος.   Εἰ   δ'ʹ   ἀπέέχοιτόό   τις  
ἀφρoδισίίων,   γυµμναζόόµμενος   οὕτως,   ὥσπερ   οἵ   τ'ʹ   ἀθληταὶ   καὶ   οἱ   σκάάπτοντες   καὶ  
θερίίζοντες   <ἢ   ἄλλως   γεωργοῦντες   ἢ   οἱ   φορτίία   βαστάάζοντες>   ἤ   τινα  
χειρωνακτικὴν  τέέχνην  µμετιόόντες,   οὐκ  ἀθροίίζει   τὸ  πλῆθος).  Mais  Galien   concède  
malgré   tout   qu’une   telle   pathologie   peut   se   déclarer   si   la   privation   de   sexualité  
s’étend   «  sur   toute   la   durée   de   la   vie  »   (διὰ   τὸ   τοῦ   βίίου   µμῆκος).   Une   trop   longue  
abstinence  peut  donc  avoir  des  conséquences  pathologiques  :  ici,  c’est  l’excès  qui  est  
condamné  et  non  pas  exactement  la  chose  en  elle-‐‑même.    
La   critique   que   Galien   adresse   aux   sectateurs   de   Sabinus   se   fonde   donc   sur   des  

critères   physiologiques,  mais   aussi,   par   la   suite,   sur  des   critères   logiques.   En   effet,  
Galien   reproche  aux   commentateurs  du   texte   leur  manque  de   cohérence.   Il   les  met  
ainsi  devant  leur  propre  contradiction  argumentative  :  ces  derniers,  après  avoir  cité  
Démocrite  et  Épicure,  qui  soulignent  le  caractère  dangereux  de  la  sexualité  débridée,  
affirment   paradoxalement   que   c’est   l’absence   de   sexualité   qui   est   une   cause   de  
maladie.  
Pléthore   du   ventre   provoquant   le   tremblement   des   mains,   alourdissement   de  

l’encéphale  suivi  de  déraison,  crachats  multicolores,  rétention  d’urine  :  tels  sont  donc  
les  symptômes  dont  l’abstinence  serait  responsable  aux  yeux  de  ces  mauvais  lecteurs.  
De  tout  leur  exposé,  Galien  ne  sauvera  qu’une  seule  idée,  dont  ces  individus  ne  sont  
même  pas  les  auteurs  :  il  s’agit  de  la  thèse  exposée  par  Démocrite  et  Épicure  sur  les  
effets  communs  de  deux  processus  contraires  :  «  de  même  que   le   spasme,  disent-‐‑ils,   se  
produit  aussitôt  après  un   remplissage   et  une  évacuation,  de   la  même   façon,  des   symptômes  

communs   suivent   les   actes   licencieux   et   les   périodes   où   l’on   se   contrôle,   révélant   ainsi   une  

pathologie   du   raisonnement   et   des   nerfs.  »   Galien   en   déduit   que   l’abstinence   totale  
provoquera  les  mêmes  dérèglements  qu’une  activité  sexuelle  débridée.  Il  semble  ici  
que  Galien  critique  donc  l’abstinence  non  plus  simplement  quand  elle  est  pratiquée  
sur   une   longue   durée,   mais   de   façon   absolue.   L’emploi   de   la   particule   πως   («  de  
quelque  manière  que  ce  soit  »)  laisse  entendre  que  le  lien  de  cause  à  effet  qui  existe  
entre   l’abstinence   et   le   spasme   ou   le   délire   n’est   pas   toujours   très   évident.   Le  
caractère  pathologique  de   l’abstinence  reste  donc  quelque  peu  problématique.  Sans  
doute  est-‐‑ce  surtout  dans  son  excès  que  cette  pratique  est  dangereuse,  de  même  que  
la  pratique  de  la  sexualité  est  risquée  si  elle  est  débridée.    
Il  apparaît  ainsi  que  Galien  s’inscrit  dans  la  continuité  de  l’appel  hippocratique  à  la  

modération,  notamment  sexuelle.  Cette  incitation  à  la  tempérance  est  synthétisée  par  
une  formule  d’Épidémies  VI,  qui  apparaît  à  six  reprises  dans  l’œuvre  galénique,  mais  
jamais   dans   un   développement   spécifiquement   centré   sur   le   sexe  :   «  Peines,  
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nourritures,  boissons,  sommeil,  sexe,  le  tout  avec  modération  »  (πόόνοι,  σιτίία,  ποτάά,  ὕπνοι,  

ἀφροδίίσια,  πάάντα  µμέέτρια355).  

Éjaculations  nocturnes.  
  
L’abstinence   sexuelle   des   athlètes   ne   cause   pas   simplement   des   spasmes   et   des  

délires  :  elle  provoque  aussi  chez  les  sujets  concernés  des  troubles  du  sommeil,  qui  se  
traduisent   par   des   éjaculations   nocturnes356.   C’est   ce   que   montre   le   texte   suivant,  
extrait  d’Hygiène  VI  14,  qui  est  consacré  aux  problèmes  de  sperme  abondant,  chaud  
et  piquant357  :      
  
Γυµμναστὴν   δέέ   τινα   τῶν   ἀθληταῖς  

ἐπιστατούύντων  ἐθεασάάµμην  µμολιϐδίί-‐‑νην  
λεπίίδα   ταῖς   ψόόαις   ὑποϐάάλλοντα   τοῦ  
ἀθλητοῦ  πρὸς  τὸ  µμὴ  ὀνειρώώττειν  αὐτόόν  

   J’ai  observé  un  des  maîtres  de  gymnastique  chargés  
de   surveiller   des   athlètes   qui   plaçait   une   lame   de  
plomb   sous   les   reins   de   son   athlète,   pour   empêcher  
que  ce  dernier  n’ait  des  pertes  séminales  nocturnes.    

  
On   reviendra   sur   cette   pratique,   attestée   également   dans   le   Sur   les   facultés   des  
médicaments   simples358,   lorsqu’il   sera  question  des   soins  donnés   aux  athlètes359.  Pour  
l’instant,  on  retiendra  de  ce  texte,  d’une  part,  que  la  pratique  de  l’abstinence  sexuelle  
est  encadrée  et  probablement  recommandée  par  les  entraîneurs  d’athlètes  et,  d’autre  
part,   que   le  problème  de   l’éjaculation  nocturne   est   lié   sans   surprise   au  motif  de   la  
surabondance  de  sperme.  

Atrophie  génitale.  
  
Cependant,   il   serait   faux   de   croire   que   les   sportifs   professionnels   abstinents  

accumulent   toujours   dans   leur   parties   génitales   une   grosse   quantité   de   sperme   et  
qu’ils   connaissent   régulièrement   des   érections   inopinées.   Au   contraire,   Galien  
observe   que   le   pénis   des   athlètes   chez   qui   la   continence   sexuelle   est   une   habitude  
profondément   enracinée   présentent   sur   le   plan   anatomique   un   ratatinement   quasi  
atrophique  du  pénis360.  C’est  ce  que  montre  le  sixième  chapitre  du  livre  VI  du  Sur  les  
lieux  affectés.  
Dans  ce  passage,  Galien  s’interogge  sur  les  origine  du  priapisme  (πριαπισµμόός),  qui  

se  définit   comme  une  «  augmentation  de   tout   le   sexe   en   longueur   et   circonférence,  
sans   désir   sexuel   ni   aucune   chaleur   acquise,   comme   cela   se   produit   chez   certains  
individus   alors   même   qu’ils   sont   couchés   sur   le   dos  »   (αὔξησις   εἰς   µμῆκόός   τε   καὶ  

                                                
355  Épidémies  VI   6,   2   (Littré  V  p.   324  =  Manetti-‐‑Roselli   p.   124).   Sur   les   autres  occurrences  de   ce   précepte,  voir  
Protreptique  XI  2-‐‑9  (K.  I  27-‐‑30  =  Boudon-‐‑Millot    p.  106-‐‑109)  analysé  en  I.A.2.a.  

356  Sur  ce  sujet,  voir  Brulé  2006-‐‑a  p.  280,  Scanlon  2002  p.  234.  
357  De  sanitate  tuenda  VI  14  (K.  VI  446,  7-‐‑9  =  CMG  5.4.2  p.  195).  
358  De  simplicium  medicamentorum  temperamentis  ac  facultatibus  IX  23  (K.  XII  232,  11-‐‑14).  
359  Voir  II.A.2.a.  
360   Sur   la   petite   taille   du   sexe   des   athlètes,   voir   Brulé   2006-‐‑a  p.   280-‐‑281  :   P.   Brulé   observe   un   paradoxe   dans  

l’«  impression  phallique  »  qui   se  dégage  de   ces   «  corps  musculeux  »   lancés  dans   l’effort   et   le   caractère   «  si  peu  
sexué[s]  de  leurs  «  verge  menues  ».  
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κύύκλον  ἐστὶν  ὅλου  τοῦ  αἰδοίίου,  χωρὶς  ἀφροδισίίου  προθυµμίίας,  ἤ  τινος  θερµμασίίας  
ἐπικτήήτου,   καθάάπερ   ἐνίίοις   γίίγνεται   καὶ   κοιµμωµμέένοις   ὑπτίίως361)   et,   plus  
brièvement,   comme  une  «   augmentation  permanente  ou  un  gonflement  permanent  
du   pénis  »   (αὔξησιν  µμόόνιµμον   τοῦ  αἰδοίίου,   ἢ   ἐξοίίδησιν  µμόόνιµμον362).  Or,   alors   qu’il  
parle  du  priapisme  des   continents   sexuels,  Galien   est   amené  à  décrire   le   sexe  d’un  
athlète363  :  
  
Συµμϐαίίνει   γὰρ   τοῦτο   τοῖς   πολυσπέέρµμοις  

τε   ἅµμα   καὶ   παρὰ   τὸ   ἔθος   ἀποσχοµμέένοις,  
ὅτἂν  µμὴ  διαπονῶσι  πλήήθει  γυµμνασίίων  τὴν  
περιουσίίαν   τοῦ   αἵµματος,   καὶ   µμάάλιστα   ἐξ  
αὐτῶν   ὅσοι   τῆς   µμὲν   τῶν   ἀφροδισίίων  
ἐννοίίας   οὐκ   ἀπηλλάάγησαν,   ὥσπερ   οἱ  
σωφρονικοίί  τε  φύύσει  καὶ  χρόόνῳ  πλέέονι  τὴν  
τοιαύύτην   ἐγκράάτειαν   ἀσκήήσαντες,   εἰς  
φαντασίίαν   δ'ʹ   αὐτῶν   ἀφικνούύµμενοι,   διάά   τε  
θεαµμάάτων  ἐξορµμᾶν  αὐτοὺς  δυναµμέένων  καὶ  
δι'ʹ  ἀναµμνήήσεως  αὐτῶν·∙  ἐναντιωτάάτη  γὰρ  ἡ  
τούύτων   τῶν   ἀνθρώώπων   διάάθεσις   ἐν   τοῖς  
αἰδοίίοις   γίίγνεται   τῇ   τῶν   οὐδ'ʹ   ὅλως   εἰς  
ἔννοιαν   ἀφροδισίίων   ἐρχοµμέένων.   Καίί   τινι  
φίίλῳ   προελοµμέένῳ   παρὰ   τὸ   πρόόσθεν   ἔθος  
ἀποσχέέσθαι   τελέέως  ἀφροδισίίων   εἰς   ὄγκον  
ἐπεδίίδω   τὸ   αἰδοῖον   ἐµμφυσώώµμενον,   ὡς  
ἀναγκασθῆναι   ἀνακοινώώσασθαίί   µμοι   περὶ  
τοῦ   συµμπτώώµματος.   Ἔφη   γὰρ   θαυµμάάζειν,  
ὅπως   τῷδε364   µμὲν   τῷ   ἀθλητῇ   ῥυσσὸν   καὶ  
προσεσταλµμέένον   ἐστὶ   τὸ   αἰδοῖον   ἐκ   τῆς  
εὐταξίίας,   ἑαυτῷ   δ'ʹ   ἀφ'ʹ   οὗ   τοῦτ'ʹ  
ἐνεστήήσατο,   τοὐναντίίον   συµμϐαίίνει.   Τόότε  
µμὲν   οὖν   αὐτῷ   συνεϐούύλευσα   τὸ  
ἠθροισµμέένον  ἐκκρῖναι  σπέέρµμα,  τοῦ  λοιποῦ  
δὲ   καὶ   θεαµμάάτων   καὶ   διηγήήσεως   καὶ  
µμνήήµμης   ἐπεγείίρειν   δυναµμέένης   εἰς  
ἀφροδίίσια   παντάάπασιν   εἴργειν   ἑαυτόόν.  
Ὅσοι   δ'ʹ   εὐθὺς   ἐξ   ἀρχῆς   ἢ   ἀθλοῦντες   ἢ  
φωνασκοῦντες   ἄπειροι   τῶν   ἀφροδισίίων  
διετέέλεσαν,   εἴρξαντες   παντάάπασιν  
ἑαυτοὺς  ἁπάάσης  ἐννοίίας  τε  καὶ  φαντασίίας  
τοιαύύτης,   ἰσχνὰ   καὶ   ῥυσσὰ   τοῖς   τῶν  
γερόόντων  ὁµμοίίως  αὐτοῖς  γίίνεται  τὰ  αἰδοῖα.  
Πρὸς   γὰρ   τοῖς   ἄλλοις   κᾀκεῖνο   συµμϐαίίνει  
τοῖς   ἐν   νεόότητι   κατὰ   τὸν   πρῶτον   χρόόνον  
ἀφροδισίίοις   πολλοῖς   χρησαµμέένοις,  

   Cette   pathologie   arrive   aux   hommes   qui   ont  
beaucoup  de  sperme  et  qui,  dans  le  même  temps,  
font   preuve   d’abstinence   contrairement   à   leur  
habitude,   dès   lors   qu’ils   ne   soumettent   pas  
l’excédent   de   leur   sang   à   une   grande   quantité  
d’exercices   physiques,   et   surtout,   parmi   eux,  
à  tous   ceux   qui   ne   se   sont   pas   débarrassés   de   la  
pensée   du   sexe,   comme   les   gens   chastes   par  
nature,   qui,   pendant   une   assez   longue   durée,  
s’exercent   à   une   telle   abstinence,   mais   qui   en  
viennent  à  avoir  des  fantasmes  sexuels  à  cause  de  
spectacles   capables   de   les   exciter   ou   à   cause   de  
leurs   souvenirs.   En   effet,   la   disposition   dans  
laquelle   se   trouvent   ces   individus   au   niveau   de  
leur   pénis   est   tout   à   fait   contraire   à   celle   qui  
caractérise   les   hommes   qui   n’ont   même   pas   la  
moindre   pensée   sexuelle.   J’ai   même   un   ami   qui,  
ayant   pris   la   décision,   contre   ses   habitudes  
antérieures,   de   s’abstenir   complètement   de   sexe,  
avait   le   pénis   qui   enflait   tellement   qu’il   fut  
contraint   de   me   faire   part   de   son   symptôme.   En  
effet,   il   disait   être   étonné   que   l’athlète   qui   était  
près  de  nous  eût  le  pénis  ridé  et  flasque  du  fait  de  
sa  bonne  discipline  alors  que,  dans  son  cas,  depuis  
qu’il  s’était  plié  à  cette  règle,  c’était  le  contraire  qui  
s’était   produit.   C’est   alors   donc   que   je   lui  
conseillai  d’éjaculer  le  sperme  qui  s’était  accumulé  
et   dès   lors   de   se   tenir   absolument   à   l’écart   des  
spectacles,  récits  et  souvenirs  capables  de  réveiller  
ses   envies   de   sexe.   Or   tous   ceux   qui,   privés  
d’expérience   sexuelle   dès   le   début,   qu’ils   soient  
athlètes   ou   chanteurs,   se   sont   toujours   gardés   à  
l’écart  d’absolument  toute  pensée  et  tout  fantasme  
de  ce  genre,  ont  quant  à  eux  le  pénis  grêle  et  ridé  
pareillement   à   celui   des   vieillards.  De   fait,   outre  
les  autres  conséquences,  il  arrive  aussi  à  ceux  qui,  
dès   le   premier   temps   de   leur   jeunesse,   ont   une  

                                                
361  De  sanitate  tuenda  VI  12  (K.  VI  439,  4-‐‑5  =  CMG  5.4.2  p.  192).  
362  De  sanitate  tuenda  VI  12  (K.  VI  439,  8-‐‑9  =  CMG  5.4.2  p.  192).  
363  De  locis  affectis  VI  6  (K.  VIII  450,  8  -‐‑  452,  2).  Ce  texte  est  commenté  dans  Vendries  2006  p.  251-‐‑252,  qui,  pour  la  

doctrine  galénique,  renvoie  notamment  à  Rousselle  1983  p.  26.  Sur   les  organes  sexuels,  voir  De  usu  partium  XIV  
(K.  142-‐‑210  =  Helmreich  1907,  II  p.  284-‐‑336).    

364  Sur  le  remplacement  de  τῶδε  par  τῷδε,  voir  infra.  
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εὐρυνοµμέένων   τῶν   ἐν   τούύτοις   τοῖς   τόόποις  
ἀγγείίων,   εὔρουν   τε   γίίγνεσθαι   πρὸς   αὐτὸ  
τὸ   αἷµμα   καὶ   τὴν   ὀρεκτικὴν   δύύναµμιν   τῶν  
ἀφροδισίίων   αὐξάάνεσθαι,   κατὰ   τὸν   κοινὸν  
λόόγον   ἁπασῶν   τῶν   δυνάάµμεων,   ὃν   καὶ  
Πλάάτων  ἔγραψε,  τὴν  µμὲν  ἡσυχίίαν  ἐκλύύειν  
λέέγων,   τὴν   δ'ʹ   ἐν   τοῖς   οἰκείίοις   ἔργοις  
διατριϐὴν  αὐξάάνειν  τὴν  ῥώώµμην.    

riche  vie  sexuelle,  que,  à  cause  de  la  dilatation  des  
vaisseaux   situés   dans   ces   endroits,   la   sang   afflue  
davantage   au   pénis   et   que   la   puissance   du   désir  
sexuel  augmente,  en  vertu  de  la  raison  commune  à  
toutes   les   puissances,   que   Platon   lui   aussi   a  
mentionné   dans   ses   écrits,   quand   il   dit  que   le  
repos   dissoud   la   force,   tandis   que   son  
fonctionnement   dans   des   actions   qui   lui   sont  
propres  l’augmente365.    

  
Galien  évoque  donc  le  cas  d’un  de  ses  amis  qui,  après  avoir  décidé  de  renoncer  au  

sexe,   subit   un   gonflement   du   pénis,   alors   qu’il   s’attendait   plutôt   à   une   atrophie  
comme  il  est  possible  d’en  voir  chez  les  athlètes.  Plus  exactement,  dans  le  passage  où  
Galien  rapporte  l’étonnement  de  son  ami  au  discours  indirect,  le  démonstratif  τῷδε  
renvoie   à   un   athlète   précis,   qui   se   trouve   non   loin   des   locuteurs  :   «  il   disait   être  
étonné  que   l’athlète  qui  était  près  de  nous  eût   le  pénis   ridé  et  flasque  du  fait  de  sa  
bonne  discipline  alors  que,  dans  son  cas,  depuis  qu’il  s’était  plié  à  cette  règle,  c’était  
le  contraire  qui  s’était  produit  »  (Ἔφη  γὰρ  θαυµμάάζειν,  ὅπως  τῷδε366  µμὲν  τῷ  ἀθλητῇ  
ῥυσσὸν   καὶ   προσεσταλµμέένον   ἐστὶ   τὸ   αἰδοῖον   ἐκ   τῆς   εὐταξίίας,   ἑαυτῷ   δ'ʹ   ἀφ'ʹ   οὗ  
τοῦτ'ʹ  ἐνεστήήσατο,  τοὐναντίίον  συµμϐαίίνει).  S’agit-‐‑il  d’une  représentation  figurée,  sur  
un  vase  par  exemple,  ou  bien  d’une  personne  réelle  présente  à  côté  de  Galien  et  de  
son  ami  ?  La  première  hypothèse  suppose  que  la  scène  ait  lieu  dans  un  espace  privé  
passablement  décoré,  le  cabinet  du  médecin  ou  la  demeure  du  patient  par  exemple,  
ce  qui  favorise  sans  doute  le  climat  de  confiance  nécessaire  à  ce  genre  de  confession  
intime  ;  la  seconde  hypothèse  projetterait  plutôt  le  dialogue  dans  un  espace  public  où  
médecins,   simples  particuliers   et   athlètes  peuvent   se   croiser   et   se  voir  nus,   comme  
cela  se  produit  régulièrement  dans  une  palestre,  un  gymnase  ou  des  thermes.  Quoi  
qu’il   en   soit,   le   pénis   de   cet   athlète   abstinent,   comparé   à   celui   des   vieillards,   est  
présenté   comme   un   organe   «  ridé  »   (ῥυσσόόν),   «  flasque  »   (προσεσταλµμέένον)   et  
«  grêle  »  (ἰσχνόόν).  
  Pour  soulager  son  ami,  Galien  lui  conseille  de  procéder  à  une  éjaculation  et  de  ne  

plus  penser  au  sexe.  Ce  qui  permet  donc  d’expliquer  le  priapisme,  ce  sont  à  la  fois  le  
passé  sexuel  et  les  pensées  libertines  du  patient.  Or  Galien  laisse  aussi  penser  dans  le  
début   du   texte   qu’une   autre   façon   d’éviter   ce   gonflement   est   possible  :   elle  
consisterait  à  soumettre  le  corps  surchargé  de  sang  à  une  grande  quantité  d’exercices  
physiques.  Le  surplus  de  sang  des  sujets  atteints  de  priapisme  serait  donc  du  même  
ordre  que  celui  des  individus  en  surpoids,  dont  l’excédent  sanguin  est  causé  par  une  

                                                                                                                                           
365  Voir  par  exemple  Théétète  153  b  5-‐‑7  :  «  L’état  des  corps  ne  se  perd-‐‑il  pas  sous   l’effet  de   la   tranquillité  et  de  

l’inaction  et  n’est-‐‑il  pas  grandement  sauvé  sous  l’effet  des  exercices  et  du  mouvement  ?  »  (Ἡ  τῶν  σωµμάάτων  ἕξις  
οὐχ  ὑπὸ  ἡσυχίίας  µμὲν  καὶ  ἀργίίας  διόόλλυται,  ὑπὸ  γυµμνασίίων  δὲ  καὶ  κινήήσεως  ἐπὶ  πολὺ  σῴζεται;)  

366  Kühn  édite  τῶδε  sans  iota  souscrit,  duel  ou  forme  de  génitif  singulier  dorique,  dont  la  justification  est  pour  le  
moins  difficile.  Il  est  probable  que  la  leçon  correcte  soit  plutôt  τῷδε  avec  un  iota  souscrit,  datif  masculin  singulier  
qui  se  rattache  à  τῷ  ἀθλητῇ  et  qui  s’oppose  à  ἑαυτῷ  grâce  à  un  système  en  µμέέν-‐‑δέέ.  L’ami  de  Galien  est  en  effet  
surpris  de  la  différence  qu’il  observe  entre  son  propre  cas  et  celui  d’un  athlète  que  lui  et  Galien  peuvent  voir  près  
d’eux,  comme  le  suggère  le  sens  de  proximité  du  démonstratif  τῷδε.  
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suralimentation.  Toutefois,  dans  le  cas  du  priapisme,  l’excèdent  de  sang  n’est  pas  dû  
à  l’alimentation,  mais  d’une  part  à  d’anciennes  habitudes  sexuelles,  qui  continuent  à  
influencer  la  physiologie  du  patient  et  dont  l’effet  s’atténuera  à  mesure  que  le  corps  
prendra  de  nouvelles  habitudes,  d’autre  part  à  des  pensées  érotiques.  Sans  doute  les  
efforts   physiques   ne   suffisent-‐‑ils   donc   pas   à   corriger   le   priapisme   dès   lors   que   le  
patient  ne  renonce  pas  aussi  à  ses  fantasmes  licencieux.  
De   fait,   les   athlètes  dont   le   pénis   est   atrophié   sont   non   seulement   des   abstinents,  

mais   en   outre   des   individus   qui   ne   pensent   jamais   au   sexe   et   qui   même   n’y   ont  
jamais   pensé,   si   bien   que,   dans   leur   cas,   le   processus   d’érection   ne   s’est   jamais  
produit   de   façon   importante  :   le   sang   n’est   jamais   venu   échauffer   la   zone   de   leur  
pénis,  qui  n’a  donc  jamais  connu  le  réchauffement  qui  favorise  la  naissance  du  désir  
sexuel.  Ici,  Galien  ne  formule  pas  explicitement  de  critique  négative  à  l’encontre  de  
l’abstinence  :  il  donne  une  explication  physiologique  aux  effets  contradictoires  de  cet  
usage  sur  le  pénis,  selon  la  sexualité  passée  et  selon  les  pensées  actuelles  du  sujet.  Il  
reste  que,  dans   le  cas  des  athlètes,   l’aspect   rabougri  du  pénis  présente  un  caractère  
peu  conforme  à  la  nature,  à  tel  point  qu’il  est  même  associé  à  la  froide  image  de  la  
vieillesse.  Or,  puisque   les   athlètes   sont  généralement  des  hommes  dans   la   force  de  
l’âge,  la  normalité  aurait  plutôt  voulu  que  leur  appareil  génital  présentât  des  signes  
de  jeunesse,  telle  que  la  chaleur  ou  la  vigueur.  
  

I.  A.  2.  c.  Dermatoses.  
  
L’œuvre  de  Galien  invite  enfin  à  poser  la  question  suivante  :  les  athlètes  du  IIe  siècle  

de   notre   ère   avaient-‐‑ils   des   problèmes   de   peau  ?   Ce   dossier   est   relativement  
marginal,  puisque  seuls  quelques  passages  du  corpus  pourraient  laisser  penser  que  
les  sportifs  professionnels  étaient  bel  et  bien  exposés  à  des  maladies  dermatologiques  
spécifiques367.  

                                                
367  Sur   les  problèmes  de  peau  des  sportifs  modernes,  voir  Bazex  2008.  Sur   les  conséquences  de   l’exposition  au  

soleil,   voir   p.   21   et   p.   43-‐‑49  ;   pour   les   dermatoses   aquatiques,   voir   p.   54-‐‑69  ;   pour   les   dermatoses   infectieuses,  
qu’elles   soient   bactériennes,   fongiques,  virales  ou   parasitaires,   toutes   très   courantes  dans   les   sports  de   contact,  
voir  p.  69-‐‑97  ;  sur   les   traumatismes  compliqués  de  dermatoses,  voir  p.  93-‐‑126.  L’auteur  observe  que   la  pratique  
sportive   peut   aggraver   les   dermatoses   existantes,   notamment   l’acné,   l’eczéma   et   la   sécheresse   cutanée.   Des  
dermatoses  particulières  se  rencontrent  plus  souvent  dans  certains  sports  :  il  s’agit,  pour  les  boxeurs,  de  durillons  
et   de   nodules   des   doigts   et   des   mains   et   de   lésions   faciales  ;   pour   les   lutteurs,   en   raison   du   contact   étroit,  
s’exposent  à   toutes   les   infections  virales,  parasitaires,  bactériennes  et   lésions  diverses  notamment  au  visage  ;   les  
sportifs   équestres   ont   parfois   des  mycoses   transmises   par   la   terre   ou   le   cheval,   ainsi   que   des   callosité   sur   les  
doigts  qui  tiennent  les  rênes  ;  les  coureurs  ont  souvent  aux  pieds  des  infections  ou  des  pathologies  inflammatoires  
liés  à   l’environnement  ;   chez   les  archers,  des   callosités  peuvent  apparaître  sur   les  doigts  de   la  main  qui   tend  la  
corde.   Voir   aussi,   pour   les   jeunes   sportifs,   Anderson   et   Harris   2010  :   À   la   p.   25,   il   est   question   de   l’herpes  
gladiatorum   ou   «  herpes   du   lutteur  »,   identifié   comme  un   infection   virale   touchant   surtout   la   tête,   le   cou   et   les  
extrémités   du   coup  ;   la   p.   256   indique   que,   d’une  manière   générale,   les   sports   de   contact,   peau   contre   peau,  
favorisent  les  contagions  dermato-‐‑pathologiques  
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La  fausse  piste  de  la  gale.  
  
Cette   hypothèse   peut   tout   d’abord   être   formulée   à   la   lumière   d’un   extrait   du  
Protreptique   relatif   au  dos  des   athlètes,  dont   l’analyse   est   contestée   et  qui   constitue  
donc  une  fausse-‐‑piste  dans  le  cadre  de  notre  enquête  dermatologique.  Il  s’agit  d’un  
passage  du  chapitre  XI  où  Galien  reproche  aux  athlètes  le  décalage  de  leur  sommeil,  
ce  qui  leur  vaut  d’être  comparé  à  des  porcs368  :        
  
Ἡνίίκα  γὰρ  οἱ  κατὰ  φύύσιν  βιοῦντες  ἀπὸ  

τῶν   ἔργων   ἤκουσιν   ἐδεσµμάάτων   δεόόµμενοι,  
τηνικαῦθ'ʹ  οὗτοι  διανίίστανται  τῶν  ὕπνων,  
ὥστε   ἐοικέέναι   τὸν   βίίον   αὐτῶν   ὑῶν  
διαγωγῇ,   πλήήν   γ'ʹ   ὅσον   οἱ   µμὲν   ὕες   οὐχ  
ὑπερπονοῦσιν   οὐδὲ   πρὸς   ἀνάάγκην  
ἐσθίίουσιν,   οἱ   δὲ   καὶ   ταῦτα   πάάσχουσι   καὶ  
ῥοδοδάάφναις   ἐνίίοτε   τὰ   νῶτα  
διακναίίονται.  

   En   effet   c’est   à   l’heure   où   les   gens   qui   vivent  
selon   la   nature   quittent   leurs   travaux   pour  
prendre   leur   repas,   que   ceux-‐‑ci   émergent   du  
sommeil  ;  aussi  leur  mode  de  vie  ressemble-‐‑t-‐‑il  au  
comportement  des  porcs,   si   ce  n’est  que   les  porcs  
ne   se   fatiguent   pas   outre   mesure,   ni   ne  mangent  
par   contrainte,   tandis   que   les   athlètes   se   plient   à  
ces   excès   et   ont  parfois   en   outre   le   dos   lacéré  de  
lauriers  roses369.    

  
Dans   la   note   2   p.   108   de   son   édition,   V.   Boudon-‐‑Millot   précise   que   la   fin   de   cet  

extrait  fait  allusion  au  châtiment  corporel  infligé  par  les  maîtres  de  gymnastique,  qui,  
pour  pousser  les  athlètes  à  se  surpasser,  avaient  coutume  de  les  frapper  à  l’aide  de  
lauriers  roses.  Elle  adopte  ainsi  la  même  interprétation  que  F.  Jamot  dans  son  édition  
parisienne  de  1583  et  rejette  l’hypothèse  dermatopathologique  de  G.  Kaibel  dans  son  
édition   berlinoise   de   1894,   p.   51,   à   laquelle   souscrit   I.   G.   Galli   Calderini   dans   sa  
traduction  du  traité  publiée  à  Naples  en  1986.    
La   thèse   rejetée   voit   dans   ce   passage   une   allusion   à   un   traitement   à   base   de  

décoction   de   feuilles   de   lauriers   roses   préconisé   dans   les   cas   de   gale  :   les   sportifs  
professionnels,  en  raison  de  leur  genre  de  vie  peu  hygiénique  auraient  été,  selon  G.  
Kaibel,  tout  particulièrement  exposés  à  cette  affection.  Cette  interprétation  donne  au  
verbe  passif  διακναίίονται  un  sens  atténué,  exprimant  davantage  une  friction  tonique  
qu’une   flagellation  ;   elle   se   fonde   sans   doute   sur   le   chapitre   37   du   Thrasybule,   où  
Galien  dit  que  les  athlètes  ont  l’habitude  de  se  rouler,  tels  les  porcs,  dans  la  fange  et  
les  immondices370.    
Plus   fidèle   au   texte   grec,   la   lecture   de   V.   Boudon-‐‑Millot   donne   au   verbe  

διακναίίονται  le  sens  d’une  lacération,  dont  les  maîtres  de  gymnastique  sont  donc  les  
responsables.  Comme  il  arrive  souvent  dans  ce  genre  de  passage,  Galien  ne  dit  pas  
explicitement  par  qui   la   contrainte   est   exercée   sur   les   sportifs  :   ces  derniers   sont   le  
sujet   d’un   verbe   au   passif   (ici   διακναίίονται,   ailleurs   ἀναγκάάζονται)   sans  
complément  d’agent  exprimé.  On  peut  parfois  penser  que  les  athlètes  se  forcent  eux-‐‑
mêmes   à   commettre   des   actions   excessives  :   le   verbe   devrait   alors   être   analysé  

                                                
368  Protreptique  XI  5  (K.  I  28-‐‑29  =  Boudon-‐‑Millot    p.  107-‐‑108).    
369  Traduction  de  V.  Boudon-‐‑Millot.  
370  Thrasybule  37  (K.  V  877,  16  -‐‑  879,  6  =  SM  III  p.  84-‐‑85).  Pour  une  étude  complète  de  ce  texte,  voir  I.C.1.a.  
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comme  un  moyen  et  non  comme  un  passif  ;  mais,  dans  le  cas  présent,  il  est  difficile  
d’imaginer  que  ce  sont  les  athlètes  eux-‐‑mêmes  qui  se  donnent  sur  le  dos  des  coups  
de  lauriers  censés  les  pousser  au-‐‑delà  de  leurs  limites.      
  
Faut-‐‑il   pour   autant   renoncer   à   l’idée   selon   laquelle   les   sportifs   professionnels  

auraient  eu  des  maladies  de  peau  ?  Si  l’hypothèse  dermato-‐‑pathologique  est  difficile  
à   défendre   dans   cet   extrait   du   Protreptique,   elle   semble   en   revanche   trouver   une  
confirmation   dans   un   autre   passage   du   corpus   galénique,   extrait   d’un   traité  
pharmacologique  relatif  aux  dartres  lichénoïdes.  

Les  dartres  lichénoïdes.  
  
Ce  texte  se  trouve  dans  le  livre  V  du  Sur  la  composition  des  médicaments  selon  les  lieux.  

Galien  y  donne  la  recette  de  produits  destinés  à  guérir  les  maladies  de  peau  touchant  
la  partie  basse  du  visage,  depuis  les  yeux  jusqu’au  menton.  Il  décrit  ses  compositions  
personnelles,   mais   aussi   celles   de   nombreux   autres   pharmaciens,   parmi   lesquels  
figurent   notamment   Criton,   connu   par   son   traité   de   cosmétique,   ou   encore  
Asclépiade,   Héraclide   de   Tarente   ou   Hérophile371.   Galien   s’intéresse   d’abord   aux  
remèdes  contre  les  enflures  du  visage  (ὑπώώπια372),  puis  contre  les  fistules  lacrymales  
(αἰγίίλωψ373)  et  contre  toutes  sortes  d’éruptions  cutanées,  telles  que  les  petits  boutons  
(ἴονθοι),   les   tumeurs   en   forme   de   figue   (συκώώδεις   ὄγκοι),   les   dartres   lichénoïdes  
(λειχῆνες),  les  exanthèmes  (ἐξανθήήµματα)  et  les  furoncles  (δοθιῆνες).    
C’est   donc   après   avoir   examiné   le   cas   des   petits   boutons374   qu’il   en   vient   aux  

dartres375.  Pour  soigner  ce  problème,  Galien  recommande  de  recourir  d’abord  à  des  
produits   qui   écorchent   la   peau   (ἐκδόόρια),   puis   à   des   préparations   (σκευασίίαι)  
utilisées   comme   emplâtres   (ἔµμπλαστρα),   parmi   lesquelles   figure   la   «  délicate   dite  
"ʺdes  pancratiastes"ʺ  »,  dont  voici  la  notice376  :  
  

                                                
371  Voici  la  liste  complète  des  pharmaciens  cités  par  Galien  dans  cette  section  :  Archigénès,  Apollonios,  Criton,  

Aristarque,  Héras,  Asclépiade,  Magnus,   Carixenos,  Andrion,   Crispus,   Zeuxis,  Héraclide   de   Tarente,   Socration,  
Philotès,  Pamphile,  Axiorius,  Apius  Phascus,  Démosthénès,  Tryphon  l’Ancien,  Antoninus.  

372  De  compositione  medicamentorum  secundum  locos,  K.  XII  804-‐‑820.   (Dans  ce   traité,   les  paragraphes  ne  sont  pas  
numérotés.)  

373  Ibid.,  K.  XII  820-‐‑822.    
374 Ibid.,  K.  XII  822-‐‑830. 
375  Ibid.,  K.  XII  830-‐‑846.  
376  Ibid.,  K.  XII  844,  18.  
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Ἡ   τῶν   παγκρατιαστῶν   λεγοµμέένη  
τρυφερὰ,  ποιεῖ  καὶ  πρὸς  πυρίίκαυστα,  
ὥστε  χωρὶς  οὐλῆς  ἀπαλλάάττειν377.  
Λιθαργύύρου   𐅻   κε'ʹ.   ψιµμυθίίου   𐅻   κε'ʹ.  

µμολυϐδαίίνης   𐅻   κε'ʹ.   κηροῦ   𐅻   ιστ'ʹ.  
τερµμινθίίνης   𐅻   ιστ'ʹ.   ἐλαίίου   𐆂ο   α'ʹ.  
ὕδατος   τὸ   ἴσον,   συντίίθει   καθὰ  
προείίρηται.  

   La   délicate   dite   "ʺdes   pancratiastes"ʺ  ;   ce   produit   agit  
aussi   contre   les   pustules   causées   par   une   brûlure,   au  
point  d’effacer  la  cicatrice.    
325   drachmes   de   litharge,   325   drachmes   de   blanc   de  

céruse,   325   drachmes   de   plomb,   316   drachmes   de   cire,  
316  drachmes  de   térébenthine,  1  cotyle  d’huile  d’olive  et  
la  même   quantité   d’eau,   à   assembler   comme   il   a   été   dit  
auparavant.  

  
La   phrase   contenant   le   mot   «  pancratiastes  »   est   donc   l’intitulé   (προγραφήή)   du  

médicament,   dont   les   propriétés   et   la   recette   sont   ensuite   indiquées  :   la   liste  
quantifiée   des   ingrédients   (συµμµμετρίία)   est   donnée   de   façon   complète,   mais   la  
consigne   de   préparation   (σκευασίία)   est   brève   car   Galien   renvoie   à   une   recette  
antérieure.   L’intitulé   ἡ   τῶν   παγκρατιαστῶν   λεγοµμέένη   τρυφερὰ  pose   deux  
problèmes  de  traduction.    
C’est   tout   d’abord   le   choix  du   genre   féminin   pour   l’adjectif   substantivé   τρυφεράά  

qui  doit  être  expliqué.  De  toute  évidence,  un  substantif  féminin  est  ici  sous-‐‑entendu.  
Or   le   produit   mentionné   fait   partie   d’une   série   de   remèdes   ou   d’emplâtres   qui,  
auparavant,  sont  désignés  par  Galien  au  moyen  de  mots  neutres,  τὸ  φάάρµμακον  ou  τὸ  
ἔµμπλαστρον.  Certes,  le  féminin  ἡ  ἔµμπλαστρος  est  attesté  dans  le  corpus  galénique,  
mais   il   n’apparaît   pas   dans   cette   partie  du   traité.   Peut-‐‑être   le   nom   sous-‐‑entendu   à  
côté   de   l’adjectif   τρυφεράά   est-‐‑il   le   féminin   σκευασίία,   «  préparation  »,   qui   peut  
désigner  à  la  fois  l’action  de  préparer  et  le  résultat  de  la  préparation.  
La  seconde  difficulté  de  traduction  est  d’ordre  syntaxique.  En  effet,  dans  le  formule  

ἡ   τῶν   παγκρατιαστῶν   λεγοµμέένη   τρυφερὰ,   il   est   malaisé   d’identifier   exactement  
l’attribut  introduit  par  le  participe  λεγοµμέένη  :  s’agit-‐‑il  seulement  du  complément  au  
génitif   τῶν  παγκρατιαστῶν   ou   bien   faut-‐‑il   aussi   y   inclure   l’adjectif   τρυφερὰ  ?   En  
raison  de  sa  position  enclavée  entre  l’article  ἡ  et  le  participe  λεγοµμέένη,  le  génitif  τῶν  
παγκρατιαστῶν   est   isolé   de   l’adjectif   τρυφεράά,   qui   apparaît   rejeté   sur   la   droite.  
Ainsi,  cette  segmentation  laisserait  plutôt  penser  que  le  génitif  τῶν  παγκρατιαστῶν  
est  attribut  de  l’adjectif  substantivé  τρυφερὰ378.  Il  s’agit  bien  de  la  «  délicate,  dite  "ʺdes  
pancratiastes"ʺ  »  et  non  de  «  ce  qu’on  appelle  la  "ʺdélicate  des  pancratiastes"ʺ  »  ;  certes,  
la  différence    est  minime.    

                                                
377 Cette  phrase  est  mise  entre  crochets  droits  dans  l’édition  Kühn  et  sans  crochet  dans  l’Aldine  (Galeni  librorum  
pars   secunda,   vol.  2,  De  compositione  medicamentorum  per  singulas  corporis  partes   liber  V,  f.  133  r,  Venise,  1525).  Or  
rien  n’interdit  de  penser  qu’elle  puisse  être  de  Galien.  Je  dois  cette  information  à  A.  Guardasole,  que  je  remercie  
sincèrement  pour  ses  avis  d’expert  en  pharmocologie  ancienne. 

378  Dans  le  même  traité,  en  K.  XII  843,  11,  on  retrouve  une  segmentation  comparable  dans  l’intitulé  Τρύύφωνος  
ἀρχαίίου  ἡ  εὔχρους  λεγοµμέένη  :   l’adjectif  attribut  εὔχρους,  enclavé  entre   l’article  ἡ  et   le  participe  λεγοµμέένη,  est  
ainsi  identifié  comme  attribut  ;  il  apparaît  séparé  syntaxiquement  de  reste  du  syntagme,  constitué,  à  gauche,  d’un  
complément  au  génitif  identifiant  l’auteur  du  remède.  En  K.  XII  842,  18,  le  même  phénomène  est  observable  dans  
la  formule  ἐπὶ  τῆς  µμεντάάγρας  λεγοµμέένης,  mais  ici  l’identification  de  l’attribut  n’est  pas  difficile  puisque  seul  le  
mot  µμεντάάγρας  est   candidat  à  cette   fonction.  En  revanche,   en  K.  XII  844,  8,  on  trouve  une  autre  occurrence  du  
participe  λεγοµμέένη,  qui  pose  problème  en  raison  de  l’absence  d’article  :  en  effet,  dans  l’expression  λευκὴ  ὑδατίίνη  
λεγοµμέένη,  il  est  difficle  de  dire  avec  certitude  si  les  deux  termes  forment  un  groupe  attribut  («  ce  qu’on  appelle  la  
"ʺblanche  aqueuse"ʺ  »),   ou   bien   si   seul  ὑδατίίνη  est   employé   comme  attribut  de   l’adjectif   substantivé   λευκήή   («  la  
blanche  dite  "ʺaqueuse"ʺ  »).  
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Quoi  qu’il  en  soit,  si  l’on  en  croit  le  nom  de  ce  remède,  qui  donne  à  penser  que  les  
pancratiastes   sont   les   principaux   consommateurs   de   ce   produit,   les   pathologies  
dartreuses  seraient  un  mal  assez  répandu  chez  les  adeptes  de  ce  sport,  mais  peut-‐‑être  
aussi  chez  les  autres  athlètes  qui  exposent  leur  face  à  la  poussière  des  palestres.  Les  
dartres   soignées   par   ce   produit   pouvaient   certainement   toucher   les   sportifs   de  
combat,  qui  menaient  un  genre  de  vie  favorisant  l’apparition  d’une  pathologie  de  la  
peau  :   en   effet,   une   alimentation   mal   équilibrée   telle   que   la   leur   est   un   facteur  
possible   de   troubles   dermatologiques,   notamment   dartreux,   comme   le   prouve   par  
exemple  l’ouverture  du  Sur  les  bons  et  les  mauvais  sucs379.    
  
Mais   le   lien   entre   mauvais   suc   et   dartre   est   surtout   mis   en   évidence   dans   le  

chapitre  20  du  troisième  livre  des  Commentaires  aux  Aphorismes,  analysant  l’Aphorisme  
III   20380,   où   sont  mentionnées   les  maladies   du   printemps,   saison   qui,   pour   Galien,  
produit  des  effets  comparables  à  ceux  de  l’exercice  physique381  :  
  
«  Τοῦ   µμὲν   ἦρος   τὰ   µμανικὰ   καὶ   τὰ  
µμελαγχολικὰ   καὶ   τὰ   ἐπιληπτικὰ   καὶ  

αἵµματος   ῥύύσιες   καὶ   κυνάάγχαι   καὶ  

κόόρυζαι   καὶ   βράάγχοι   καὶ   βῆχες   καὶ  

λέέπραι   καὶ   λειχῆνες   καὶ   ἀλφοὶ   καὶ  

ἐξανθήήσιες   ἑλκώώδεες   πλεῖσται   καὶ  

φύύµματα  καὶ  ἀρθριτικάά.  »  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  
    Καὶ   πῶς   ἂν   ἔτι   δόόξειεν   ὀρθῶς  

εἰρῆσθαι   πρόόσθεν,   ἔαρ   δ'ʹ   ὑγιεινόότατον  
καὶ   ἥκιστα   θανατῶδες,   παµμπόόλλων  
παθῶν  ἐν  αὐτῷ  γιγνοµμέένων;  Ἔοικε  γὰρ  
µμᾶλλον   ἁπάάσῃ   ὥρᾳ   ἐξισοῦσθαι   κατὰ  
τὴν  ποικιλίίαν  ὧν  γεννᾷ  νοσηµμάάτων.  Αἱ  
µμὲν   γὰρ   µμανίίαι   καὶ   αἱ   µμελαγχολίίαι,  
ἐπιληψίίαι   τε   καὶ   κυνάάγχαι  
φθινοπωρινὰ  νοσήήµματα.  Κόόρυζαι  δὲ  καὶ  
βράάγχοι   καὶ   βῆχες   καὶ   λέέπραι  
χειµμερινάά.   Περὶ   δὲ   τοῦ   θέέρους   αὐτὸς  
ἐφεξῆς   ἐρεῖ,   τὴν   κοινωνίίαν  
ἐνδεικνύύµμενος   αὐτοῦ   τὴν   πρὸς   τὸ   ἔαρ·∙  
τοῦ   δὲ   θέέρεος   ἔνια   τουτέέων,   τουτέέστι  
τῶν   προειρηµμέένων   κατὰ   τὸ   ἔαρ.   Ἐξ  
ἐπιµμέέτρου   δὲ   παρὰ   τὰς   ἄλλας   τὸ   ἔαρ,  
"ʺαἵµματόός   τε   ῥύύσεις   καὶ   λέέπρας   καὶ  
λειχῆνας   καὶ   ἀλωοὺς   καὶ   ἐξανθήήσεις  

ἑλκώώδεις   πλείίστας   ἐργάάζεται   καὶ  

   «  Au   printemps,   il   y   a   les   pathologies   maniaques,  
mélancoliques,  épileptiques,  des  écoulements  de  sang,  des  

angines,   des   coryzas,   des   enrouements,   des   toux,   des  

dermatoses,   des   dartres,   des   alphos,   énormément  

d’éruptions   ulcéreuses,   des   furoncles   et   des   pathologies  

arthritiques.  »  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  
Comment   donc   pourrait-‐‑on   encore   penser   qu’il  

avait  raison  quand  il  disait  auparavant  "ʺle  printemps  
est  la  saison  la  plus  saine  et  la  moins  mortifère"ʺ  puisque  
d’innombrables   maladies   se   produisent   à   ce  
moment-‐‑là  ?   En   effet,   le   printemps   semble   bien  
plutôt  à  égalité  avec  toute  autre  saison  du  point  de  
vue  de  la  variété  des  maladies  qu’il  génère.  De  fait,  
les   affections   maniaques,   mélancoliques,  
épileptiques   et   les   angines   sont   des  maladies  de   la  
fin  de  l’automne  ;  quant  aux  coryzas,  enrouements,  
toux  et  dermatoses,  ce  sont  des  maladies  de  l’hiver.  
Et,   à   propos   de   l’été,   Hippocrate   lui-‐‑même   écrit  
ensuite,   en   mettant   en   lumière   la   caractéristique  
qu’il  a  en  commun  avec   le  printemps   "ʺen   été,   on   en  
retrouve   certaines"ʺ,   c’est-‐‑à-‐‑dire   certaines   des  
maladies  mentionnées   auparavant   pour   le  
printemps.   Or,   ce   que   le   printemps   a   de   plus   par  
rapport   aux   autres   saisons,   c’est   qu’il   produit  "ʺdes  
écoulements   de   sang,   des   dermatoses,   des   dartres,   des  

alphos,   énormément   d’éruptions   ulcéreuses   et   des  

                                                
379  De  bonis  malisque  sucis  I  (K.  VI  749-‐‑752  et  notamment  750,  15  pour  τὰ  λειχηνώώδη  =  CMG  5.4.2  p.  389).  
380  Aph.  III  20  (Littré  V  p.  495  =  Magdelaine,  thèse  II  p.  405).  Cet  Aphorisme  est  également  cité  par  Galien  en  De  
placitis  Hippocratis  et  Platonis  VIII  6  22  (CMG  5.4.1.2  p.  516).  

381  In  Hippocratis  aphorismos  commentarius  III  20  (K.  XVII  B,  615,  14  -‐‑  618,  16).    
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φύύµματα  ἀρθριτικάά."ʺ  Ταῦτα  µμὲν  οὖν  ὅσα  
τῆς   ἐαρινῆς   ὥρας   ἴδια,   διὰ   πάάντ'ʹ   ἐστὶν  
ἀκίίνδυνα   καὶ   τοσαῦτον   δεῖ   τὸν  
ἀφορισµμὸν   ἐκεῖνον   ἀναφαίίνειν   ψευδῆ,  
καθ'ʹ   ὃν   εἶπεν   αὐτὸς,   ἔαρ   δὲ  

ὑγιεινόότατον   καὶ   ἥκιστα   θανατῶδες,  
ὥστε   µμαρτυρεῖν   αὐτῷ   µμᾶλλον   ἔοικεν.  
Ἐκκαθαίίρεσθαι  γὰρ  ἐν  αὐτῇ  τῇ  ὥρᾳ  τὸ  
βάάθος   τοῦ   σώώµματος   ἀπὸ   τῶν   κυρίίων  
µμερῶν,   ἐπὶ   τὸ   δέέρµμα   τῶν   µμοχθηρῶν  
χυµμῶν  ἀφικνουµμέένων.  Οὕτω  γοῦν  αἵ  τε  
λέέπραι   καὶ   οἱ   ἀλφοὶ,   ἑλκώώδεις   τέέ   τινες  
ἐξανθήήσεις   πολλαὶ   γίίγνονται.   Καθ'ʹ  
ἕτερον   δὲ   τρόόπον   ἐν   τοῖς   φύύµμασι   καὶ  
ταῖς  ἀρθρίίτισι  καθαίίρεται  τὸ  βάάθος  τοῦ  
σώώµματος,   εἰς   τὰ   ἄκρα,   µμόόρια   τῆς  
µμεταστάάσεως  γινοµμέένης  τῶν  µμοχθηρῶν  
χυµμῶν.   Ὅτι   δὲ   καὶ   αἱ   τοῦ   αἵµματος  
ῥύύσεις   κενοῦσαι   τὸ   πλῆθος   καὶ   τὴν  
κακοχυµμίίαν   κωλύύουσι   τὰς   ἐν   αὐτοῖς  
νόόσους   ἄντικρυς   δῆλον.   Εἰ   δέέ   τι   σῶµμα  
εὔχυµμον   παρέέλαϐεν   ἡ   τοῦ   ἦρος   ὥρα  
φυλάάττει   τοῦτο   ὑγιεινόότατον,   οὐδὲν   ἐκ  
τῆς  ἰδίίας  φύύσεως  νεωτερίίζουσα.  Οὐ  µμὴν  
τόό   γε   θέέρος   ἢ   τὸ   φθινόόπωρον   ἢ   ὁ  
χειµμώών.  Ταῦτα  γὰρ  εἰ  καθαρὸν  τὸ  σῶµμα  
καὶ  παντοίίως   ἄµμεµμπτον  παραλάάϐοι,   τὸ  
µμὲν   τὴν   ὠχρὰν   εἴωθε   χολὴν   πλείίονα  
τοῦ   δέέοντος   γεννᾷν,   τὸ   δὲ   τὴν  
µμέέλαιναν,   ὁ   χειµμὼν   δὲ   τὸ   φλέέγµμα.  
Παραπλήήσιον   δέέ   τι   συµμϐαίίνει   κατὰ   τὸ  
ἔαρ,  ὁποῖον  ἐπὶ  τῶν  γυµμνασιῶν  ὁρῶµμεν  
γιγνόόµμενον.   Καὶ   γὰρ   καὶ   τοῦθ'ʹ  
ὑγιεινόότατον   µμέέν   ἐστιν,   ἀλλ'ʹ   ἐὰν  
φλέέγµματος   ἄνθρωπον   µμεστὸν   ἢ   χολῆς  
ὠχρᾶς   ἢ   µμελαίίνης   ἢ   καὶ   αὐτοῦ   τοῦ  
αἵµματος   ἐθελήήσεις   γυµμνάάζειν,   ἤτοι   γε  
ἐπίίπληκτον   αὐτὸν   ἢ   ἀπόόπληκτον  
ἐργάάσῃ  τοῖς  γυµμνασίίοις.  Ἢ  εἰ  µμὴ  ταῦτα  
κινδυνεύύει,   ῥαγέέντος  ἀγγείίου  κατὰ   τὸν  

furoncles  arthritiques382."ʺ  Et  voilà  donc  que  toutes  ces  
pathologies  propres  à   la   saison  printanière   seraient  
en   tout   point   dépourvues   de   danger383,   et   il   faut  
d’autant   plus   montrer   la   fausseté   de   son   propre  
aphorisme  "ʺle  printemps  est  la  saison  la  plus  saine  et  la  
moins   mortifère"ʺ   que   ces   maladies   semblent   bien  
plutôt  témoigner  en  ce  sens.  En  effet,  d’après  lui,  en  
cette   saison,   la   profondeur   du   corps   est   expurgée  
depuis   les   parties   maîtresses,   tandis   que   les  
mauvaises   humeurs   arrivent   sur   la   peau.   En   tout  
cas,   c’est   ainsi   que   les   dermatoses,   les   alphos   et  
certaines   éruptions   ulcéreuses   se   produisent   en  
quantité.   En   revanche,   c’est   d’une   autre   manière  
que,   dans   le   cas   des   furoncles   et   des   affections  
arthritiques,   la   profondeur   du   corps   est   purgée,  
puisque   le   transfert   des   mauvaises   humeurs   se  
produit   vers   l’extrémité   des   parties.   En   outre,   que  
les  écoulements  de  sang,  en  vidant  la  pléthore  et   la  
mauvaise   qualité   de   l’humeur,   empêchent  
l’apparition   des   maladies   dans   les   parties  
concernées,  voilà  qui  est  parfaitement  clair.  Mais   si  
la   saison   du   printemps   a   reçu   un   corps   doté   de  
bonnes   humeurs,   elle   le   conserve   très   sain,   sans  
introduire   aucune   nouveauté   du   fait   de   sa   propre  
nature.  En  revanche,  ce  n’est  vraiment  pas  le  cas  de  
l’été,  de  la  fin  de  l’automne  ou  de  l’hiver.  En  effet,  si  
jamais  ces  derniers  accueillent  le  corps  d’un  patient  
pur   et   totalement   irréprochable,   le   premier   a  
l’habitude   de   générer   la   bile   jaune   en   plus   grande  
quantité   que   nécessaire,   le   second   la   bile   noire,   et  
l’hiver   le   phlegme.   Et   il   se   passe   au   printemps   un  
phénomène  analogue  à  ce  que  nous  voyons  arriver  
aussitôt  après  les  exercices  physiques.  De  fait,  voilà  
aussi   une  chose   très   saine,  mais,   si   tu  veux  exercer  
un  homme  plein  de  phlegme,  de  bile   jaune,  de  bile  
noire  ou  encore  de  sang  même,  sans  doute  feras-‐‑tu  
naître   en   lui   à   cause   des   exercices   une   crise  
d’épiplexie384  ou  d’apoplexie.  Ou  bien,   s’il  ne  court  
pas  ces  dangers,  au   cas  où  un  vaisseau  se  briserait  
dans  l’un  de  ses  poumons,  il  risque  de  tomber  dans  

                                                                                                                                           
382   On   observe   ici   une   légère   variation   par   rapport   au   texte   d’Hippocrate   puisque   Galien   fait   de   l’adjectif  

ἀρθριτικάά  une  épithète  de  φύύµματα  au  lieu  de  coordonner  ces  deux  mots.  Il  faudrait  s’assurer  que  le  manuscrit  de  
Galien   omette   bel   et   bien   le   καίί  ;   dans   le   cas   contraire,   on   doit   admettre   que   Galien   ne   dispose   pas   pour  
l’Aphorisme  III  20  de  la  leçon  éditée  par  Kühn.  

383  Cette  phrase  est  ironique  :  Galien  fait  semblant  d’admettre  que  ces  maladies  cessent  d’être  nocives  dès  lors  
qu’elles  se  déclarent  au  printemps,  ce  qui  ne  saurait  être  le  cas.  

384  La  notion  d’épiplexie,  qui  reste  rare  dans  le  corpus  galénique  par  rapport  à  celle  d’apoplexie,  ne  désigne  pas,  
semble-‐‑t-‐‑il,   un   accident   de   nature   comparable   à   l’arrêt   cardiaque,   mais   bien   plutôt   un   accès   de   colère   se  
manifestant  par  des   reproches,   conformément   au   sens   classique  d’ἐπιπλήήττω  ;   à  moins  qu’il  ne   s’agisse  d’une  
réaction  pathologique  de  rejet,  dont  les  symptômes  restent  à  définir.    

385  Épidémies  VI  5,  15,  10  (Littré  V  p.  322).  
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πνεύύµμονα   περιπεσεῖν   ἀνηκέέστῳ   κακῷ.  
Πολλοὶ   δὲ   πυρέέττειν   ἀρξάάµμενοι   διὰ   τὰ  
γυµμνάάσια   νόόσοις   ὀξυτάάταις   ἑάάλωσαν.  
Ὅσοις   δ'ʹ   ἀντὶ   καθάάρσεως   τῶν   ἐν   τῷ  
βάάθει   χυµμῶν   γέένηται   τὸ   γυµμνάάσιον   εἰς  
τὸ   δέέρµμα   τὴν   κακοχυµμίίαν   ἐκτεῖνον,  
ἕλκη  καὶ  ψώώρας  ἐργάάζεται.  Κατὰ  τοῦτο  
γοῦν   καὶ   αὐτὸς   ὁ   Ἱπποκράάτης   ἔλεγεν,  
ἕλκεα   ἐκφύύουσιν,   ἢν   ἀκάάθαρτος   ἐὼν  

πονήήσῃ.  Καὶ  δὴ  καὶ  κατὰ  τὸ  ἔαρ  ἡ  ἐκ  τοῦ  
περιέέχοντος   θερµμασίία,   χέέουσα   τοὺς  
χυµμοὺς,  ἐξάάγει  πρὸς  τὸ  δέέρµμα  καὶ  τοῦτο  
τὸ   ἔργον   αὐτοῦ   τοῖς   γυµμνασίίοις   ἐστὶ  
παραπλήήσιον.  Οὐ  µμόόνον  δὲ  τοῖς  τούύτων  
ἔργοις  ἔοικε  τὰ  τοῦ  ἦρος,  ἀλλὰ  καὶ  τοῖς  
τῆς   φύύσεως   αὐτῆς.   Ταύύτης   γοῦν   ἐστὶν  
ἔργα   τήήν   τε   ἄδηλον   διαπνοὴν  
ἐργάάζεσθαι   καθ'ʹ   ὅλον   τὸ   σῶµμα,   δι'ʹ   ἧς  
ἐκκρίίνεται   τὰ   περιττὰ,   καθαίίρειν   τε   τὸ  
σῶµμα  πολυειδῶς  ἐν  ταῖς  νόόσοις.  

un  mal  incurable.  Beaucoup  d’individus  qui  avaient  
commencé   à   avoir   de   la   fièvre   à   cause   de   leurs  
exercices  furent  pris  de  maladies  très  aiguës.  Et  chez  
tous   ceux   pour   qui,   au   lieu   d’une   purgation   des  
humeurs  profondes,   l’exercice  physique   se  produit  
en   faisant   tendre   vers   la   peau   la  mauvaise   qualité  
de   l’humeur,   un   ulcère   et   une   démangeaison   se  
déclarent.   En   tout   cas,   en   vertu   de   ce   principe,  
Hippocrate   en   personne   disait   aussi  :   "ʺdes   ulcères  
fleurissent   si   tu   fais   un   effort   sans   t’être   purgé385"ʺ.   En  
particulier,   au   printemps,   la   chaleur   issue   de   l’air  
ambiant,   en   faisant  couler   les  humeurs,   les   conduit  
vers  la  peau,  et  cette  action  est  ici  comparable  à  celle  
des   exercices   physiques.   Mais   les   actions   du  
printemps   ressemblent   non   seulement   à   celles   des  
exercices  physiques,  mais  aussi  à  celles  de  la  nature  
elle-‐‑même.  En  tout  cas,  la  nature  agit  en  produisant  
la   perspiration   insensible  dans   le   corps   tout   entier,  
ce  qui  permet  aux  superfluités  d’être  évacuées,  et  en  
purgeant  le   corps  de  façons  diverses  au  moyen  des  
maladies.    

  
Dans  ce  texte,  Galien  commence  donc  par  commenter  l’aphorisme  hippocratique  en  

le  mettant  en  contradiction  avec  une  formule  énoncée  précédemment,  dans  laquelle  
le   printemps   était   présenté   comme   une   saison   très   saine.   De   fait,   cet   aphorisme  
énonce   les  maladies  propres   au  printemps,  dont   certaines   sont  même  communes  à  
l’automne  et  à  l’hiver.  Parmi  ces  pathologies,  il  y  a  des  maladies  de  peau  que  Galien  
juge   ironiquement   dépourvues   de   danger,   à   savoir   «  des   écoulements   de   sang,   des  
dermatoses,   des   dartres,   des   alphos,   énormément   d’éruptions   ulcéreuses   et   des   furoncles  

arthritiques  ».  Ces  maladies,  qui  nécessitent  des  purgations,  sont  mises  sur  le  compte  
d’un  transfert  de  mauvaises  humeurs,  vers  la  peau  dans  le  cas  des  dermatoses,  des  
alphos   et   de   certaines   éruptions   ulcéreuses,   vers   les   extrémités   dans   le   cas   des  
furoncles  et  des  affections  arthritiques.  À  supposer  que  le  texte  édité  dans  Kühn  soit  
exact,  il  est  frappant  de  voir  que  le  cas  des  dartres  n’est  pas  repris  ici  pour  être  placé  
dans  l’une  ou  l’autre  de  ces  deux  catégories  ;  cette  omission  pourrait  nous  donner  à  
penser   que   Galien   avaient   certaines   difficultés   à   cerner   les   particularités   de   la  
pathologie  dartreuse.  En   tout   cas,  dans   ce  passage,   les  maladies  de  peau  dans   leur  
ensemble   sont   mises   en   rapport   avec   l’évacuation   des   mauvais   sucs   depuis   les  
profondeurs  du  corps  vers  les  zones  supercielles.    
Vient   ensuite   une   comparaison   entre   l’effet   du   printemps   et   l’effet   des   exercices  

physiques.  Un  corps  doté  d’une  humeur  en  excès  est  exposé  à  des  risques,  inconfort,  
apoplexie  ou  maladie  incurable.  Galien  fait  enfin  une  comparaison  entre  le  printemps  
et  la  nature,  selon  les  critères  de  la  perspiration  des  superfluités  et  de  la  purgation.  La  
mention   de   la   rupture   vasculaire   et   de   l’apoplexie   causées   par   une   mauvaise  
alimentation  rappelle  les  risques  d’accidents  encourus  par  les  athlètes  professionnels  
évoqués   par   Galien   dans   d’autres   traités.   On   pourrait   donc   en   conclure   que   les  
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sportifs  dont  le  régime  alimentaire  est  déréglé  peuvent  s’exposer  à  des  problèmes  de  
peau,   non   exclusivement   dartreux,   avant   de   tomber   dans   un   état   de   santé   plus  
dégradé,  voire  incurable.  
  
À  propos  des  dartres,  Galien  propose  dans  le  Sur  la  composition  des  médicaments  selon  
les  lieux  un  autre  développement  qui  peut  être  mis  en  relation  avec  les  athlètes.  Voici  
le  passage  en  question,  qui  cite,  au  moins  en  partie,  un  traité  de  Criton386  :    
  
Πρὸς  δὲ  τοὺς  ἐπὶ  τῶν  γενείίων  λειχῆνας  

πάάθος   ἀηδέέστατον,   καὶ   γὰρ   κνησµμοὺς  
ἐπιφέέρει  καὶ  περίίστασιν  τῶν  πεπονθόότων  
καὶ  κίίνδυνον  οὐκ  ὀλίίγον,  ἕρπει  γὰρ  ἔστιν  
ὅτε   καθ'ʹ   ὅλου   τοῦ   προσώώπου,   καὶ  
ὀφθαλµμῶν   ἅπτεται   καὶ   σχεδὸν   τῆς  
ἀνωτάάτω  δυσµμορφίίας  ἐστὶν  αἴτιον…    

   Quand   des   dartres   apparaissent   sur   le   menton,  
c’est   un   mal   très   désagréable  :   de   fait,   cette  
pathologie  apporte  des  démangeaisons  et  une  gêne  
pour   les   patients,   et   présente   un   risque   non  
négligeable,   car   parfois   elle   gagne   tout   le   long   du  
visage,   atteint   les   yeux,   cause   presque   la  
déformation  de  la  partie  supérieure  du  corps…    

  
Les   dartres   qui   traversent   la   face   des   malades   sont   peut-‐‑être   à   rapprocher   de   la  

difformité  faciale  des  pugilistes  et  de  pancratistes,  due  à  une  mauvaise  alimentation,  
qui  est  évoquée  dans  le  chapitre  XII  du  Protreptique387  :  «  …  beaucoup  d’entre  eux  qui  
avaient  des  membres  tout  à  fait  bien  proportionnés,  pour  avoir  été  pris  en  charge  par  
des   programmateurs   sportifs   qui   les   engraissèrent   à   l’excès   et   augmentèrent   leur  
masse  de  sang  et  de  chair,  sont  parvenus  au  résultat  contraire.  Quelques-‐‑uns  eurent  
même   le   visage   complètement   difforme   et   hideux   à   voir,   et   tout   particulièrement  
ceux   qui   s’exercèrent   au   pancrace   et   au   pugilat388.  »   (Πολλοὺς   αὐτῶν   πάάνυ  
συµμµμέέτρως  ἔχοντας  τῶν  µμελῶν  οἱ  γυµμνασταὶ  παραλαϐόόντες,  ὑπερπιάάναντέές   τε  
καὶ   διαυξήήσαντες  αἵµματίί   τε   καὶ   σαρξὶν   εἰς   τοὐναντίίον   ἤγαγον.Ἐνίίων   δὲ   καὶ   τὰ  
πρόόσωπα   παντάάπασιν   ἄµμορφα   καὶ   δυσειδῆ   κατέέστησαν   καὶ   µμάάλιστα   τῶν  
παγκράάτιον   ἢ   πυγµμὴν   ἀσκησάάντων.)   Cette   analyse   viendrait   ainsi   compléter   la  
note  1  p.  111  de  l’édition  de  V.  Boudon-‐‑Millot,  qui,  dans  la  lignée  de  D.  Gourevitch  et  
M.  Grmek389,  mettait  cette  laideur  essentiellement  sur  le  compte  de  lésions  au  nez  et  
aux  oreilles,  provoquées  par  des  coups.  
  
Mais  alors  pourquoi  Galien  ne  parle-‐‑t-‐‑il  jamais  explicitement  des  maladies  de  peau  

des   athlètes  ?   C’est   peut-‐‑être   qu’il   n’a   jamais   observé   ni   compris   avec   certitude   la  
coexistence   systématique   entre   la   suralimentation   et   ces   pathologies,   dont   le  
traitement   est   fort   complexe390.   La   menace   de   cette   maladie   constituerait   donc   un  
faible  argument  pour  critiquer  le  genre  de  vie  athlétique.  Il  est  frappant  cependant  de  
voir  que  les  dartres  se  déclarent  souvent  au  printemps  de  la  vie  chez  les  enfants,  qui  

                                                
386  De  compositione  medicamentorum  secundum  locos,  K.  XII  830,  7-‐‑13. 
387  Protreptique  XII  2  (K.  I  31-‐‑32  =  Boudon-‐‑Millot    p.  110-‐‑111)    
388   Traduction   modifiée   de      V.   Boudon-‐‑Millot   («  programmateurs   sportifs  »   au   lieu   de   «  maîtres   de  

gymnastique  ».)    
389  Gourevitch  et  Grmek  1998,  p.  231.  
390  Sur  le  traitement  des  dartres,  voir  II.A.2.a.  
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précisément   suivent   en   principe   le   même   genre   de   régime   alimentaire   que   les  
athlètes391.    
Mais,  si  Galien  ne  parle  pas  des  dartres  athlétiques,  c’est  peut-‐‑être  aussi  parce  que,  

tout  pathologiques  qu’ils  soient,  ces  problèmes  de  peau  relèvent  en  grande  part  de  
l’esthétique,   et   non   pas   tant   de   la   santé,   qui   reste   la   principale   préoccupation   du  
médecin   de   Pergame.   Et,   à   supposer   même   que   Galien   raisonne   en   fonction   du  
critère  de   la  beauté,   au   sein  du  domaine  de   l’esthétique  masculine,   la  désagrément  
d’une  mauvaise  peau  est  peut-‐‑être  moins  dissuasif  que  celui  du  manque  d’harmonie  
entre   les   parties   du   corps,   bien   que   la   beauté   galénique   se   définisse   précisément  
comme   la   coexistence   de   trois   signes  :   «  le   bon   teint,   la   bonne   proportion   et  
l’harmonie   des   membres  »   (εὔχροια   καὶ   µμελῶν   ἀναλογίία   τε   καὶ   εὐρυθµμίία392).   Il  
semble   pourtant   que   la   beauté   du   teint   ait   été   essentiellement   une   préoccupation  
féminine.   Et   de   fait,   dans   le  Protreptique,   le  motif   de   la   belle   peau   est   associé   à   la  
figure  de  la  courtisane  Phrynè393.  
  
S’il   est   donc   vrai   que   les   athlètes   éprouvent   sur   le   visage   des   irritations  

dermatologiques   de   type   dartreux,   on   peut   douter   que   leur   priorité   soit   de   se  
débarrasser  de  ce  mal,  qui  paraît  bien  négligeable  par  rapport  à  d’autres  difficultés  
plus   urgentes,   notamment   en   cas   de   coups   et   de   blessures.   Et   de   fait,   la   face   des  
athlètes  comme,  en  vérité,  tout  le  reste  de  leur  organisme,  s’expose  régulièrement  à  
des  traumatismes  de  formes  et  de  gravités  variées.  

                                                
391  Sur  la  prédisposition  des  enfants  aux  pathologies  dartreuses,  voir  la  liste  des  traitements  de  cette  maladie  en  

II.A.2.a  ;  sur  la  parenté  entre  le  régime  des  athlètes  et  celui  des  enfants  en  pleine  croissance,  voir  II.A.2.b.  
392  Definitiones  medicae  129  (K.  XIX  382-‐‑283).  Sur  ce  point,  voir  Boudon-‐‑Millot    2006  p.  139  ;  Boudon-‐‑Millot    2003  b  

p.  82-‐‑91  ;  Gourevitch  1987  p.  270.  
393  Protreptique   XI   7-‐‑8   (K.   I   26   =   Boudon-‐‑Millot      p.   105).  Galien   renverse   d’ailleurs   la   vision   traditionnelle   de  

Phrynè,  qui  est  généralement  dotée  de  formes  avantageuses,  mais  d’un  mauvais  teint  ;  sur  ce  point,  voir  Boudon-‐‑
Millot    2008.  
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I.  A.  3.  Lésions  traumatiques.  
  

I.  A.  3.  a.  Lésions  faciales.  
  
Les   lésions   faciales   dues   au   sport   attestées   par   Galien   sont   nombreuses,   surtout  

dans  les  textes  condamnant  les  sports  de  combat394.  Elles  peuvent  concerner  les  yeux,  
les  oreilles,  les  dents,  voire  le  nez395.  

Affections  de  la  cornée,  écoulements  oculaires  et  yeux  crevés.  
  
L’allusion  la  moins  évidente  aux  traumatismes  oculaires  figure  dans  le  livre  IV  du  
Sur   la   composition   des   médicaments   selon   les   lieux.   Dans   cette   partie   du   traité  
pharmacologique,   Galien   s’intéresse   aux   remèdes   qui   soignent   les   aspérités   de   la  
paupière,  devenue   raboteuse  du   côté   interne   (chapitre   2,  Περὶ   τραχωµμάάτων396),   les  
ophtalmies  avec  épanchement  d’humeurs  et  chassie  (chapitre  3,  Περὶ  ὀφθαλµμίίας397),  
les  blessures  oculaires  (chapitre  4,  Περὶ  τῶν  ἐν  ὀφθαλµμοῖς  ἑλκῶν398),  puis  viennent  
des   développements   consacrés   aux   facultés   des   remèdes   ophtalmiques   (chapitre   5,  
Περὶ  τῆς  τῶν  ὀφθαλµμικῶν  φαρµμάάκων  δυνάάµμεως399),  tantôt  secs  comme  en  a  conçu  
Asclépiade   (chapitre   6-‐‑7,  Περὶ   τῶν   χρησίίµμων   τοῖς   ὀφθαλµμοῖς   φαρµμάάκων   ξηρῶν,  
Τὰ   ὑπ’   Ἀσκληπιάάδου   γεγραµμµμέένα   ξηρὰ   πρὸς   ὀφθαλµμούύς400),   tantôt   humides  
(chapitre  8,  Ὑγραὶ  ὀφθαλµμικαὶ401).  Au  sein  de  cette  dernière  section,  Galien  donne  la  
recette  d’un  collyre  dont  le  nom  fait  référence  à  un  certain  champion  olympique402  :  
                                                

394   Certains   textes   galéniques   évoquent   des   traumatismes   faciaux   sans   en   préciser   les   circonstances.   Comme  
Gourevitch  2001  p.  63  dans  son  chapitre  consacré  aux  accidents  du  sport,  on  pourra  citer  par  exemple  le  cas  d’un  
adolescent   de   Smyrne,   «  blessé   à   l’un   des   deux   ventricules   antérieurs  »   (τρωθέέντα…   εἰς   τὴν   ἑτέέραν   τῶν  
προσθίίων  κοιλιῶν),  qui  connut  peut-‐‑être  un  tel  sort  lors  d’un  combat  à  la  palestre  (De  usu  partium  VIII  10,  K.  III  
664  4-‐‑6  =  Helmreich  1907,  I  p.  481).  

395  Sur   les  dangers  des  sports  de  combat,  voir  Georgiou  2005  vol.   I  p.  51  ;  Decker  et  Thuillier  2004  p.  224  et  p.  
234-‐‑241  ;  Grmek   et  Gourevitch   1998   p.   228,   cité   par  V.   Boudon-‐‑Millot   dans   la   note   1   p.   111   de   son   édition   du  
Protreptique  ;  voir  aussi  Thuillier  1988-‐‑b,  Brophy  1985  et  Rudolf  1976.  Sur   la   traumatologie  bucco-‐‑maxillo-‐‑faciale  
des   sportifs  modernes,   Lamendin   1993   p.   3-‐‑15   souligne   les   risques   des   sports   de   combat   et   du   rugby,   classés  
parmi  les  sports  à  haut  risque.  L’auteur  (p.  19)  évoque  le  port  de  protections  faciales,  apparues  dans  l’antiquité,  
sans  donner  de  précision  ;  mais  rien  de  tel  n’est  évoqué  par  Decker  et  Thuillier  2004  p.  234-‐‑241,  ni  par  Grmek  et  
Gourevitch  1998  p.  78.  

396  De  compositione  medicamentorum  secundum  locos  IV  2  (K.  XII  709-‐‑711).  Une  fois  encore,  les  titres  sont  mis  entre  
crochets  droits  dans  l’édition  Kühn  et  sans  crochet  dans  l’Aldine.  Rien  n’interdit  de  les  attribuer  Galien.      

397  De  compositione  medicamentorum  secundum  locos  IV  3  (K.  XII  711-‐‑714).  
398  De  compositione  medicamentorum  secundum  locos  IV  4  (K.  XII  714-‐‑717).  
399  De  compositione  medicamentorum  secundum  locos  IV  5  (K.  XII  717-‐‑725).  
400  De  compositione  medicamentorum  secundum  locos  IV  6-‐‑7  (K.  XII  725-‐‑735).  
401  De  compositione  medicamentorum  secundum  locos  IV  8  (K.  XII  735  et  s.).  
402  De  compositione  medicamentorum  secundum  locos  IV  8  (K.  XII  753,  3-‐‑12).  Ιci,  la  partie  entre  crochets  droits  va  de  

Φαιόόν  à  ἀπαλλάάτει  (Κ.  ΧΙΙ  753,  3-‐‑6)  Sur  ce  remède,  voir  Bartels,  Swaddling,  Harrison  2006  ;  je  remercie  vivement  
Ralph  Jackson  de  m’avoir  signalé  cette  référence.  Dans  cet  article,   il  y  a  une  erreur  dans   les  références  du  texte  
galénique,  qui,  dans   le  volume  XII  de   l’édition  Kühn,   figure  à   la  page  753,   et  non  à   la  page  73   comme  cela   est  
indiqué   (note   3   p.   217).   E.  M.   Bartels,   J.   Swaddling   et   A.   P.   Harrison   ont   tenté   de   reconstituer   le   remède   en  
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Φαιὸν   τὸ   τοῦ   Ὀλυµμπιονίίκου  

ἐπιγραφόόµμενον.  Ποιεῖ   πρὸς   τὰς   µμεγίίστας  
περιωδυνίίας,   ποιεῖ   καὶ   πρὸς   χηµμώώσεις   καὶ  
καθόόλου   τῶν   ἐπιτετευγµμέένων   ἐστὶ  
κολλυρίίων·∙   καὶ   γὰρ   εὐθέέως   ἀπαλλάάττει.   ♃  
Καδµμείίας   κεκαυµμέένης   καὶ   πεπλυµμέένης  
δραχµμὰς   η'ʹ.   ἀκακίίας   δραχµμὰς   η'ʹ.   στίίµμµμεως  
κεκαυµμέένου   καὶ   πεπλυµμέένου   δραχµμὰς   η'ʹ.  
ἀλόόης   Ἰνδικῆς   𐅻   η'ʹ.   κρόόκου   δραχµμὰς   δ'ʹ.  
σµμύύρνης   δραχµμὰς   δ'ʹ.   ὀπίίου   𐅻   δ'ʹ.   κόόµμµμεως  
δραχµμὰς  η'ʹ.  ὕδατι  ἀναλάάµμϐανε,  ἡ  χρῆσις  δι'ʹ  
ὠοῦ,  ἡ  κρᾶσις  παχυτέέρα.  Ἐγὼ  δὲ  προσέέθηκα  
ποµμφόόλυγος   δραχµμὰς   δ'ʹ.   καὶ   λιϐανωτοῦ  
δραχµμὰς  δ'ʹ.    

   Le   produit   gris   intitulé   "ʺremède   du   champion  
olympique"ʺ.  Il  agit  contre  les  très  vives  douleurs.  Il  
agit   aussi   contre   les   chémosis403   et,   d’une  manière  
générale,  il  fait  partie  des  collyres  qui  ont  fait  leurs  
preuves.  De   fait,   il   soulage  aussitôt.  Mélange  avec  
de   l’eau   8   drachmes   de   calamine   brûlée   et  
nettoyée,  8  drachmes  d’acacia,  8  drachmes  de  noir  
d’antimoine   brûlé   et   nettoyé,   8   drachmes   d’aloès  
indien,   4   drachmes   de   safran,   4   drachmes   de  
myrrhe,   4   drachmes   d’opium,   8   drachmes   de  
gomme  ;   le   produit   s’utilise   avec   un   œuf  ;   la  
mixture  est  assez  épaisse.  Pour  ma  part,   j’ai  ajouté  
4   drachmes   d’oxyde   de   zinc   et   4   drachmes  
d’encens.    

  
La  notion  de  κολλύύριον  pose  problème,  puisque,  contrairement  au   terme  français  

«  collyre  »,  le  mot  grec  peut  désigner  tout  type  d’emplâtre,  pouvant  donc  s’appliquer  
sur  les  yeux,  mais  aussi  sur  d’autres  parties404.  Cependant,  dans  la  mesure  où  Galien  
classe  ce  remède  dans  une  section  consacrée  aux  affections  oculaires,   il  est   légitime  
de   penser   que   ce  κολλύύριον   est   bel   et   bien  un   collyre   au   sens  moderne   du   terme.  
Lorsque   Galien   mentionne   l’utilité   de   ce   produit   pour   soigner   les   «  très   vives  
douleurs  »   (τὰς  µμεγίίστας  περιωδυνίίας),   il   faut   donc   comprendre   sans   doute   qu’il  
s’agit   de   douleurs   oculaires405.   Le   produit   guérit   en   outre   l’affection   de   la   cornée  
appelée  chémosis406.  On  en  déduira  que   les  grands  athlètes  présentaient  souvent  ce  
genre  de  pathologies  ophtalmiques.    

                                                                                                                                           
question  et  d’en  évaluer  l’effet  réel  sur  le  corps  des  athlètes  antiques.  Les  résultats  de  leur  enquête  sont  édifiants  :  
il  semblerait  que  ce  produit   fût  bel  et  bien  un  analgésique  efficace  contre  les  douleurs  ressenties  par  les  sportifs  
préparant   une   compétition   ou   venant   d’en   terminer   une.   Pour   ces   chercheurs,   la   souffrance   combattue   par   ce  
produit  ne   serait  d’ailleurs  pas   exclusivement   oculaire.   Selon  eux,   il   serait  même   possible  que   certains   sportifs  
aient   consommé   ce   produit   pour   neutraliser   les   douleurs   susceptibles   de   les   freiner   dans   leur   quête   de  
performance.  La  conclusion  de  ces  recherches  n’écarte  pas  l’hypothèse  d’effets  indésirables  dus  à  l’opium  et  aux  
substances  cannabinoïdes  présentes  dans  l’encens  et  dans  le  safran  utilisés  pour  ce  remède.  La  possibilité  d’une  
addiction  est  même  envisagée.  Cependant,  le  silence  de  Galien  sur  le  dosage  et  la  durée  du  traitement  ne  permet  
d’arriver  à  aucune  certitude  sur  l’éventuel  dopage  des  athlètes  antiques.  

403  Dans   le   texte  pseudo-‐‑galénique  des  Definitiones  medicae  350  (K.  XIX  436  15-‐‑16),  cette  pathologie  oculaire  est  
définie   comme  un   «  gonflement   de   la  membrane   entourant   l’œil,   appelé   aussi   "ʺmaladie   blanche"ʺ   du   fait   de   sa  
ressemblance   avec   de   la   chair   blanche  »   (Χήήµμωσίίς   ἐστιν   ἔπαρµμα   τοῦ   περιοφθαλµμίίου   ὑµμέένος   ὃ   καὶ   λευκὸν  
προσαγορεύύουσι  πάάθος  ὅµμοιον  λευκῇ  σαρκίί.)  Pour  Galien,   il  s’agit  donc  d’une   inflammation  de   la  cornée.  En  
grec,   χήήµμωµμσις   est   féminin  ;   en   français   «  chémosis  »   est  masculin.   Cette  maladie  de   la   cornée   est   aujourd’hui  
identifiée  comme  un  œdème  de  la  conjonctive,  dont  l’origine  est  infectieuse  ou  inflammatoire,  par  exemple  en  cas  
de  traumatisme  oculaire.  

404  Sur  les  collyres  dans  la  médecine  antique,  voir  Jackson  1996,  ainsi  que  Pardon  2004  et  2012.    
405   Si   ce   raisonnement   est   vrai,   les   recherches   exposées   dans   Bartels,   Swaddling,   Harrison   2006  sont  

partiellement  mises  en  cause,  car  cet  article  part  du  principe  que  le  produit  peut  neutraliser  toutes  les  douleurs  du  
corps  et  peut-‐‑être  même  servir  de  dopant.  Sur  ce  point,  voir  II.A.3.a.  

406  Les  mentions  du  chémosis  sont  rares  dans  le  corpus  galénique  :  outre  une  allusion  à  cette  pathologie  en  De  
symptomatum  causis  I  2  au  sein  d’un  développement  sur  les  maladies  oculaires  donné  à  titre  d’exemple  (K.  VII  101,  
13-‐‑14),   les   quelques   autres   occurrences   figurent   dans   cette   même   section   du   De   compositione   medicamentorum  
secundum  locos  IV  8  (K.  XII  750,  13  ;  752,  15  ;  757,  15  ;  758,  9  et  16  ;  762,  2).  
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Cependant,   le   nom   du   médicament   a   peut-‐‑être   également   une   fonction  
propitiatoire,  censée  porter  chance  aux  sportifs  qui  utilisent  le  produit,  qu’ils  soient  
professionnels   ou   non  ;   l’objectif   du   pharmacien   est   aussi   sans   doute   d’attirer   les  
clients.  La  référence  aux  prestigieux  jeux  olympiques  se  justifierait  par  l’efficacité  du  
produit,  prétendument  exceptionnel,  capable  de  guérir  des  maux  importants  dans  un  
laps   de   temps   très   rapide   (εὐθέέως).   Force   et   vitesse   se   voient   ainsi   associées  
implicitement   à   l’image   idéale  du   champion   olympique.  Du   nom  de   ce   collyre,   on  
pourra   aussi   simplement   retenir   l’idée   qu’un   athlète   doit   avoir   de   bons   yeux   pour  
espérer  devenir  champion  olympique.    
Les  douleurs  et  le  chémosis  soignés  par  ce  collyre  étaient  sans  doute  causés  par  les  

coups  reçus  à   l’œil407  et  aggravés  par  la  dessication  due  au  contact   fréquent  avec   la  
poussière  des  terrains  de  sport.  Il  est  probable  que  ce  produit  ait  été  principalement  
recommandé  à  ceux  qui  pratiquaient  une  activité  de  combat.  
  
De  fait,  dans  ce  type  de  sport,  les  chocs  au  visage  étaient  nombreux.  En  témoignent  

les  écoulements  oculaires  et  les  yeux  crevés  observables  sur  leurs  athlètes,  surtout  en  
fin  de  carrière.  Le  regard  de  ces  individus  rappelle  ainsi  celui  des  déesses  Prières  de  
l’Iliade,   que  Galien   cite   à   deux   reprises,   dans   le  Protreptique408   et   dans   le   traité   Sur  
l’exercice  avec  la  petite  balle409  :  
  
Καταλύύσασι   δὲ   πολὺ   δήή   τι   χεῖρον·∙   ἔνιοι  

µμὲν  γὰρ  µμετ'ʹ  ὀλίίγον  ἀποθνῄσκουσιν,  ἔνιοι  
δ'ʹ   ἐπὶ   πλέέον   ἥκουσιν   ἡλικίίας,   ἀλλ'ʹ   οὐδὲ  
αὐτοὶ   γηρῶσιν   οὐδέέ,   κἂν   ἀφίίκωνταίί   ποτε  
εἰς   τοῦτο,   τῶν   Ὁµμηρικῶν   οὐδὲν  
ἀπολείίπονται  Λιτῶν  
        "ʺχωλοίί   τε   ῥυσοίί   τε   παραϐλῶπέές   τ'ʹ  
ὀφθαλµμώώ"ʺ    
ἀποτελούύµμενοι.  
…   Οἱ   µμὲν   γὰρ   ὀφθαλµμοὶ  

περι<ορ>ωρυγµμέένοι   πολλάάκις,   ὅθ'ʹ   ἡ  
δύύναµμις   οὐκέέτ'ʹ   ἀντέέχει,   πληροῦνται  
ῥευµμάάτων…    
Ἐνίίων   δὲ   καὶ   τὰ   πρόόσωπα   παντάάπασιν  

ἄµμορφα   καὶ   δυσειδῆ   κατέέστησαν   καὶ  
µμάάλιστα   τῶν   παγκράάτιον   ἢ   πυγµμὴν  
ἀσκησάάντων·∙   ὅταν   δὲ   καὶ…   τοὺς  
ὀφθαλµμοὺς   ἐκκόόψωσι,   τόότ'ʹ   οἶµμαι,   τόότε   καὶ  
µμάάλιστα   τὸ   <ἐκ>   τῆς   ἐπιτηδεύύσεως   αὐτῶν  

   Quand   ils   ont   cessé   [leur   carrière   d’athlète],  
c’est  encore  bien  pire.  Quelques-‐‑uns  meurent  en  
effet  peu  de  temps  après,  d’autres  parviennent  à  
un  âge  plus  avancé  sans  toutefois  atteindre  eux-‐‑
mêmes   la   vieillesse,   et   y   arrivent-‐‑ils   un   jour,   ils  
ne   le   cèdent   en   rien   aux   Prières   d’Homère,  
devenus  :  
"ʺboiteux,  ridés  et  louches  des  deux  yeux."ʺ  
…  En  effet,  leurs  yeux  le  plus  souvent  enfoncés  

dans  le  creux  des  orbites,  quand  ils  n’ont  plus  la  
vigueur   de   résister,   sont   remplis  
d’écoulements…  
Quelques-‐‑uns   eurent   même   le   visage  

complètement  difforme  et  hideux  à  voir,   et   tout  
particulièrement   ceux   qui   s’exercèrent   au  
pancrace  et  au  pugilat…  Quand  enfin   ils  ont  eu  
également   …   les   yeux   crevés,   alors   je   pense,  
alors   surtout,   on   peut   clairement   apercevoir   ce  
qu’il   en   est   de   la   beauté   qu’ils   retirent   de   leurs  

                                                
407  Dans  Decker  et  Thuillier  2004  p.  241,  il  est  précisé  que  les  pancratiastes  n’avaient  pas  le  droit  de  s’enfoncer  

les  doigts  dans  les  yeux.  Voir  aussi,  sur  ce  point,  Poliakoff  1987  p.  55  et  Grmek  et  Gourevitch  1998  p.  260-‐‑261,  avec  
notamment   une   reproduction   du   célèbre   vase   athénien   du   Ve   siècle   avant   notre   ère   où   un  maître   de   palestre  
s’apprête  à  séparer  deux  adversaires  dont  l’un  est  sur  le  point  d’enfoncer  son  pouce  dans  l’œil  de  l’autre  (British  
Museum  E  78).  

408  Protreptique  XI  9-‐‑10  et  XII  2  (K.  I  30-‐‑32  =  Boudon-‐‑Millot    p.  109-‐‑111).    
409    De  parvae  pilae  exercitio  5  (K.  V  910,  9-‐‑11  =  SM  I  p.  102).  
410  Traduction  de  V.  Boudon-‐‑Millot.   
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ἀποτελούύµμενον  κάάλλος  ἐναργῶς  ὁρᾶσθαι.  
  

activité410.  
  

Τοὺς   δ'ʹ   ἐκ   τῆς   παλαίίστρας   τίί   δεῖ   καὶ  
λέέγειν;   ὡς   ἅπαντες   λελώώϐηνται   τῶν  
Ὁµμηρικῶν   Λιτῶν   οὐδὲν   µμεῖον·∙   ὡς   γὰρ  
ἐκεῖνόός  φησὶν  ὁ  ποιητὴς    
"ʺχωλαίί   τε   ῥυσαίί   τε   παραϐλῶπέές   τ'ʹ  
ὀφθαλµμώώ"ʺ,    
οὕτω  τοὺς  ἐκ  τῆς  παλαίίστρας  ἴδοις  ἂν…    

   Quant   à   ceux   qui   sortent   de   la   palestre,   que  
faut-‐‑il  en  dire  aussi  ?  Car  tous  sont  endommagés  
en  rien  moins  que  les  Prières  d’Homère  ;  en  effet,  
de  même  que  l’illustre  poète  dit  de  ces  dernières  
qu’elles  sont  
"ʺboiteuses,  ridées  et  louches  des  deux  yeux"ʺ,    
de  même  tu  peux  voir  ceux  qui  viennent  de  la  

palestre...      
  
  En   citant   le  vers   503  du   livre   IX  de   l’Iliade,  Galien  attribue  aux  athlètes   le   regard  

pathétique  des  filles  de  Zeus,  «  louches  des  deux  yeux  »  (παραϐλῶπέές  τ'ʹ  ὀφθαλµμώώ411).  
La   revendication   de   cette   ressemblance   avec   des   créatures   d’ascendance   divine   ne  
permet  pas  aux  athlètes  d’embellir  leur  image,  bien  au  contraire  :  le  visage,  reflet  de  
la   santé,   est   aussi   celui   de   la   beauté,   comme   Galien   le   souligne   avec   ironie   en  
employant   par   antiphrase   la   terme   κάάλλος412.   La   déviance   du   regard   athlétique  
pourrait   même   apparaître   comme   la   transcription   ophtalmique   de   leur   décalage  
diététique  par  rapport  aux  autres  hommes.  Autre  ironie  de  ce  passage,  pour  montrer  
que  les  délabrements  du  visage  athlétique  sont  un  spectacle  offert  à  la  clairvoyance  
du   lecteur,   Galien   s’amuse   à   employer   le   champ   lexical   de   la   vision,   qui   apparaît  
dans   les   termes  δυσειδῆ,  ἐναργῶς  ὁρᾶσθαι   et   ἴδοις.  Pire  qu’une  mort  prématurée,  
les   écoulements   permanents   sont   l’équivalent   pathologique   des   larmes   de   douleur  
que   pourraient   verser   des   individus   normaux  ;   quant   aux   yeux   crevés   (τοὺς  
ὀφθαλµμοὺς   ἐκκόόψωσι),   qui   privent   le   corps   d’un  de   ses   sens,   ils   nuisent   encore   à  
l’aspect  du  visage  et,  par  un  effet  d’ironie  phonétique,  rappellent  les  fatigues  (κόόποι)  
auxquelles  les  athlètes  s’exposaient  du  temps  de  leur  carrière413.  

Othématomes  et  oreille  en  chou-‐‑fleur.    
  
Outre  les  organes  de  la  vue,  ce  sont  aussi  ceux  de  l’ouïe  qui  sont  exposés  aux  coups  

quand  on  pratique  un  sport  violent  tel  que  la  lutte  ou  le  pancrace.  Ainsi,  le  chapitre  
37  du  Thrasybule  atteste,  semble-‐‑t-‐‑il,  le  symptôme  de  l’othématome,  dont  l’évolution  
dégénérative  donne  au  pavillon  de  l’oreille  un  aspect  en  chou-‐‑fleur414.  En  effet,  dans  

                                                
411  Voir   la  n.  1  p.  109  de  V.  Boudon-‐‑Millot  dans  son  édition  du  Protreptique.   Sur  cette  comparaison,  voir  aussi  

I.A.3.b.  à  propos  des  luxations  et  de  la  paralysie.  
412  Voir  la  n.  2  p.  111  de  V.  Boudon-‐‑Millot  dans  son  édition  du  Protreptique.  
413  Au  pancrace,   où  presque   tous   les  coups  sont  permis,   les   combattants  n’avaient,  semble-‐‑t-‐‑il,  pas   le  droit  de  

s’enfoncer  les  doigt  dans  les  yeux  ;  voir  Decker  et  Thuillier  2004  p.  241.  Cependant,  pour  crever  un  œil,  un  coup  
accidentel  peut  suffire.  

414  À  l’occasion  des  fouilles  de  sépultures,  ce  symptôme  est  très  utile  aux  archéologues  pour  identifier  les  corps  
d’athlètes  ;  je  remercie  Ph.  Charlier  de  m’avoir  confirmé  cette  affirmation.  Sur  ce  genre  de  blessure,  voir  Benedum  
1968  ;  voir  aussi  Grmek  et  Gourevitch  1998  p.  79  et  p.  230-‐‑231  pour  la  référence  à  Galien  et  pour  des  illustrations  
(pugiliste  aux  oreilles  abîmées,   terre  cuite  du  musée  archéologique  national  d’Athènes  ;   tête  d’athlète  gras  dont  
l’oreille  est  abîmée  par  un  othématome,  terre  cuite  de  Smyrne  du  Louvre).  Sur  l’oreille  en  chou-‐‑fleur  des  sportifs  
de  combat  et  des  rugbymen  modernes,  qui  combine  un  othématome  et  un  pseudokyste,  voir  Bazex  2008  p.  105-‐‑
107.  
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ce  passage  où  Galien  critique  l’εὐεξίία  promue  par  les  ouvrages  des  mauvais  maîtres  
de  gymnastique,  il  écrit  avec  ironie415  :  
  
Τοὺς  µμὲν  δὴ  τῆς  τοιαύύτης  εὐεξίίας  δηµμιουργούύς,  

ὧν   ἐστι   τὰ   θαυµμαστὰ   ταυτὶ   συγγράάµμµματα   νῦν  
ὑπὸ   τῶν   τὰ   ὦτα   κατεαγόότων   περιφερόόµμενα,  
τελέέως   ἤδη   τοῦδε   τοῦ   γράάµμµματος  
ἀποδιοποµμπησόόµμεθα.    

   En  vérité,   les  artisans  du  bon  état  de  ce  genre,  
à   qui   l’on   doit   ces   admirables   traités   colportés  
aujourd’hui   par   des   individus   aux   oreilles  
ravagées416,   désormais,   nous   les   évacuerons  
complètement  de  notre  ouvrage.    

  
Le  participe  parfait  du  verbe  κατάάγνυµμι  permet  bien  d’exprimer  le  résultat  présent  

d’un  choc  passé,  auquel  se  seraient  exposés   tous   les  adeptes  de  l’εὐεξίία  athlétique,  
réunis  par  le  signe  distinctif  d’une  oreille  privée  de  sa  forme  naturelle.  Ce  genre  de  
blessure  est  attesté  dans  le  chapitre  47  du  second  livre  de  Commentaire  au  traité  des  
Articulations,   lorsqu’Hippocrate   évoque   les   fractures   de   l’oreille   (Ἢν   δὲ   οὖς  
κατεαγῇ417…).  L’origine  de  ce  délabrement  tient  sans  doute  à  la  violence  des  coups  
reçus   à   la   tête   lors  des   combats  de   la  palestre,  mais   aussi  peut-‐‑être   à   la  dureté  des  
gants   dans   le   cas   des   boxeurs418.   En   tout   cas,   dans   ce   genre   de   sport,   les   attaques  
portées  à  la  tête  devaient  être  nombreuses,  sans  compter  que,  chez  les  Romains,  tous  
les  affontement  se  poursuivaient  sur  le  sol  jusqu’à  l’immobilisation  ou  l’abandon  de  
l’adversaire,  contrairement  à  la  pratique  grecque  traditionnelle419.  

Chute  des  dents.    
  
Pour   les   mêmes   raisons,   la   chute   des   dents   constitue   un   autre   signe   des  

traumatismes   du   visage.   De   fait,   sans   protection,   la  mâchoire   est   particulièrement  
exposée   dans   les   sports   de   combat,   comme   en   témoignent   les   athlètes   en   fin   de  
carrière  évoqués  dans  le  chapitre  XI  du  Protreptique420  :  
  
Oἱ  δ'ʹ  ὀδόόντες  ἅτε  διασεσεισµμέένοι  πολλάάκις  

ἐπιλειπούύσης   ἐν   τῷ   χρόόνῳ   τῆς   δυνάάµμεως  
αὐτοὺς  ἑτοίίµμως  ἐκπίίπτουσι.  

   Leurs   dents,   pour   avoir   très   souvent   été  
ébranlées,  avec  le  temps  perdent  leur  vigueur  et  
tombent  facilement421.  

  
Dans   le   même   paragraphe,   Galien   compare   les   coups   reçus   notamment   à   la  

mâchoire   à   l’assaut   de   machines   de   guerre   qui   viennent   ébranler   la   muraille   des  
dents422.   Contrairement   à   l’image   homérique   du   franchissement   verbal   de   la  

                                                
415  Thrasybule  37  (K.  V  877,  13  =  SM  III  p.  84).  
416  M.  B.  Poliakoff  traduit  même  τῶν  τὰ  ὦτα  κατεαγόότων  par  «  those  people  with  cauliflower  ears  »  (voir  Poliakoff  

1987  p.  4).  Sur  ce  passage,  il  renvoie  à  Jüthner  1909  p.  22-‐‑26  et  p.  51-‐‑59  et  à  Jüthner  1965.  
417  De  fracturis  40  (Littré  IV  p.  172)  ;  In  Hippocratis  librum  de  articulis  et  Galeni  in  eum  commentarii  II  45  et  47  (XVIII  

A  481,  15  -‐‑  482,  4  ;  483,  13  -‐‑  484,  2).  Sur  le  soin  de  cette  blessure,  voir  II.A.3.c.  
418  Lee  1997.  
419  Voir  Decker  et  Thuillier  2004  p.  224  et  p.  234-‐‑241.  
420  Protreptique  XI  10  (K.  I  31  =  Boudon  p.  109).    
421  Traduction  de  V.  Boudon-‐‑Millot.   
422  Sur  cette   comparaison  entre   le  sport  et   la  guerre,  qui   concerne  non  seulement   les  dents,  mais  aussi   tout   le  

reste  du  corps,  voir  plus  loin  le  paragraphe  consacré  aux  lésions  osseuses  et  articulaires.  
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«  barrière  des  dents  »  (ἕρκος  ὀδόόντων),   la  violence  physique  des  athlètes  s’exprime  
donc  dans  le  sens  contraire,  pour  ruiner  la  mâchoire  de  l’adversaire.    
  
En  outre,  au  pancrace,  la  morsure  était  sinon  autorisée423,  du  moins  pratiquée,  ce  qui  

pouvait   endommager   la   dentition   de   l’agresseur.   En   témoigne   la   notice  
pharmacologique   que   Galien   consacre   à   un   emplâtre   guérissant   les   plaies   dans   le  
livre  I  du  Sur  les  médicaments  selon  les  genres,  où  un  cas  de  morsure  est  évoqué424  :  
  
Ἀνέέπεισε   γοῦν   τίίς   τινα   τῶν   ἰατρῶν,  

ἐπιτιθέέναι   τὴν   ἔµμπλαστρον   ταύύτην   ἐν  
παγκρατίίῳ   δηχθέέντι   νεανίίσκῳ   τὸν  
λιχανὸν  δάάκτυλον…    

   Toujours   est-‐‑il   que   quelqu’un   est   parvenu   à  
persuader   un   médecin   d’appliquer   cet   emplâtre   sur  
un   jeune   homme   s’étant   fait   mordre   l’index   au  
pancrace…  

  
Certes,  ce  passage  se  focalise  sur  la  victime  et  non  pas  sur  l’auteur  de  la  morsure425  ;  

mais  il  donne  la  preuve  que  la  morsure  pouvait  être  assez  violente  et  que  les  mains  
d’un  pancratiaste  étaient  parfois  en  contact  avec  les  dents  de  son  rival,  que  le  premier  
ait  voulu  ou  non  cogner  le  visage  du  second426.  

Saignements  de  nez.  
  
Enfin,   les  patients  «  saignant  du  nez  »  (αἱµμορραγέέοντας  ἐκ  ῥινῶν)  qui  sont  évoqués  

dans   la  section  23  de   l’Appendice  au   traité  hippocratique  Du  régime  dans   les  maladies  
aiguës427  après   les  individus  «  atteints  de  maux  de   tête  dus  à  des   exercices  physiques,  des  
courses,   des   marches,   des   séances   de   chasse   ou   à   toute   autre   peine   inopportune  »   (τοὺς  
κεφαλαλγικοὺς   ἐκ   γυµμνασίίων   ἢ   δρόόµμων   ἢ   πορειῶν   ἢ   κυνηγεσίίων   ἢ   ἄλλου   τινὸς  

πόόνου  ἀκαίίρου)  sont  peut-‐‑être  eux  aussi  parfois  des  sportifs  qui  ont  reçu  des  coups  
dans   la   pratique   de   leur   sport428.   Cependant,   Galien   ne   fait   aucun   commentaire  
explicite  en  ce  sens,  bien  qu’il  reconnaisse  que  les  peines  prédisposant  à  ce  genre  de  
pathologies   sont,   entre   autres,   les   «  combats   de   lutte   et   de   pancrace  »   (πάάλαι   καὶ  
παγκράάτια429).   Le   saignement   de   nez   était   sans   doute   courant   dans   les   palestres  
comme   en   témoigne   le   chapitre   47   du   second   livre   de   Commentaire   au   traité  

                                                
423  Voir  Decker  et  Thuillier  2004  p.  241.  
424  De  compositione  medicamentorum  per  genera  I  13  (K.  XIII  418,  14-‐‑17).  
425  On  reviendra  sur  ce  texte  lorsqu’on  examinera  le  cas  des  plaies  en  I.A.3.b.  
426   La   morsure   des   doigts   n’est   pas   indiquée   dans   Leclercq   2001,   manuel   moderne   de   médecine   sportive  

consacré  aux  traumatismes  de   la  main.  En  revanche,   les  amateurs  de  boxe  se  souviennent  du  match  du  28   juin  
1997  lors  duquel  Mike  Tyson  fut  disqualifié  pour  avoir  mordu  l’oreille  d’Evander  Holyfield.  

427  De  victu  acutorum,  Appendice  55  (Littré  II  p.  506,  ch.  23  =  Joly  p.  92-‐‑93,  ch.  LV).  
428   Pour   des   témoignages   archéologiques   sur   le   saignement   de   nez   des   sportifs   de   combat,   voir   Grmek   et  

Gourevitch  1998  p.  42.  
429  In  Hippocratis  de  victu  acutorum  commentarius  IV  100  (K.  XV  900,  10  -‐‑  901,  7  ;  902,  3  -‐‑  904,  2  =  CMG  5.9.1  p.  358).  

Sur   ce   texte,   qui   distingue   les   causes   profondes,   prédisposant   à   une   pathologie,   et   les   causes   immédiates,   qui  
déclenchent  la  maladie,  voir  I.A.1.d.  
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hippocratique   des  Articulations   qui   évoque   un   cataplasme   applicable   tant   sur   une  
oreille  que  sur  un  nez  cassés430.  
  

I.  A.  3.  b.  Luxations,  ruptures  et  paralysies.  
  
Sur   l’ensemble   de   l’organisme,   ce   sont   assurément   les   sports   de   combat   qui  

provoquent  les  traumatismes  les  plus  nombreux  et  les  plus  divers  chez  les  adeptes  de  
l’effort  physique.  Cependant,  d’autres  disciplines,  comme  la  course,  le  lancer,  le  saut  
et  surtout  les  épreuves  hippiques,  peuvent  aussi  donner  lieu  à  des  luxations  ou  des  
ruptures  diverses,  qui  débouchent  parfois  sur  une  paralysie  partielle  ou  totale.  

Luxations  et  élongations.    
  
Chez   les  sportifs,   les  coups  et   les  agressions  pouvaient   tout  d’abord  se  manifester  

dans   les   chairs  par  des   élongations431   qui,   sur   le  plan  articulaire,   s’accompagnaient  
généralement   de   luxations.   Les   chutes   de   lutteurs   provoquaient   ainsi   les  
déboîtements  les  plus  fréquents,  notamment  à  l’épaule432,  si  l’on  en  juge  par  le  début  
du   Sur   les   luxations   non   observées   par   Hippocrate,   qui   fait   partie   du   commentaire  
galénique  au  traité  hippocratique  des  Articulations433.    
Dans  ce  texte,  Galien  disserte  sur  le  nombre  des  luxations  à  l’épaule  dont  lui-‐‑même  

a   été   le   témoin.   Or,   dans   ce   domaine,   son   expérience   est   plus   riche   que   celle  

                                                
430   In  Hippocratis   librum  de   articulis   et  Galeni   in   eum   commentarii   II   47   (K.  XVIII  A  483,   17).   Sur   le   soin  de   cette  

lésion,  qui  est  associée  à  la  fracture  de  l’oreille,  voir  II.A.3.c.  
431  Pour  une  mise  au  point  moderne  sur  les  élongations  musculaires  des  sportifs,  voir  Woo  2007  ;  Catonné  et  

Saillant  1992  ;  Krejci  et  Koch  1985  p.  59-‐‑50.  
432  Sur  l’importance  des  blessures  à  l’épaule  chez  les  sportifs  modernes,  voir  Kany  2001.  L’auteur,  dans  la  p.  1  de  

sa   préface,   écrit  :   «  Parmi   les   traumatismes   sportifs,   7,5%   touchent   l’épaule.   C’est,   avec   le   genou   et   la   cheville,  
l’articulation   la  plus   souvent   atteinte.  »   Il  distingue   la   «  pathologie  macrotraumatique,   secondaire   aux   contacts,  
aux  chocs  et  aux  chutes  »,  inévitable  dans  la  plupart  des  sports  »,  et  la  «  pathologie  microtraumatique,  secondaire  
à  un  entraînement  trop  souvent  mal  adapté  »,  notamment  chez  les  lanceurs  (p.  83-‐‑85).  À  propos  de  la  lutte  (p.  4-‐‑
5),   il   écrit  :   «  Trois   quarts   des   pratiquants   présentent   des   lésions  macrotraumatiques,   dont   29%   d’atteintes   au  
membre   supérieur.   Ces   lésions   du   membre   supérieur   touchent   essentiellement   l’épaule  :   78%   d’atteinte   de  
l’articulation   acromio-‐‑claviculaire.   On   retrouvera   également   un   nombre   non   négligeable   de   luxations   gléno-‐‑
humérales   (10%   des   lésions   au  membre   supérieur),   soit   2%   de   l’ensemble   des   lésions  macrotraumatiques.  »  À  
propos  de   la   luxation  acromio-‐‑claviculaire   (p.   33-‐‑35),   secondaire   à  une   chute  du  moignon  de   l’épaule,   l’auteur  
écrit  :  «  elle  est  probablement  la  plus  fréquente  des  lésions  retrouvées  chez  le  rugbyman  »  ;  il  observe  en  outre  que  
cette   blessure   est   plus   fréquente   chez   les   sujets   de   plus   de   30   ans   et   qu’elle   est   également   présente   chez   les  
lanceurs.  D’ailleurs,  dans   son   ouvrage   consacré   à   l’épaule,  M.  Mansat  décrit   les  différents   étapes  du  geste  des  
lanceurs   de   poids,   de   javelot   et   de   disque   (p.   12-‐‑13)  mais   il   n’indique   pas   les   pathologies   auxquelles   chacune  
prédispose  ;  voir  Mansat  1985.  

433  De  humero  iis  modis  prolapso  quos  Hippocrates  non  vidit  (K.  XVIII  A  346-‐‑351).  Comme  Chartier  (vol.  XII,  p.  303-‐‑
305),   Kühn   édite   ce   texte   entre   le   chapitre   XXII   et   XXIII   du   premier   livre   de  Commentaire   galénique   au   traité  
hippocratique   des  Articulations.   Il   semble   qu’il   faille   le   considérer   comme   un   texte   à   part   entière,   comme   le  
suggère  la  présence  d’un  titre  en  milieu  de  page.  Peut-‐‑être  s’agit-‐‑il  simplement  d’une  section  qui  sert  d’annexe  à  
la   section   XXII   du   commentaire.   Sur   les   commentaires   galéniques   aux   traités   chirurgicaux   d’Hippocrate,   voir  
Roselli  1991,  Manetti  et  Roselli  1996. 
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d’Hippocrate434.   Cette   supériorité   est   due   à   la   grandeur   des   villes   qu’il   a   habitées,  
mais  elle  s’explique  aussi  par  d’autres  facteurs435  :  
  
Ὁ   µμὲν   Ἱπποκράάτης   εἰς   µμασχάάλην  

µμόόνον   ἑωρακέέναι   φησὶν   ὀλισθαίίνοντα  
βραχίίονα·∙   τῶν   δὲ   µμετ'ʹ   αὐτὸν   ἰατρῶν  
ἔνιοι  καὶ  ἄλλας  ἐκπτώώσεις  ἔγραψαν,  ὡς  
οἷόόν   τε   καὶ   αὐτοὶ   καὶ   ἡµμεῖς   δὲ   αὐτοὶ  
πεντάάκις   εἴδοµμεν  ἄχρι   δεῦρο,  κατὰ  µμὲν  
τὴν  Ἀσίίαν  ἅπαξ,   ἐν  Ῥώώµμῃ   δὲ   τετράάκις.  
Ὁσάάκις   δὲ,   οἶµμαι,   καὶ   συνέέϐη   τινὶ  
γενέέσθαι  πάάθηµμα  τοιοῦτον  ἐν  τῇ  πόόλει  
διὰ  τὸ  πάάντας   ἰατροὺς  ἐοικέέναι  ἐµμοὶ  τὰ  
παράάδοξα   δεικνύύναι   συµμϐολῆς   ἕνεκα,  
ἐγέένοντο   µμὲν   τέέτταρες   ἐκπτώώσεις  
ἅπασαι   µμὲν   ἐν   τῇ   πρόόσω   χώώρᾳ,  
διαφέέρουσαι  δὲ  ἀλλήήλων  πλησιέέστερον  
ἢ   ποῤῥώώτερον   εἶναι   τῆς   διαρθρώώσεως  
κατὰ   τὸ   µμῆκος   τοῦ   κώώλου   καὶ   πλάάτος.  
Ἐθαύύµμαζον   δήή   πως   τοῦ   µμὲν   οὐδ'ʹ   ὅλως,  
τῶν  δὲ  µμετ'ʹ  αὐτὸν  ἑωρακέέναι  λεγόόντων  
ὁ  µμέέν  τις  ἅπαξ,   ὁ   δὲ   δὶς,   οὐδεὶς   δ'ʹ  οὕτω  
πολλάάκις,  ὡς  ἡµμεῖς  ἄχρι  δεῦρο.  Τάάχ'ʹ  ἂν  
καὶ  αὖθις  ὀφθῇ  µμοίί  τι  τοιοῦτον.  Νοµμίίζω  
γὰρ   οὐ   κατὰ   τύύχην,   ἀλλὰ   δι'ʹ   αἰτίίας  
εὐλόόγους   οὕτως   ἀπηντηκέέναι   τὸ  
πρᾶγµμα,  περὶ  οὗ  ἑξῆς  ἐρῶ.  Κατὰ  µμέέν  γε  
τὴν   ἡµμετέέραν   Ἀσίίαν   τὸ   πρῶτον  
ἐθεασάάµμην  ἔκπτωσιν  τοιαύύτην,  ἔθ'ʹ  ὑπὸ  
τοῖς   ἐκεῖ   διδασκάάλοις   παιδευόόµμενος   ἐν  
Σµμύύρνῃ.   Ἔστι   δὲ   ἡ   πόόλις   αὕτη  
πολλαπλασίία   τὸ   µμέέγεθος,   ἧς  
Ἱπποκράάτης   µμέέµμνηται   συνεχῶς   ὡς   ἐπὶ  
τὸ  πλεῖστον  ἐν  αὐτῇ  διατρίίψας·∙  µμετὰ  τὸ  
τριακοστὸν   ἔτος   ἐν   Ῥώώµμῃ   διέέτριψα,  
πόόλει   τοσοῦτον   ἀνθρώώπων   πλῆθος  
ἐχούύσῃ,  ὡς   ἐπαινεῖσθαι  Πολέέµμωνα   τὸν  
ῥήήτορα  τῆς  οἰκουµμέένης  ἐπιτοµμὴν  αὐτὴν  
εἰπόόντα.   Καὶ   τοίίνυν   ὅτι   τέέτταρες   ἐν  
αὐτῇ   γεγόόνασι   µμέέχρι   νῦν   ἐξαρθρήήσεις  
τοιαῦται   σαφέές.   Διὰ   δὲ   τὸ   πάάντας,   ὡς  
ἔφην,   ἐµμοὶ   τοὺς   ἰατροὺς   κοινοῦσθαι  
περὶ   τῶν   παραδόόξων   ὀφθέέντων,   οὐ  
µμόόνον   ἐν   Ῥώώµμῃ   λαθεῖν   οὐκ   ἐδύύνατο  
συµμϐαῖνόόν  τι  τοιοῦτον,  ἀλλὰ  οὐδὲ  κατὰ  
τὸν   λιµμέένα   καὶ   τὴν   πλησίίον   αὐτοῦ  
πόόλιν  ἣν  Ὀστίίαν  ὀνοµμάάζουσι  διὰ  τὸ  καὶ  

   Hippocrate   dit   avoir   vu   le   bras   se   déboîter  
seulement   dans   l’aisselle.   Or,   parmi   les   médecins  
qui   lui  ont   succédé,  quelques-‐‑uns  ont  décrit  encore  
d’autres   luxations,   si   bien   qu’il   leur   a   été  possible,  
ainsi   qu’à   nous-‐‑mêmes,   d’en   voir   cinq   cas   jusqu’à  
aujourd’hui,  une  en  Asie  et  quatre  à  Rome.  Or,  sur  
tous  les  cas,  à  mon  avis,  où  il  est  arrivé  à  quelqu'ʹun  
de  connaître  un  tel  mal  dans  la  Cité,  comme  tous  les  
médecins,   sans   doute,   me   montraient   les   cas  
remarquables,   moyennant   salaire,   cela   fait   bien  
quatre   luxations,   toutes   proches   de   la  même   zone,  
mais  différant  les  unes  des  autres  par  le  fait  qu’elles  
avaient   lieu   plus   ou   moins   près   de   l’articulation  
selon   la   longueur   et   la   largeur   du   membre.   En  
vérité,   j’étais   plutôt   étonné   parce   que   l’un   d’eux  
disait   ne   pas   en   avoir   vu   du   tout,   tandis   que   les  
autres  après  lui  disaient  en  avoir  vu  tantôt  une  fois,  
tantôt   deux   fois,   mais   personne   aussi   souvent   que  
nous   jusqu’à   aujourd’hui.   Peut-‐‑être   même   un   tel  
phénomène  se  présentera-‐‑t-‐‑il  à  nouveau  à  nos  yeux.  
En  effet,   je  pense  que  ce  n’est  pas  par  hasard,  mais  
pour  des   raisons   logiques  que   l’affaire  dont   je  vais  
parler   par   la   suite   se   produit   dans   de   telles  
conditions.  En  fait,  c’est  chez  nous,  en  Asie,  que  j’ai  
vu  pour   la   première   fois   une   luxation  de   ce   genre,  
alors   que   j’étais   encore   en   formation   chez   mes  
maîtres  de  là-‐‑bas,  à  Smyrne.  Or  cette  cité  est  par  sa  
grandeur   plusieurs   fois   aussi   importante   que   celle  
qu’Hippocrate   mentionne   continuellement   en  
disant  qu’il  y  a  passé  la  plupart  de  son  temps  ;  après  
ma   trentième   année,   j’ai   vécu   à   Rome,   une   cité   si  
peuplée   que   Polémon   le   rhéteur436   la   loue   en  
affirmant   qu’elle   est   un   concentré   du   monde.   Par  
conséquent,   il   ne   fait   aucun   doute   que   quatre  
luxations   de   ce   genre   s’y   sont   produites   jusqu’à  
aujourd’hui.  Or,   à   cause  du   fait   que,   comme   je   l’ai  
dit,   tous   les  médecins  me   consultaient  au   sujet  des  
cas   remarquables   qu’ils   avaient   vus,   un   tel  
événement   ne   pouvait   pas   m’échapper,   non  
seulement  à  Rome,  mais  même  dans  le  port  et  dans  
la   cité   proche   de   ce   dernier,   qu’on   appelle   Ostie,  
puisque   ceux   qui   pratiquent   la   médecine   dans   ces  
régions  elles  aussi  très  peuplées  sont  également  des  
amis.  Or  les  cités  dont  Hippocrate  a  fait  mention  en  

                                                
434  Sur  ce  point,  voir  Boudon-‐‑Millot    2010. 
435  De  humero  iis  modis  prolapso  quos  Hippocrates  non  vidit  (K.  XVIII  A  346,  1  -‐‑  349,  11). 
436  Il  s’agit  de  Polémon  de  Laodicée,  qui  vécut  aux  Ier  et  IIe  siècles  de  notre  ère.  
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τοὺς   ἐν   ἐκείίνοις   τοῖς   χωρίίοις  
ἰατρεύύοντας   ἅπαντας   εἶναι   φίίλους,  
οὖσι   καὶ   αὐτοῖς   πολυανθρώώποις.   Αἱ   δὲ  
πόόλεις,   ὧν   Ἱπποκράάτης   ἐµμνηµμόόνευσεν,  
ὡς  ἐν  αὐταῖς  ἐπὶ  πλέέον   διατρίίψας   ἑνὸς  
ἀµμφόόδου   τῶν   ἐν   Ῥώώµμῃ   πλείίονας   οὐκ  
εἶχον  οἰκήήτορας.  Οὐδὲν  οὖν  θαυµμαστὸν  
ἐν   πόόλει   πλῆθος   ἀνθρώώπων   ἐχούύσῃ  
πλείίους   ὁµμοίίως   παθόόντας.   Ἔτι   δὲ  
κἀκεῖνο   διδαχθεὶς   ἀπὸ   τῆς   πείίρας   εἰς  
τὴν   τῆς   αἰτίίας   εὕρεσιν   ἐποδηγήήθην.  
Ἔνιοι  µμὲν   γὰρ   ἐν  παλαίίστραις   τοιούύτῳ  
τρόόπῳ   πεσόόντες,   ἐνίίοις   δὲ   ἔοικεν   ὑπὸ  
τῶν   ἰατρῶν   γενέέσθαι.   Δύύο   γάάρ   τινες  
τῶν   ὀφθέέντων   µμοι   τὴν   µμὲν   ἔκπτωσιν  
ἔλεγον   εἰς   µμασχάάλην   γεγονέέναι,  
µμοχλευόόντων   δὲ   ἀµμαθῶς   τῶν   ἰατρῶν  
σφηνωθῆναι  τὸ  ἄρθρον,  οὐχ  ὡς  ἑωρᾶτο  
κατὰ   συµμϐολὰς   τῶν   µμυῶν·∙   ὥστε   τῷ  
κατὰ  τὴν  τῶν  Ῥωµμαίίων  πόόλιν  πλήήθει,  εἰ  
προθείίης   τὰς   εἰρηµμέένας   αἰτίίας   δύύο,  
ζητήήσεις   οὐ   διὰ   τίί   τοσούύτους   γε   εἶδον,  
ἀλλὰ   διὰ   τίί   γε   οὐχὶ   πλείίους   εἶδον,   οἷς  
οὕτως   ἐξήήρθρησεν.   Ἐπὶ   γάάρ   τοι   τῶν  
Ἱπποκράάτους   χρόόνων   οἱ   ἰατρεύύοντες  
ἐµμεµμαθήήκεισαν   νοµμίίµμως   καὶ   µμάάλιστα  
περὶ   τὰς   τοιαύύτας   χειρουργίίας   τέέχνην.  
Οἱ   δὲ   νῦν   µμὴ   µμαθόόντες   ὅλως   ἢ  
παντάάπασιν   ὀλίίγῳ   χρόόνῳ   µμαθόόντες·∙  
εἶτα   τῶν   παλαισµμάάτων   τῇ   ἐµμπειρίίᾳ  
θαυµμαστὸν   ὅσον   ἐπιδέέδωκε   τῶν  
διδασκόόντων   αὐτὰ   πολυειδῶς  
ἐκστρεφόόντων   καὶ   λυγιζόόντων   τὰ  
κῶλα.   Ζητήήσεις   οὖν,   ἔφην,   οὐ   διὰ   τίί  
τοσούύτους   εἶπον,   ἀλλὰ   διὰ   τίί   πλείίους  
οὐκ   εἶδον   ἐν   τοσαύύταις   µμυριάάσιν  
ἀνθρώώπων   ὑπὸ   πολλῶν   µμὲν  
παιδοτριϐῶν,   παµμπόόλλων   δὲ   ἰατρῶν  
ἀµμαθῶν   εἰς   τοιαύύτας   ἐξαρθρήήσεις  
ἀγοµμέένων.    

disant   qu’il   y   avait   passé   la   plupart   de   son   temps,  
n’avaient   pas   plus   d’habitants   qu’un   seul   quartier  
de   Rome.   Il   n’est   donc   pas   du   tout   étonnant   que,  
dans  une  cité  qui  contient  une  foule  d’habitants,  ces  
derniers   soient  plus  nombreux  à   souffrir   du  même  
mal.   En   outre,   grâce   à   l’enseignement   que  
l’expérience  m’a  donné  de  ce  phénomène,  mes  pas  
furent   guidés   vers   la   découverte   de   sa   cause.   En  
effet,   certaines  personnes   ont   subi  ce   sort   dans  des  
palestres   à   cause   d’une   chute,   mais,   dans   d’autres  
cas,   il   semble  que  cela   se   soit   dû  aux  médecins.   En  
effet,   deux   de   ceux   que   j’ai   vus   disaient   que   leur  
luxation   s’était   produite   au   niveau   de   l’aisselle   et  
que,   parce   que   leurs   médecins   avaient   réduit  
l’entorse   de   façon   incompétente,   leur   articulation  
s’était   coincée   visiblement   sans   se   conformer   à  
l’ajustement  des  muscles  ;  de  sorte  que,  par  rapport  
à   la   population   de   la   cité   romaine,   si   tu   mets   en  
avant   les  deux   causes  que   je  viens  d’évoquer,   tu   te  
demanderas   non   pas   pourquoi   on   en   a   vu   autant,  
mais   bien   plutôt   pourquoi   on   n’en   a   pas   vu  
davantage   chez   qui   l’articulation   s’était   ainsi  
déboîtée.   En   effet,   sans   doute,   aux   temps  
d’Hippocrate,   ceux   qui   exercaient   la   médecine  
avaient   suivi   un   apprentissage   selon   les   règles,   et  
notamment   pour   ce   qui   concerne   l’art   des  
manipulations,   tandis   que   les   médecins  
d’aujourd’hui   le   font   sans  aucun  apprentissage,   ou  
alors   après   un   apprentissage   vraiment   très   court  ;  
de  plus,  du  fait  de  la  pratique  des  exercices  de  lutte,  
ce   phénomène   a   augmenté   de   façon   étonnante,  
puisque   ceux   qui   enseignent   ces   manœuvres   font  
tourner   et   assouplissent   les   membres   de   leurs  
adeptes  de  beaucoup  de  manières  différentes.  Tu  te  
demanderas   donc,   disais-‐‑je,   non   pas   pourquoi   j’ai  
parlé  de  luxations  si  nombreuses,  mais  pourquoi   je  
n’en  ai  pas  vu  davantage  parmi  des  milliers  de  gens  
conduits  par  de  nombreux  pédotribes  et  par  de  fort  
nombreux  médecins   ignorants   en  matière   de   telles  
luxations.    

  
Outre   la   taille   des   villes,   le   nombre   croissant   des   luxations   à   l’épaule   s’explique  

donc   par   la   mode   des   exercices   de   lutte   à   la   palestre,   qui   favorisent   ce   genre  
d’accident,   mais   aussi   par   le   traitement   des   mauvais   médecins,   qui   entretiennent,  
voire  provoquent  eux-‐‑mêmes  des  luxations  et  des  élongations  chez  leurs  patients  par  
des   manipulations   inappropriées  :   dans   ce   développement,   le   sarcasme   de   Galien  
s’exerce   à   la   fois   à   l’encontre   des   entraîneurs   et   des   thérapeutes   qu’il   juge  
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responsables  de  la  prolifération  de  tels  traumatismes437.  La  gravité  des  élongations  se  
prolonge   au-‐‑delà   même   du   temps   de   la   compétition,   puisque,   si   l’on   en   croit   le  
chapitre  XI  du  Protreptique  :  à  propos  des  athlètes  en  fin  de  vie,  Galien  dit  en  effet  que  
«  leurs   articulations   distendues   deviennent   impuissantes   contre   toute   agression  
extérieure438  »   (τὰ   δὲ   λυγισθέέντα   τῶν   ἄρθρων   ἀσθενῆ   πρὸς   πᾶσαν   τὴν   ἔξωθεν  
βίίαν  γίίνεται439).  
.    
Dans   le   chapitre   61  du  premier   livre  de  Commentaire   au   traités  hippocratique  des  
Articulations,   Galien   raconte   également   deux   expériences   personnelles   de   sa   vie  
d’adulte  où,  lors  d’une  séance  de  sport  à  la  palestre,  il  a  lui-‐‑même  été  victime  d’une  
luxation   à   l’épaule,   déboîtement   d’autant   plus   difficile   à   réduire   que   l’on   est   plus  
vieux.   On   reviendra   sur   l’aspect   thérapeutique   de   ces   deux   épisodes440  ;   on   ne  
retiendra  pour  l’instant  que  la  description  des  sensations  associées  à  la  luxation441  :    
  
Καὶ   ἔγωγ'ʹ   ἐπειράάθην   αὐτὸς   ἐπ'ʹ   ἐµμαυτοῦ  

καµμπτοµμέένης   αἰσθανόόµμενος   τῆς   κλειδὸς,  
ἔσφυζε   γὰρ   διὰ   βάάθους   ὁπόότε   σφοδρῶς  
κατασπασθῇ   τῷ   βιαίίῳ   τῆς   ἐπιδέέσεως,  
ὑπέέµμεινα  δὲ  τοῦτο  µμέέχρι  µμ'ʹ  ἡµμέέρας…  Ἐµμοὶ  
µμὲν  γὰρ  ἔτος  ἄγοντι  ε'ʹ  καὶ  λ'ʹ  οὕτω  παθεῖν  
ἐν   παλαίίστρᾳ   συνέέϐη…   Ἐγὼ   δ'ʹ   οὖν   καὶ  
αὐτὸς   ἠσθανόόµμην   ψυχροῦ   τοῦ   χωρίίου  
πάάντως…  
Ἐµμοὶ   µμὲν   καὶ   ἄλλο   τι   συνέέϐη   κατὰ   τὰς  

κακοπαθείίας  τῶν  µμυῶν  αἴτιον  οὐ  σµμικρὸν,  
ὃ  καὶ  αὐτὸ  καλῶς  ἔχει  δηλῶσαι,  χάάριν  τοῦ  
νοµμίίσαι  τινὰ  διὰ  µμόόνην  τὴν  κατανάάγκασιν  
τῆς  κλειδὸς  εὐπαθεῖς  γενέέσθαι  τοὺς  µμύύας.  
Ἀποσπασθέέντος   γὰρ   τοῦ   ἀκρωµμίίου   κατὰ  
παλαίίστραν   ὁ   παιδοτρίίϐης   ἰδὼν   ταπεινὴν  
τὴν   ἐπωµμίίδα   καὶ   εἰς   µμασχάάλην  
ὠλισθηκέέναι…    

   Et   pour   ma   part,   en   tout   cas,   j’en   ai   fait  
l’expérience   sur   moi-‐‑même   par   les   sensations   que  
j’éprouvai   quand   ma   clavicule   était   luxée,   car   elle  
palpitait   en   profondeur   après   qu’elle   eut   été  
violemment   tirée   vers   le   bas   par   la   force   du  
bandage,   et   j’endurai   cela  pendant   40   jours…  Moi,  
c’est  à   l’âge  de  35  ans  qu’il  m’est  arrivé  de  souffrir  
ce   sort   dans  une  palestre…  Or   je   sentais  moi   aussi  
que  la  zone  était  toute  froide…    
Il   m’arriva   aussi,   en   matière   de   souffrance  

musculaire,   de   subir   l’effet   d’une   autre   cause   non  
négligeable,  qu’il  est  bon  également  de  révéler  pour  
elle-‐‑même,  parce  qu’on  pourrait  penser   que   c’est  à  
cause   de   la   seule   réduction   de   la   clavicule   que   les  
muscles   sont   mis   à   mal.   En   effet,   alors   que   mon  
acromion   s’était   démis   à   la   palestre,   le   pédotribe  
v[it]   que   la   haut   de   mon   épaule   était   descendu   et  
avait  glissé  vers  l’aisselle…    

  
Galien  évoque  donc  ici  les  deux  luxations  scapulaires  qu’il  a  subies  par  accident  à  la  

palestre   dans   des   conditions   qui   ne   sont   pas   précisées.   Pour   la   première   blessure,  
Galien,   alors   âgé   de   35   ans,   sera   soigné   par   un   simple   bandage   au   prix   de   fortes  
douleurs.  La  seconde  luxation,  qui  s’est  produite  sans  doute  dans  des  circonstances  
semblables,   sera   réduite   par   une   manipulation  ;   elle   aussi   se   révèlera   très  

                                                
437  Après  ce  tableau  négatif  se  détache  le  succès  personnel  de  Galien,  qui,  à  Smyrne,  parvint  facilement  à  réduire  

une  luxation  ;  ce  point  sera  examinée  en  II.A.3.b. 
438  Traduction  de  V.  Boudon-‐‑Millot.  
439  Protreptique  XI  10  (K.  I  31  =  Boudon-‐‑Millot    p.  109).  
440  Voir  II.A.3.b.  
441   In   Hippocratis   librum   de   fracturis   commentarius   I   61,   K.   XVIII   A   401,   1-‐‑2  ;   15-‐‑16  ;   18-‐‑19  ;   402,   11-‐‑17).   Cette  

séquence   est   traduite   dans   Moraux   1985   p.   95-‐‑96,   qui   ne   distingue   pas   le   De   humero   iis   modis   prolapso   quos  
Hippocrates  non  vidit  des  quatre  livres  du  Commentaire  au  traité  hippocratique  des  Articulations.  Voir  aussi  Grmek  
et  Gourevitch  1998  p.  300. 
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douloureuse  à  cause  d’un  pédotribe  mal  inspiré  chargé  d’opérer  la  traction  du  bras.  
Ces   deux   épisodes,   où   la   présence   de   la   première   personne   est   très   marquée,  
décrivent  les  sensations  musculaires  et  les  symptômes  visuels  de  la  luxation.  
  
On   retrouve   une   description   synthétique   du   déboîtement   et   de   l’élongation   de  

l’épaule  dans   le   commentaire   à   l’ouverture  du   traité   hippocratique  Sur   l’officine   du  
médecin442.   Galien   rapporte   alors   une   anecdote   qu’il   a   observée   à   la   palestre,   dans  
laquelle  un  patient  est  victime  d’une  luxation  à  une  épaule  alors  même  que  son  autre  
épaule  affiche  déjà,  de  façon  discrète,  les  signes  d’une  élongation  antérieure443  :  
  
Οὐ   γὰρ   ἐνδέέχεται   γενέέσθαι   χωρὶς   τοῦ   τὴν  

κεφαλὴν   τοῦ   βραχίίονος   ἐκπεσοῦσαν   τῆς  
διαρθρώώσεως  εἰς  τὸ  τῆς  µμασχάάλης  ἐνεχθῆναι  
χωρίίον.   Ἡ   δὲ   κατὰ   τὴν   ἐπωµμίίδα   κοιλόότης  
κοινόόν   ἐστι   σηµμεῖον,   ἐκπτώώσεως   µμὲν  
βραχίίονος,   ἀποσπάάσµματος   δὲ   καὶ   ἀκρωµμίίου,  
εἰς   ὅσον   ὕψος   ἀνήήκει,   κἄπειτα   παραϐαλεῖν  
αὐτὸ   τὸ   πεπονθὸς,   εἴθ'ʹ   ὅταν   φαίίνηται   τὴν  
ἑαυτοῦ   φύύσιν   µμὴ   ἔχον,   ἐκπεπτωκέέναι  
λογίίζεσθαι   τὸν   βραχίίονα   …   Τοῦτ'ʹ   οὖν   τὸ  
σηµμεῖον   οὐχ   ὥσπερ   τὸ   κατὰ   τὴν   µμασχάάλην,  
δύύναµμιν   εὐθὺς,   ἑτοίίµμην   τὴν   διάάγνωσιν   ἔχει.  
Ἔτι   δὲ   µμᾶλλον   ἀπολείίπεται   τῇ   δυνάάµμει   τὸ  
κατὰ  τὰς  κινήήσεις·∙  ἀνατείίνειν  γὰρ  οὐ  δύύναται  
τὸν   βραχίίονα  καὶ  θλασθέέντων   καὶ   ταθέέντων  
καὶ   φλεγµμηνάάντων   τῶν   ἐνταῦθα   µμυῶν,  
ὥσπερ   γε   καὶ   ὅταν   ἶνέές   τινες   αὐτῶν  
ἀποσπασθεῖσαι  διὰ  βάάθους.  Ἐγὼ  δὲ  οἶδάά  ποτε  
καὶ   τοιοῦτόόν   τι   συµμϐὰν,   ἀποσπάάσµματος   ἐν  
ἀκρωµμίίῳ   προϋπάάρχοντος,   εἶτα   ὕστερον  
ἐξαρθρήήσαντος   τοῦ   κατὰ   τὴν   ἑτέέραν   χεῖρα  
βραχίίονος,   ἐν   παλαίίστρᾳ   δὲ   τοῦτο   ἐγέένετο.  
Θεασάάµμενος  δ'ʹ  ἰατρὸς,  ὁµμοίίως  ἀµμφοτέέρας  τῶν  
χειρῶν   τὰς   ἐπωµμίίδας   ἀπεφήήνατο   προπετῶς·∙  
πληγὴν   µμέέν   τινα   γεγονέέναι   κατὰ   τὸ   χωρίίον  
ἔφη  καὶ  τὸν  ἄνθρωπον  εἰκόότως  ὀδυνᾶσθαι,  τὸ  
δὲ   ἄρθρον   ἀπαθὲς   εἶναι…  Tῇ   τρίίτῃ   τῶν  
ἡµμερῶν   ἐκλήήθην   κἀγὼ   καὶ   θεασάάµμενος   τὸν  
ἀνώώδυνον   ὦµμον   κοιλοτέέραν   ἔχοντος   τὴν  
ἐπωµμίίδα   τοῦ   πεπονθόότος,   ὡς   ἂν   ηὐξηµμέένης  
τῆς   φλεγµμονῆς   ἐσκόόπουν   ἐπιµμελῶς   τὸν  
δοκοῦντα   κατὰ   φύύσιν   ἔχειν   ὦµμον.   Ἐφαίίνετο  
γάάρ   µμοι   τὸ   κατ'ʹ   αὐτὸν   ἀκρώώµμιον   ἄνω  
κεχωρηκέέναι.   Κινηθεὶς   οὖν   ἐκ   τούύτου   τε   καὶ  
τοῦ   µμηδὲν   ἐκ   τῆς   προσηκούύσης   θεραπείίας  

   Il  n’est  pas  possible  que  cette  luxation  se  produise  
sans   que   la   tête   du   bras,   tombée   hors   de  
l’articulation,   ne   se   déporte   vers   la   zone   de  
l’aisselle.  Mais   la  cavité   sur   le  haut  de   l’épaule  est  
un   signe   commun   à   la   luxation   du   bras   et   à   la  
distension   de   l’acromion,   pour   savoir   à   quelle  
hauteur  l’os  est  remonté,  et  ensuite  pour  comparer  
le   mal   lui-‐‑même   à   l’état   normal,   puis,   lorsqu’il  
apparaît  manifestement   comme   non  naturel,   pour  
en   déduire   que   le   bras   est   luxé.   Ce   signe   donc,  
contrairement  à  celui  de  l’aisselle,  ne  donne  pas  la  
possibilité   de   faire   aussitôt   un   diagnostic.   La  
possibilité   de   bouger   est   encore   plus   affaiblie  :   le  
patient   ne   peut   pas   étendre   le   bras,   puisque   les  
muscles   de   la   zone   luxée   sont   froissés,   tendus   et  
enflammés,   comme   lorsque   certains  de   leurs  nerfs  
ont  été  distendus  en  profondeur.  Pour  ma  part,   je  
sais  encore  qu’un  jour  s’est  présenté  le  cas  suivant  :  
une   distension   acromiale   avait   déjà   eu   lieu   d’un  
côté,  après  quoi,  de  l’autre  côté,  le  bras  se  luxa  ;  cet  
épisode  s’était  déroulé  à  la  palestre.  Or  un  médecin  
qui  avait  examiné   le  patient,  dit  avec  précipitation  
que   les   têtes   d’épaules   des   deux   bras   étaient  
semblables  ;  selon  lui,  un  coup  s’était  produit  dans  
la   zone   concernée   et   l’homme   souffrait  
vraisemblablement,   mais   son   articulation   était  
intacte…   Le   troisième   jour,   je   fus   appelé   à   mon  
tour   et,   après   un   examen   de   l’épaule   non  
douloureuse,   le   patient   ayant   la   tête   de   l’épaule  
passablement   creuse   comme   si   l’inflammation  
avait   augmenté,   j’examinai   attentivement   l’épaule  
qui   passait   pour   être   normale.   En   effet,   il   me  
semblait   que   l’acromion   de   ce   côté   s’était   déplacé  
vers   le   haut.   Donc,   mu   par   cette   idée   et  
comprenant   que   l’homme   n’avait   pas   du   tout   été  

                                                
442  Officina  medici  1  (Littré  III  p.  272)  =  In  Hippocratis  librum  de  officina  medici  commentarius  I  1  (K.  XVIII  B  632,  15-‐‑

16).  
443  In  Hippocratis  librum  de  officina  medici  commentarius  I  1  (K.  XVIII  B  640,  10  -‐‑  641,  11  ;  642,  12  -‐‑  643,  12).  Pour  une  

étude  de  l’ensemble  de  ce  passage,  qui  montre  la  médiocrité  de  plusieurs  médecins,  voir  II.A.3.b.  
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ὠφελῆσθαι   τὸν   ἄνθρωπον   εἰς   τὴν   τοῦ  
φλεγµμαίίνοντος   ὤµμου   µμασχάάλην   ἐνθεὶς   τοὺς  
δακτύύλους,   εὗρον   ἐν   αὐτῇ   σχεδὸν   τὴν  
κεφαλὴν   τοῦ   βραχίίονος.   Ἀλλ'ʹ   ὅµμως  
ἀσφαλεστέέρας   ἕνεκα   διαγνώώσεως  
ἐπεσκεψάάµμην   καὶ   τὴν   τοῦ   ἑτέέρου   ὤµμου  
µμασχάάλην,   ὡς   δὲ   οὐδεὶς   ὄγκος   ἦν   ἐν   αὐτῇ  
τοιοῦτος,   ἐξηρθρηκέέναι   µμὲν   τὸν   βραχίίονα  
ἔφην,   τοὺς   ἰατροὺς   δὲ   ἀγνοῆσαι,   διὰ   τὸ   µμὴ  
γνῶναι   κατὰ   τὴν   ἑτέέραν   χεῖρα   τὸ   ἀκρώώµμιον  
ἀποσπασάάµμενον,   ἔπειτα   παραϐάάλλειν   ὡς  
κατὰ   φύύσιν   ἔχοντα   τὸν   ὦµμον   πεπληγµμέένον.  
Μαθεῖν   δὲ   ἡµμῖν   ἐστιν,   ἔφην,   πυνθανοµμέένοις  
τοῦ   πάάσχοντος,   εἰ   ἐπλήήγη   ποτὲ   τὸ   ἀκρώώµμιον  
τῆς  ἑτέέρας  χειρόός.  Ὁ  δὲ  ἐν  ἀρχῇ  µμὲν  οὐκ  εἶχε  
λέέγειν,  ἀναµμνησθεὶς  δὲ  ὕστερον  ὡµμολόόγησεν  
ἐξ   ὀχήήµματόός   ποτε   αὐτὸν   ἐκπεσόόντα  
πεπλῆχθαι…    

aidé   par   le   soin   qui   convînt,   je   plaçai   mes   doigts  
dans   l’aisselle   de   l’épaule   inflammée   pour   y  
trouver  quasiment  la  tête  du  bras.  Cependant,  pour  
un  diagnostic  plus  sûr,  j’examinai  aussi  l’aisselle  de  
l’autre  épaule  ;  or,  comme  aucune  masse  analogue  
ne   s’y   trouvait,   je   dis   au   patient   que,   d’une   part,  
son   bras   était   luxé   et   que,   d’autre   part,   ses  
médecins   ne   s’en   étaient   pas   aperçus   parce   qu’ils  
n’avaient   pas   vu   que   l’acromion   de   l’autre   bras  
était   distendu   et   qu’ensuite   ils   avaient   comparé  
l’épaule   blessée   à   ce   côté-‐‑là   comme   s’il   était  
normal.   "ʺOr,   dis-‐‑je,   il   nous   est   possible  
d’apprendre,   en   menant   une   enquête   auprès   du  
patient,  si  ce  dernier  a  été  frappé  un  jour  au  niveau  
de   l’acromion   de   son   autre   bras."ʺ   Au   début,   il   ne  
sut   que   répondre,   mais   ensuite,   une   fois   que   la  
mémoire   lui   fut   revenue,   il   reconnut   qu’il   s’était  
cogné  un  jour  en  tombant  d’un  char…    

  
Cette  anecdote,   fournie  par   l’expérience  de   la  palestre,  constitue  donc  un  exemple  

qui  montre  la  relativité  de  la  valeur  des  signes.  Le  patient  de  l’anecdote  présente  une  
pathologie   à   chacune   des   deux   épaules.   D’un   côté,   il   souffre   d’une   distension   de  
l’acromion,  mais  cette  pathologie,  due  à  une  chute  de  char,  est  ancienne  et  n’a  pas  été  
diagnostiquée,   bien   qu’elle   produise   un   creux   dans   le   sommet   de   l’épaule.   Cet  
accident  pourrait  avoir  eu  lieu  lors  d’une  course  de  chars,  mais  rien  ne  permet  d’en  
être   sûr.   De   l’autre   côté,   le   patient   souffre   d’une   luxation   à   l’épaule,   due   à   un  
accident  récent  qui  a  eu   lieu  à  la  palestre  et  qui   justifie  la  venue  du  médecin.  Cette  
seconde  blessure  produit  elle  aussi  un  creux  dans  le  haut  de  l’épaule,  mais  également  
une  petite  bosse  dans  le  creux  de  l’aisselle,  due  au  déplacement  de  l’os.  Tout  comme  
l’impossibilité  d’étendre   le  bras,   le   creux  au  sommet  de   l’épaule   est  donc  un   signe  
commun  à  la  distension  de  l’acromion  et  à  la  luxation  de  l’épaule,  mais  cette  seconde  
pathologie   se   distingue   de   la   première   par   le   fait   qu’elle   produit   de   surcroît   une  
bosse   dans   le   creux   de   l’aisselle,   sans   compter   que   les  mouvements   en   deviennent  
plus  douloureux  encore.  
  
Si   l’on   en   croit   le   chapitre   5   du   Sur   l’exercice   avec   la   petite   balle,   les   luxations   de  

l’épaule  pouvaient  survenir  à  la  palestre,  mais  aussi  dans  d’autres  activités  sportives  
où   la   répétition  des  gestes  provoquait  une  usure   importante,  par   exemple  dans   les  
épreuves  de  saut  et  dans  le  lancer  du  disque444  :  
  
Οὕτω   δὲ   καὶ   τὸ   ἅλµμα   πολλοὺς   ἔϐλαψε  

καὶ   ὁ   δίίσκος   καὶ   τὰ   διὰ   τοῦ   κάάµμπτειν  
γυµμνάάσια.  Τοὺς   δ'ʹ   ἐκ   τῆς   παλαίίστρας   τίί  
δεῖ   καὶ   λέέγειν;   Ὡς   ἅπαντες   λελώώϐηνται  

   Et   c’est   ainsi   que   le   saut   a   lésé   beaucoup  de   ses  
adeptes,   ainsi   que   le   disque   et   les   exercices  
physiques  où  l’on  fléchit  les  membres.  Quant  à  ceux  
qui  sortent  de  la  palestre,  que  faut-‐‑il  donc  en  dire  ?  

                                                
444  De   parvae   pilae   exercitio   5   (K.   V   910,   3-‐‑7   =   SM   I   p.  102).   Ce   texte   a   déjà   été   cité   plus   haut   à   propos   des  

traumatismes  oculaires.  
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τῶν  Ὁµμηρικῶν  Λιτῶν  οὐδὲν  µμεῖον·∙  ὡς  γὰρ  
ἐκεῖνόός  φησὶν  ὁ  ποιητὴς    
"ʺχωλαίί   τε   ῥυσαίί   τε   παραϐλῶπέές   τ'ʹ  
ὀφθαλµμώώ"ʺ,    
οὕτω   τοὺς   ἐκ   τῆς   παλαίίστρας   ἴδοις   ἂν   ἢ  
χωλοὺς  ἢ  διεστραµμµμέένους…  »  

Car   tous   sont   endommagés   en   rien   moins   que   les  
Prières  d’Homère445  ;  en  effet,  de  même  que  l’illustre  
poète  dit  de  ces  dernières  qu’elles  sont  
"ʺboiteuses,  ridées  et  louches  des  deux  yeux"ʺ,    

de   même   tu   peux   voir   ceux   qui   viennent   de   la  
palestre  boiteux,  disloqués…  »  

  
Les  sauteurs  en  longueur,  qui  utilisait  des  haltères  pour  se  propulser,  éprouvaient  

manifestement   le   même   genre   d’usures   articulaires   que   les   discoboles,   qui,   pour  
lancer   leur   instrument,   sollicitaient  de   façon  répétitive   les   articulations  de   l’épaule.  
Galien  ajoute  à  ces  deux  exemples  athlétiques  les  «  exercices  physiques  où  l’on  fléchit  
les  membres  »  (τὰ  διὰ  τοῦ  κάάµμπτειν  γυµμνάάσια)  comme  on  peut  les  pratiquer  dans  le  
cadre  de  la  palestre,  mais  qui  renvoient  peut-‐‑être  aussi  à  d’autres  activités  extérieures  
tels  que  les  travaux  ouvriers  ou  agricoles446.  Quoi  qu’il  en  soit,  la  torsion  observée  sur  
le  corps  des  sportifs,  qu’ils  s’entraînent  ou  non  à  la  palestre,  est  évoquée  par  le  verbe  
διεστραµμµμέένους,   participe   parfait   de   διαστρέέφοµμαι  :   elle   peut   s’apparenter   à   une  
forme   d’arthrose   qui   finit   par   aboutir   à   une   dislocation.   On   retrouve   d’ailleurs   ce  
verbe   dans   le   chapitre   XII   du   Protreptique   (τῶν   µμελῶν   <τι>   τελέέως…  
διαστρέέψωσιν447).  Ainsi,  dans   ce   texte   comme  dans   le  Protreptique,   la   référence   aux  
Prières   «  boiteuses  »   (χωλαίί448)  pour  décrire   les  athlètes  de   la  palestre   évoque,   entre  
autres   choses,   une   démarche   claudicante,   pouvant   s’expliquer   par   l’érosion   ou   la  
dislocation  articulaire.  
  
Les  luxations  peuvent  aussi  affecter  les  membres  inférieurs  des  sportifs,  comme  le  

montre  par  exemple  le  chapitre  15  du  troisième  livre  du  Sur  l’utilité  des  parties.    
En  effet,  dans  ce  texte  qui  détaille  les  fonctions  des  différentes  parties  de  la  jambe,  

Galien   s’intéresse   notamment   au   cas   de   la   rotule,   qu’on   appelle   en   grec   «  meule  »  
(µμύύλη)  ou  «  couvercle  du  genou  »   (ἐπιγονατίίς)   ;   il   évoque  alors   le   cas  d’un  «  petit  
jeune   homme   fréquentant   la   palestre  »   (τινος   νεανίίσκου   τῶν   περὶ   παλαίίστραν  
ἐχόόντων)  qui  s’est  luxé  la  rotule  lors  d’un  combat449  :  
  
[Τούύτου]   διαπαλαίίοντος   ἀποσπασθεῖσα  

τῶν   συνδέέσµμων   ἡ   µμύύλη   τοῦ   γόόνατος   µμὲν  
ἀπεχώώρησεν,  ἀνέέδραµμε  δ'ʹ  ἐπὶ  τὸν  µμηρόόν…  

   Pendant   qu’il   luttait   avec   acharnement,   sa  
"ʺmeule"ʺ,   s’étant   retirée   des   ligaments,   se   détacha  
du  genou  et  remonta  vers  l’os  de  la  cuisse…  

  
Dans   cette   phrase,   le   génitif   absolu   indique   la   cause   de   l’accident  :   la   rotule   s’est  

luxée  parce  que  le  combat  a  été  trop  vif  ou  trop  long,  selon  le  sens  que  l’on  donne  au  
                                                                                                                                           

445   Sur   cette   comparaison   avec   les   Prières,   voir   aussi   I.A.3.a.   à   propos   des   affections   oculaires   et   voir   infra   à  
propos  de  la  paralysie.  

446   Fort   de   cette   idée,   E.   Wenkebach,   dans   son   ouvrage   de   1938,   a   édité   σκάάπτειν   («  bêcher  »)   au   lieu   de  
κάάµμπτειν   («  plier,   courber  »)   sur   la   foi  de  manuscrits  moins   fiables  que   celui   retenu   par   J.  Marquardt  dans   les  
Scripta  Minora  I.  

447 Protreptique  XIΙ  2  (K.  I  32  =  Boudon-‐‑Millot    p.  110). 
448  Protreptique  XI  9  (K.  I  30  =  Boudon-‐‑Millot    p.  109)  et  De  parvae  pilae  exercitio  5  (K.  V  910,  9-‐‑11  =  SM  I  p.  102).  
449  De  usu  partium  III  15  (Κ.  ΙΙΙ  253,  19  -‐‑  254,  2  =  Helmreich  1907,  I  p.  185-‐‑186).  Sur  ce  texte,  cité  dans  Gourevitch  

2001  p.  62,  voir  aussi  II.B.2.d.  
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préfixe   δια-‐‑   dans   διαπαλαίίοντος.   Le   déplacement   de   la   «  meule  »   se   fait   en   deux  
temps  :   l’os  s’extrait  des  ligaments  chargés  de  son  maintien,  puis   il   remonte  vers   le  
fémur.  En  principe,  une   telle   luxation  ne  devrait  donc  pas   se  produire  puisque   les  
ligaments   du   genou   ont   précisément   pour   fonction   d’empêcher   tout   glissement.  
D’ailleurs,   comme   le   souligne   le   chapitre  40  du   quatrième   livre   de  Commentaire   au  
traité  hippocratique  des  Articulations,  toutes  les  articulations  des  membres  inférieurs  
ne  sont  pas  aussi  bien  prémunies  contre  ce  genre  de  blessure.  
  
Dans  ce  texte,  Galien  commente  le  début  de  la  section  70  du  traité  des  Articulations,  

où  Hippocrate  écrit  :  «  La  luxation  de   la   cuisse  au  niveau  du  bassin  doit   être   réglée  de   la  
façon  suivante  si  le  déboîtement  a  lieu  en  dedans.  »  (Μηροῦ  δὲ  ὀλίίσθηµμα  κατ'ʹ  ἰσχίίον  ὧδε  
χρὴ  ἐµμϐάάλλειν,  ἢν  ἐς  τὸ  εἴσω  µμέέρος  ὠλισθήήκῃ450).  Galien  commente  cette   formule,  
où  Hippocrate  annonce  donc  les  techniques  pour  guérir  la  luxation  de  la  hanche.  Le  
principal  problème  de  ce  déboîtement  est  que  le  cotyle,  où  venait  se  loger  l’os  de  la  
cuisse,   a   été   endommagé   et   que   l’os   une   fois   repositionné   ne   peut   pas   rester   à   sa  
place  puisqu’il  n’y  a  plus  rien  qui  le  retienne.  En  effet,  le  lien  du  cotyle  est  rompu  et,  
à  cet  endroit,   les  muscles,  même  chez  les  sujets  les  plus  robustes,  ne  suffisent  pas  à  
stabiliser   l’os,   bien   qu’ils   aient   souvent   cette   utilité   comme   on   le   voit   chez   les  
sportifs451  :    
  
Οὕτως  µμὲν   οὖν  ἡ   φύύσις   τοῦ  πράάγµματος  

ἡµμᾶς   διδάάσκει,   µμὴ   δύύνασθαι   µμεῖναι   κατὰ  
χώώραν   τὸν   µμηρὸν   ἐµμϐληθέέντα   τοῦ  
συνδέέσµμου   διασπασθέέντος·∙   καὶ   γὰρ   αὖ  
κἀκεῖνο  προσθεὶς  ἄν  τις  ἀληθεύύοι,  τῇ  µμὲν  
κατὰ  τὸ  γόόνυ  διαρθρώώσει  σύύνδεσµμοίί  τινέές  
εἰσιν  ἔξωθεν  νευρώώδεις,  τῷ  µμηρῷ  δὲ  µμόόνῳ  
εἷς  οὗτος  οὐδενὸς  ἔξωθεν  ἄλλου  τοιούύτου  
σφίίγγοντος   τὴν   διάάρθρωσιν,   οὔτε   τῶν  
µμυῶν·∙   οὐδὲ   γὰρ  οὐδὲ  παρὰ   τούύτων   ὀλίίγη  
τίίς   ἐστι   βοήήθεια   πρὸς   τὸ   µμὴ   ῥᾳδίίως  
ἐκπίίπτειν   τὰ   ἄρθρα   καὶ   µμάάλισθ'ʹ   ὅταν  
ὦσιν  εὐτραφεῖς  τε  καὶ  σύύντονοι,  καθάάπερ  
οὔτε   τοῖς   γυµμναστικοῖς   καὶ   τοῖς  
σφοδροτάάτας   ἴσχουσι   κατὰ   τὰ  
παλαίίσµματα   πληγάάς   τε   καὶ   πτώώσεις   καὶ  
τάάσεις   καὶ  περιστροφὰς   τῶν  ἄρθρων   οὐκ  
ἐκπίίπτει   τὰ   κῶλα,   διὰ   τὸ   πάάντοθεν  
ἰσχυροῖς  καὶ  µμεγάάλοις  σφίίγγεσθαι  µμυσίίν.  

   Voilà  donc  comment   la  nature  du  problème  nous  
enseigne   que   la   cuisse   ne  peut  pas   rester   en  place,  
après   une   luxation,   lorsque   le   lien   a   été   rompu.  
D’un  autre  côté,  si   l’on  ajoutait   le  commentaire  que  
voici,   on   serait   encore   dans   le   vrai  :   pour  
l’articulation  du  genou,  il  y  a  des  liens  nerveux  qui  
proviennent   de   l’extérieur,   mais,   pour   la   seule  
cuisse,   ce   lien   est   unique,   puisque   nul   autre   lien  
externe   de   ce   genre   ni   les   muscles   n’enserrent  
l’articulation.   Et   de   fait,   ces   derniers   fournissent  
bien  une  assistance  non  négligeable  pour  empêcher  
les   articulations   de   se   luxer   facilement,   surtout   si  
l’on   est   bien   nourri   et   véhément,   de   même   aussi  
que,  chez  les  sportifs  et  ceux  qui,  dans  les  exercices  
de  lutte,  s’exposent  à  la  grande  violence  des  coups,  
des   chutes,   des   extensions   et   des   rotations  
articulaires,   les  membres  ne  se  déboîtent  pas  grâce  
au   fait   qu’ils   sont   enserrés   de   partout   par   des  
muscles  forts  et  grands452.  

                                                
450  De  articulis  70  (Littré  IV  p.  289)  =  In  Hippocratis  librum  de  articulis  et  Galeni  in  eum  commentarius  IV  40  (K.  XVIII  

A  731,  4-‐‑5).  
451  In  Hippocratis  librum  de  articulis  et  Galeni  in  eum  commentarius  IV  40  (K.  XVIII  A  733,  8  -‐‑  734,  1).  
452  Dans  le  premier  membre  de  phrase,  les  deux  οὐδέέ  ne  s’annulent  pas  ;  de  même,  dans  le  deuxième  membre  

de  phrase,  la  négation  οὐκ  ne  fait  que  reprendre  le  οὔτε  lancé  en  tête  juste  après  καθάάπερ.  La  structure  est  donc  :  
«  en   effet,   pas   même   venant   des   muscles,   une   aide   n’est   négligeable   pour   faire   que   les   articulations   ne   se  
déboîtent   pas…,   de  même   que   pas   non   plus   chez   les   spécialistes   des   exercices   physiques   les   membres   ne   se  
déboîtent…  »  
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Le   jeu  des  négations  rend  difficile  la   traduction  de  ce  passage.  L’idée  est  que,  dès  

lors  qu’elle  a  été  luxée,  la  hanche  est  fragilisée  :  en  effet,  après  avoir  été  replacé  dans  
le   cotyle,   le   fémur  peut   facilement   ressortir  puisque   le   ligament   a   été  brisé   lors  du  
déboîtement  et  que  les  muscles  ne  peuvent  pas  le  contenir  à  eux  seuls.  Ces  derniers  
ont   pourtant   une   fonction   rétentrice   tant   que   le   cotyle   n’est   pas   rompu,   comme   le  
montre  la  façon  dont  les  sportifs  musclés  résistent  aux  accidents  les  plus  brutaux453.  
Certes,   chez   ces   individus   exposés   à   des   coups,   des   chutes,   des   extensions   et   des  
rotations   articulaires   d’une   grande   violence   (σφοδροτάάτας…   πληγάάς   τε   καὶ  
πτώώσεις  καὶ  τάάσεις  καὶ  περιστροφὰς  τῶν  ἄρθρων),  l’apparition  de  blessures  telles  
que   la   luxation  de   la   hanche   est   favorisée,  mais   leur  masse  musculaire   les   protège  
malgré  tout  en  servant  de  renfort  au  cotyle.  Ce  sont  naturellement  les  extensions  et  
les  rotations  qui  sont  de  nature  à  provoquer  le  plus  immédiatement  le  déboîtement,  
mais  coups  et   chutes  peuvent  aussi  user   la  zone  de   la  hanche  et  prédisposer  à  une  
luxation.  Certes,   le   plus   souvent,   ces   accidents   donnent   plutôt   lieu   à   des   ruptures,  
dont  les  formes  sont  très  multiples454.  

Ruptures  :  fractures,  claquages,  déchirures.    
  
À   la   palestre,   en   effet,   mais   aussi   dans   la   pratique   des   autres   sport,   les   athlètes  

s’exposent  à  des  pathologies  diverses  que  Galien  range  sous  la  catégorie  générale  de  
la  «  rupture  de  continuité  »  (ἡ  λύύσις  τῆς  συνεχείίας).  Cette  formule  signifie  que  des  
éléments   corporels   qui   forment   normalement   un   ensemble   continu   se   retrouvent  
brutalement  séparés.  
  
Galien   donne   de   ces   pathologies   une   vision   synthétique   dans   le   chapitre   2   du  

deuxième   livre   du   Sur   la   méthode   thérapeutique  :   dans   ce   passage,   alors   qu’il  
s’interroge   sur   l’origine   des   noms   de   maladies455,   il   cite   successivement   les   mots  
ἕλκος  («  plaie  »),  κατάάγµμα  («  fracture  »),  σπάάσµμα  («  arrachement  »  ou  «  claquage  »)  
et  ῥῆγµμα  («  déchirure  »).  Parmi  ces  noms,  qui  donnent  des   indications  sur   la  cause  
de  chaque  pathologie,  certains  ne  sont  faciles  ni  à  comprendre,  ni  à  traduire.    
C’est  la  notion  de  fracture  (κατάάγµμα)  qui  pose  le  moins  de  difficulté  :  elle  concerne  

la   rupture   de   continuité   d’un   os   (ὀστοῦν).   Galien   observe   cependant   que   le   terme  

                                                
453   À   l’exemple   des   athlètes,   la   suite   du   texte   ajoutera   celui   des   bœufs,   invitant   ainsi   à   un   parallèle   entre   les  

athlètes  et  les  animaux.  Sur  ce  point,  voir  I.C.1.a.    
454  Sur  les  traumatismes  de  la  hanche  chez  les  sportifs  modernes,  voir  Mansat  et  de  Ladoucette  2001.  La  préface  

indique  le  fréquence  des  lésions  de  l’articulation  coxo-‐‑fémorale,  notamment  chez  les  sportifs  âgés.  Cette  idée  est  
reprise   dans   le   chapitre   consacré   à   la   coxarthrose   (p.   41-‐‑56),   qui  met   en   évidence   les  mutiples   causes   de   cette  
lésion  :   surmenage   articulaire   et   caractère   répétitif   du   geste,   traumatismes,   intensité   de   la   pratique   sportive,  
dysfonctionnement  aticulaire,  dysmorphie  liée  à  une  pratique  intensive  et  précoce,  notamment  dans  les  sports  de  
combat  et  l’haltérophilie.  Par  ailleurs,  Goldcher  2002  rappelle  que,  dans  l’antiquité,  la  lutte  se  pratiquait  pieds  nus  
alors   qu’aujourd’hui   on   utilise   des   chaussures   qui   limitent   les   dérapages   tout   en   protègeant   des   nombreux  
microtraumatismes,  notamment  aux  orteilles,  et  des  principales  infections  liées  au  sol.  Les  entorses  de  la  cheville  
sont  assez  rares  ;  en  revanche,  on  observe  beaucoup  de  fractures  dans  le  reste  du  membre  inférieur.  

455  De  methodo  medendi  II  2  (K.  X  83,  1-‐‑2).  
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technique   employé   par   les   médecins   pour   désigner   une   fracture   est   non   pas  
κατάάγµμα,  mais  ἄπαγµμα,  le  préfixe  ἀπο-‐‑  soulignant   ici   le  phénomène  d’écartement  
inhérent  à  la  pathologie456.  
En  revanche,  il  semble  que  l’usage  des  autres  mots  soient  quelque  peu  flottant.  On  

observera  en  tout  cas  que  le  calque  français  ne  convient  pas  toujours  pour  traduire  le  
mot  grec  :  ainsi,  par  exemple,  le  mot  σπάάσµμα  peut  désigner  tantôt  un  spasme,  tantôt  
le  claquage  d’un  tendon,  tantôt  la  déchirure  de  nerf.    
Il   se  dégage  malgré   tout  des   tendances  plus  ou  moins   stables  dans   l’usage  de  ces  

termes457.  Ainsi,   selon  Galien,   on   parle   de   «  plaie  »   (ἕλκος)   pour   le   secteur   charnu  
(σαρκῶδες   µμέέρος).   On   distingue   alors   la   blessure   avec   pénétration   (τραῦµμα)   et   la  
blessure   sans   pénétration.   Dans   ce   dernier   cas,   il   y   a   «  déchirure  »   (ῥῆγµμα)   et  
«  contusion  »   (θλάάσµμα),   souvent   avec   «  ecchymose  »   (ἐκχύύµμωσις),   pour   les  
vaisseaux  (ἀγγεῖα)  et  pour  les  muscles  (µμύύες)  ;  il  y  a  «  claquage  »  (σπάάσµμα)  pour  les  
fibres   nerveuses   (νευρώώδεις   ἶνες),   qu’il   s’agisse   de   nerfs   (νευράά)  ou   de   tendons  
(τέένοντες)  ;   enfin,   il   y   a   «  arrachement  »   (ἀπόόσπασµμα)   pour   le   ligament  
(σύύνδεσµμος)458.  
Par  ailleurs,  on  peut  nommer  plus  précisément  une  plaie  (ἕλκος)  selon  les  critères  

intrinsèques   qui   la   caractérisent  :   on   distingue   ainsi   les   plaies   creuses,   sanieuses,  
propres,  plates  ou  encore  avec  extension  de  chair459.  Selon  le  critère  de  la  forme,  on  
distingue  aussi  les  plaies  obliques,  rectilignes,  sinueuses,  recourbées,  plus  ou  moins  
grandes,   plus   ou   moins   profondes,   plus   ou   moins   régulières.   Il   faut   noter   aussi  
l’existence   de   plaies   accompagnées   de   déchirure,   avec   entaille,   partiellement  
inapparente,  orienté  dans  différentes  direction.  Enfin,  les  plaies  enfin  plus  ou  moins  
récentes  et  parfois  encore  accompagnées  d’une  hémorragie460.    
  
Sur   le   fond  de   cette   complexité   terminologique   se   dégage   une   évidence   dans   les  

faits  :  Galien  observe  en  effet  que  toutes  ces  ruptures  se  produisent  très  souvent  à  la  
palestre  quand  un  lutteur  ou  un  pancratiaste  tombe  dans  le  sable,  accablé  de  surcroît  
par   le   poids   de   son   adversaire  ;   ce  genre  de   traumatismes   devait   être   plus   rare   au  
pugilat,  puisque,  dans  ce  type  de  boxe,  les  corps  des  adversaires  ne  sont  en  contact  
que  de  façon  fulgurante.  
  
Ainsi,  dans  le  chapitre  XI  du  Protreptique,  alors  qu’il  compare  la  violence  des  chocs  

de   la   palestre   à   des   assauts   guerriers,   qui   condamnent   les   athlètes   retirés   de   la  
compétition  à  une  fin  de  vie  très  précaire,  Galien  écrit461  :  

                                                
456  De  methodo  medendi  VI  5  (K.  X  423,  18  -‐‑  424  1).    
457  De  methodo  medendi  III  1,  IV  1  et  VI  1  (K.  X  160,  232-‐‑233  et  385).  
458  Pour  une  mise  au  point  moderne  sur  les  lésions  musculaires  et  tendineuses  des  sportifs,  voir  Krejci  et  Koch  

1985  p.  11-‐‑48.  
459  De  methodo  medendi  II  2  (K.  X  84,  3-‐‑5).  
460  De  methodo  medendi  ΙII  10  (K.  X  223).  
461  Protreptique  XI  9-‐‑10  (K.  I  30-‐‑31  =  Boudon-‐‑Millot    p.  109-‐‑110).  
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Ὡς  γὰρ  τὰ  διασεισθέέντα  τῶν  τειχῶν  ἀπὸ  

µμηχανηµμάάτων   ἑτοίίµμως   ὑπὸ   τῆς   τυχούύσης  
διαλύύεται   βλάάϐης,   οὔτε   σεισµμὸν   οὔτ'ʹ  
ἄλλην   τινὰ   βραχυτέέραν   δυνάάµμενα   φέέρειν  
περίίστασιν,   οὕτω   καὶ   τὰ   τῶν   ἀθλητῶν  
σώώµματα  σαθρὰ   καὶ   ἀσθενῆ   ταῖς   κατὰ   τὴν  
ἐπιτήήδευσιν   γεγονόότα   πληγαῖς   ἕτοιµμα  
πρὸς   τὸ   πάάσχειν   ἐστὶ   ἐπὶ   ταῖς   τυχούύσαις  
προφάάσεσιν…·∙  καὶ  πᾶν  ῥῆγµμα  καὶ  σπάάσµμα  
ῥᾳδίίως  κινεῖται.  

   De  même  que  les  murailles  qui  ont  été  ébranlées  
par   les  machines  de  guerre  s’écroulent   facilement  
au  premier  dommage  subi,  ne  pouvant  résister  ni  
à   un   tremblement   de   terre,   ni   à   quelque   autre  
situation   plus   anodine  ;   de   même,   les   athlètes  
aussi   dont   le   corps   est   délabré   et   affaibli   par   les  
coups   reçus   au   cours   de   leurs   activités   sont  
prédisposés   à   souffrir   aux   premières   causes  
venues…  et  toute  sorte  de  rupture  et  de  déchirure  
surviennent  facilement462.  

  
Dans  ce  texte,  alors  que  l’image  des  ruines  suggère  plutôt  des  fractures  osseuses,  les  

termes  ῥῆγµμα  et  σπάάσµμα  semblent  plutôt  désigner  des  ruptures  dans  les  chairs,  les  
vaisseaux,  les  nerfs  et  les  tendons.    
Ici,   en   tout   cas,   c’est   le   contexte  militaire   qui   sert   de   référent   pour   expliquer   les  

réalités  de  la  palestre,  comme  dans  le  chapitre  45  du  Thrasybule  où  Galien  compare  
les   entraîneurs   indisciplinés   à   des   soldats   désobéissant   à   leur   stratège463  :   ici,   les  
athlètes   apparaissent   en   guerre   non   plus   contre   la   nature,   comme   le   suggérait   la  
métaphore  hippocratique  τῇ  φύύσει  πολέέµμιον464,  mais  bien  les  uns  contre  les  autres.    
Dans   la   note   2   p.   109   de   son   édition   du   Protreptique,   V.   Boudon-‐‑Millot   fait   un  

parallèle  entre  ce  texte  et  les  épigrammes  satiriques  de  l’Anthologie  grecque  XI  75  à  86  ;  
elle   renvoie  en  particulier  à   l’épigramme  83  «  où,  comme  dans  notre  passage,   il  est  
question  d’un  violent  tremblement  de  terre,  mais  qui  cette  fois  ne  parvint  pas  même  
à   ébranler   le   coureur   de   stade   Érasistratos.  »  Dans   cette   phrase   du  Protreptique,   en  
tout   cas,   le   séisme   sert   de   comparant   aux   agressions   que   les   athlètes   retraités  
rencontrent   une   fois   leur   carrière   achévée  :   ces   dernières   sont   définies   comme   des  
προφάάσεις,   c’est-‐‑à-‐‑dire   comme   des   «  causes   préalables  »   prédisposant   en   principe  
aux   déclenchements   d’une   maladie,   par   opposition   aux   causes   véritables   et  
immédiates  de  la  pathologie465.  Or,  précisément,  dans   le  cas  des  athlètes,   leur  santé  
est   tellement   fragile   que   le   moindre   prétexte   suffit   à   provoquer   aussitôt   des  
complications  sérieuses.    
De   plus,   on   retrouve   implicitement   l’image   du   séisme   dans   le   même   chapitre  

lorsque   Galien   évoque   les   dents   des   athlètes   «  très   souvent   ébranlées  »  
(διασεσεισµμέένοι  πολλάάκις)  non  pas  après,  mais  bien  pendant   la   carrière   sportive466.  
Facteur  naturel,   le   tremblement  de   terre  pourrait  donc  aussi  servir  de  modèle  pour  
souligner   paradoxalement   la   violence   d’une   activité   non   conforme   à   la   nature.   En  
tout  cas,  si  l’on  en  croit  Protreptique  XII  et  Sur  l’exercice  avec  la  petite  balle  5,  les  adeptes  

                                                
462  Traduction  de  V.  Boudon-‐‑Millot.  
463  Thrasybule  45  (K.  V  892,  9-‐‑14  =  SM  III  p.  95).    
464  Aphorisme  II  51  (Littré  IV  p.  484  =  Magdelaine,  thèse  II  p.  398)  cité  en  Protreptique  XI  6  (K.  I  29  =  Boudon-‐‑Millot    

p.  108).  
465  Sur  le  statut  des  προφάάσεις  par  rapport  aux  véritables  causes  efficientes,  voir  In  Hippocratis  de  uictu  acutorum  
commentarius  IV  100  (K.  XV,  900,  10  -‐‑  901,  7  ;  902,  3  -‐‑  904,  2  =  CMG  5.9.1  p.  358)  étudié  en  I.A.1.d.  

466  Protreptique  XI  10  (K.  I  31  =  Boudon-‐‑Millot    p.  109).  Voir  aussi  I.B.3.a.  
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de   la   palestre,   qui   durant   leur   carrière   se   contentent   d’«  avoir   quelques   membres  
brisés»   (τῶν   µμελῶν   <τι>…   ἀποκλάάσωσι467),   finiraient   par   devenir   des   êtres  
«  broyés  »  (τεθλασµμέένους468).  
    
Par   ailleurs,   le   chapitre   9  du   second   livre  du  Commentaire   galénique  au   traité  des  
Fractures  montre   l’importance  et   la  variété  des  ruptures  osseuses  dans   les  membres  
inférieurs   et   supérieurs   des   sportifs  ;   dans   la   première   phrase   de   la   section   9,  
Hippocrate  évoque  en  effet  la  ressemblance  entre  les  os  du  pied  et  de  la  main  :  «  Le  
pied   de   l’homme   se   compose   de  nombreux  petits   os,   comme   c’est   aussi   le   cas   de   la  main.  »  
(Ποὺς   δὲ   ἀνθρώώπου   ἐκ   πολλῶν   καὶ   µμικρῶν   ὀστέέων   ξύύγκειται,   ὥσπερ   καὶ   χεὶρ  
ἄκρη469.)  »  La   seconde   phrase   évoque,   quant   à   elle,   les   problèmes   de   fractures.  Or,  
lorsque   Galien   analyse   ce   développement,   après   avoir   établi   une   rapide   histoire  
lexicale   du   terme   χρώώς,   il   commente   les   cas   mentionnés   par   Hippocrate   où   la  
fracture  s’accompagne  d’une  plaie  et,  pour  ce  faire,  il  fait  référence  à  la  palestre470  :    
  
«  Κατάάγνυται   µμὲν   οὐ   πάάνυ   τι   ταῦτα   τὰ  
ὀστέέα,   ἢν   µμὴ   ξὺν   τῷ   χρωτὶ   τιτρωσκοµμέένῳ  

ὑπὸ   ὀξέέος   τινὸς   ἢ   βαρέέος·∙   τὰ   µμὲν   οὖν  

τιτρωσκόόµμενα  ἐν  ἑλκοσίίων  µμέέρει  εἰρήήσεται  

ὡς  χρὴ  ἰητρεύύειν.  »  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  
    Χρῶτα   καλοῦσιν   οἱ   Ἴωνες,   ὃ   ἦν   τοῦ  

σώώµματος   ἡµμῶν   σαρκῶδες,   ἐν   ᾧ   µμάάλιστα  
γέένει  τὸ  δέέρµμα  καὶ  οἱ  µμύύες  εἰσὶν,  ἐφεξῆς  δὲ  
οἱ  ὑµμέένες  καὶ  σπλάάγχνα.  Τὸ  δὲ  τῶν  ὀστῶν  
γέένος   οὐκ   ὀνοµμάάζουσι   χρῶτα,   καθάάπερ  
οὐδὲ   τοὺς   χόόνδρους,   οὐδὲ   τοὺς  
συνδέέσµμους.   Οὕτως   οὖν   καὶ   Ὅµμηρος  
φαίίνεται   τῇ   προσηγορίίᾳ   χρώώµμενος   ἐν   οἷς  
φησιν·∙  
"ʺἈεὶ   τῶν   ἔσται   χρὼς   ἔµμπεδος   ἢ   καὶ  
ἀρείίων471."ʺ  
καὶ  ἔµμπαλιν·∙  
"ʺὩς   ἂν   µμὴ   κλαίίουσα   κατὰ   χρόόα   καλὸν  
ἰάάπτῃς472."ʺ    
Ὁ   τοίίνυν   προσεῖπεν   ἐπὶ   τῶν  

προειρηµμέένων   µμορίίων,   ἅπερ   ἦν   πούύς   τε  
καὶ   ἄκρα   χεὶρ   οὐ   πάάνυ   τι   κατάάγνυσθαίί  
φησι   τὰ   ὀστᾶ   χωρὶς   ἕλκους·∙   τῷ   γὰρ   σὺν  
χρωτὶ   τιτρωσκοµμέένῳ   τὸ   αὐτὸ   σηµμαίίνει   τῷ  

   «  Ces   os   ne   se   fracturent   nullement   si   la   peau   n’est  
pas  en  même  temps  blessée  sous  l’effet  d’un  corps  aigu  

ou  pesant  ;  il  sera  donc  question  de  la  façon  dont  il  faut  

guérir  les  blessures  considérées  en  tant  de  plaies.  »  
  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  
Les   Ioniens  appellent  χρώώς476   ce   qui   constitue477  

la   partie   charnue   de   notre   corps,   catégorie   dans  
laquelle   figurent   surtout   la   peau   et   les   muscles,  
puis  les  membranes  et   les  entrailles.  En  revanche,  
la  catégorie  des  os,  ils  ne  l’appellent  pas  χρώώς,  pas  
plus  que  les  cartilages  ou  les  ligaments.  C’est  donc  
de   cette   façon   qu’Homère   lui   aussi   emploie  
manifestement  ce  nom  dans  les  vers  où  il  dit  :  
"ʺToujours,   leur   χρώώς   sera   ferme   ou   même   d’une  
qualité  supérieure."ʺ  
ou  encore  :  
"ʺPour   éviter   que   tes   larmes   n’altèrent   ton   beau  
χρώώς."ʺ  
Hippocrate   s’est   donc   prononcé   au   sujet   des  

parties  qu’il  vient  d’évoquer,  à  savoir  le  pied  et  la  
main  :   les   os,   dit-‐‑il,   ne   se   brisent   nullement   sans  
plaie  ;   en   effet,   "ʺla   peau   est   en  même   temps   blessée"ʺ  
signifie  la  même  chose  que  "ʺavec  une  plaie"ʺ,  et  il  ne  
croit   pas   que,   dans   le   texte   en   question,   il   soit  

                                                
467  Protreptique  XII  2  (K.  I  32  =  Boudon-‐‑Millot    p.  110).  
468  De  parvae  pilae  exercitio  5  (K.  V  910,  13  =  SM  I  p.  102).  
469  De  articulis  9  (Littré  III  p.  448).  
470  In  Hippocratis  librum  de  fracturis  commentarius  II  9  (K.  XVIII  B  435,  1  -‐‑  438,  13).  
471  La  seule  occurrence  conservée  se  trouve  en  Iliade  XIX  33  mais  avec  τῷ  au  lieu  de  τῶν  à  propos  du  cadavre  de  

Patrocle.  Peut-‐‑être  y  a-‐‑t-‐‑il  ici  une  erreur  de  texte.  
472  Odyssée   IV   749  ;   avec   ἰάάπτῃ   au   lieu   de   ἰάάπτῃς,  Odyssée   II   376  ;   dans   les   deux   cas,   il   s’agit   du   corps   de  

Pénélope.  
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µμεθ'ʹ   ἕλκους,   οὐδὲ   διάάφορον   οἴεται   κατὰ  
τὸν   ἐνεστῶτα   λόόγον   ἕλκους   εἰπεῖν   ἢ  
τραύύµματος.  Ὀλίίγιστον   δέέ   ἐστιν   ἐν   ἄκροις  
τοῖς   κώώλοις.   τὸ   γὰρ   σαρκῶδες,   ὥσπερ  
πλεῖστον   ἐν   βραχίίονίί   τε   καὶ   µμηρῷ,   τοῦτ'ʹ  
οὖν  τὸ  ὅλον  ἑτοίίµμως  πάάσχει  προσπεσόόντος  
τινὸς   ἔξωθεν   ἄκρᾳ   χειρὶ   καὶ   ποδὶ   τοῦ  
δυναµμέένου   κατάάξαι   τι   τῶν   ἐν   αὐτοῖς  
ὀστῶν.   Αἰτίίαι   γάάρ   εἰσι   γοῦν   γενικώώταται  
τέέσσαρες   ὀστῶν   κατάάγµματος   ἤτοι   θλάάσαι  
τι   δυνάάµμενον   ἰσχυρῶς   ἐµμπεσόόν.   Ἔστι   δὲ  
δῆλον   ὅτι   χρὴ   τὸ   τοιοῦτον   σῶµμα   σκληρὸν  
µμὲν  κατὰ   τὴν   οὐσίίαν,   οὐ  σµμικρὸν   δὲ   κατὰ  
τὸν   ὄγκον   ἢ   διατεµμνόόµμενον   τὸ   δέέρµμα  
µμόόνον   ἤ   τι   τῶν   µμετ'ʹ   αὐτὸ   τὸ   µμέέχρι   τῶν  
ὀστῶν,   ἀλλὰ   καὶ   αὐτὰ   τὰ   ὀστᾶ·∙   καὶ   καλεῖ  
γ'ʹ   ἕδραν   αὐτὸς   τὸ   τοιοῦτον   πάάθηµμα   τῶν  
ὀστῶν   ἐν   τῷ   περὶ   τῶν   ἐν   τῇ   κεφαλῇ  
τραυµμάάτων   καὶ   µμέέντοι   καὶ   καθαλλόόµμενοίί  
τινες   ἀφ'ʹ   ὑψηλοῦ   διέέκλασαν   ἤτοι   τῆς  
κνήήµμης  ὀστοῦν  ἢ  τὸ  τοῦ  µμηροῦ  ξηροτέέρων  
αὐτοῖς   καὶ   οὐ   πάάνυ   πυκνῶν   ὄντων.  
Εἴδοµμεν473   δὲ   καὶ   κατὰ   παλαίίστραν  
κάάταγµμα   γιγνόόµμενον474   κατὰ   περίίκλασιν.  
Οὕτω   γὰρ   ἄν   τις   ἑρµμηνεύύσειε   σαφῶς,  
ὥσπερ  κἀπὶ  τοῦ  συντριϐέέντος  τὴν  κνήήµμην,  
µμετὰ   τῆς   περόόνης   ἅµμα   τραύύµματι   µμεγάάλῳ  
γυµμνωθέέντων   τῶν   ὀστῶν.   Συνέέϐη   γὰρ  
ἐκεῖνο   γενέέσθαι   τὸ   κάάταγµμα   τῆς   κνήήµμης  
ἐγκαρσίίας   ὑποϐεϐληµμέένης   τῷ   τοῦ  
παλαίίοντος   κώώλῳ   καταναγκαζοµμέένων  
αὐτῆς   κάάτω   τῶν   περάάτων   ἀµμφοτέέρων  
παραπλησίίου   συµμϐαίίνοντος   τῷ  
γιγνοµμέένῳ,   ὥσπερ  περὶ   τὰ   κλώώµμενα  ξύύλα  
κατὰ   προαίίρεσιν   ὑφ'ʹ   ἡµμῶν   αὐτῶν.  
Ἐπιτιθέέντες   γὰρ   αὐτὰ   καθ'ʹ   ἑκατέέρου  
µμηροῦ  λοξὰ  κἀπὶ   τῶν  χειρῶν   ἑκάάτερον   τὸ  
ἄκρον   ἰσχυρῶς   ἀναγκάάζοντες   κάάτω   κατὰ  
τὸ  µμέέσον  αὐτῶν  ὁρῶµμεν  ῥηγνύύµμενα.  
Ὥσπερ   οὖν   οὔτε   µμέέγα   ξύύλον   οὔτ'ʹ  

εὔτονον,   ἀλλὰ   καὶ   σµμικρὸν   καὶ   ἄῤῥωστον  
ἐν  τούύτῳ  τῷ  τρόόπῳ  κλῶµμεν,  οὕτως  ἐπειδὰν  

différent  de  dire  "ʺplaie"ʺ  ou  "ʺblessure"ʺ.  Or  il  ne  s’agit  
que   d’une   toute   petite   partie   à   l’extrémité   des  
membres.  En  effet,  ce  qui  est  charnu,  comme  dans  
le  bras  et  la  cuisse  principalement,  tout  cela,  donc,  
est   promptement   affecté   lorsque   l’on   tombe   à  
l’extérieur   sur   la   main   ou   le   pied   au   risque   de  
casser   un   de   leurs   os.   En   effet,   il   existe   quatre  
causes,   du   moins   les   plus   générales,   qui  
expliquent   la   fracture   des   os,   c’est-‐‑à-‐‑dire   le   fait  
qu’on   puisse   se   briser   quelque   chose   lors   d’une  
chute  violente.  Il  est  clair  que  le  corps  en  question  
doit  être  sec  par  essence,  de  masse  non  négligeable  
et   tranché   non   pas   seulement   dans   la   peau   ou  
dans  une  des   strates  entre   la  peau  et   les  os,  mais  
jusque  dans  les  os  eux-‐‑mêmes.  Lui-‐‑même,  dans  le  
traité   Plaies   de   la   tête,   donne   à   cette   pathologie  
osseuse   le   nom   de   "ʺsiège478"ʺ,   et   notamment   il   y   a  
des   gens   qui,   pour   avoir   sauté   de   haut,   se   sont  
cassé  aussi  un  os  de  la  jambe  ou  celui  de  la  cuisse,  
qui   sont   secs  et  nullement  denses.  En  outre,  nous  
avons  vu  dans  une  palestre  une  cassure  qui  s’était  
produite   lors   d’un   fléchissement.   Dans   ces  
conditions,  en  effet,   l’interprétation  peut  être  faite  
avec   clarté,   comme   c’est   aussi   le   cas   lorsqu’on   se  
casse  la   jambe,  puisque  les  os  du  péroné  sont  mis  
à   nus   avec   en  même   temps  une   grande  blessure.  
En   effet,   cette   fracture   s’est   produite   alors   que   la  
jambe   du   sujet   avait   été   jetée   en   oblique   sous   le  
membre   de   son   partenaire   de   lutte,   dans   des  
conditions   telles   que   l’une   et   l’autre   de   ses  
extrémités   subissaient   une   contrainte   vers   le   bas,  
l’accident   s’étant  déroulé  d’une  façon  comparable  
à   ce   qui   se   produit   dans   le   cas   de   bouts   de   bois  
que   nous   aurions   rompus   intentionnellement  :  
quand  nous   les  positionnons  en  oblique  sur   l’une  
ou   l’autre   cuisse   en   tenant   chacune   des   deux  
extrémités,  si  nous  exerçons  sur  ces  dernières  une  
forte  contrainte  vers  le  bas,  nous  voyons  de  telles  
pièces  se  casser  en  leur  milieu.  
Donc,  de  même  que  nous  brisons  de  cette  façon  

un  bout  de  bois  qui  n’est  ni  gros  ni  robuste,  mais  
fin  et  fragile,  de  même,  lorsque  l’os  est  trop  faible  

                                                                                                                                           
473  Il  faut  éditer,  semble-‐‑t-‐‑il,  εἴδοµμεν  et  non  ἴδοµμεν  contrairement  à  K.  XVIII  B  436,  17.  
474  K.  XVIII  B  436,  18  édite  par  erreur  γιγυόόµμενον  au  lieu  de  γιγνόόµμενον.  
475  En  K.  XVIII  B   437,   15-‐‑16,   la   conjonction  ὅταν  est   suivie  de   l’indicatif   futur   τηρήήσουσιν,   auquel   il   faudrait  

peut-‐‑être  préférer  le  subjonctif  aoriste  τηρήήσωσιν.  
476  Pour   traduire  χρώώς,  on  ne  peut  utiliser  ni  «  peau  »,  qui  sert  à  rendre  δέέρµμα,  ni  «  chair  »,  qui  sert  à  rendre  

σάάρξ,   ni   «  cuir  »,   qui  manque   vraiment   d’élégance,   surtout   pour   désigner   la   peau   de   Pénélope.  On   renoncera  
donc  ici  à  donner  un  équivalent  français  de  ce  terme.  Sur  χρώώς  chez  Homère,  voir  Galhac  2010.  

477  Dans  cette  phrase,  il  est  gênant  de  garder  l’imparfait  en  français.  
478  De  capitis  vulneribus  3,  1  (Littré  III  p.  193).  
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ὀστοῦν   ἀσθενὲς   ᾖ   φύύσει   κατὰ   τὰς  
εἰρηµμέένας   ἐνεργείίας   διακλᾶται   µμέέσον  
τοιούύτων.   Ἀλλ'ʹ   ὁ   τοιοῦτος   τρόόπος   τῶν  
παλαισµμάάτων   ἐν   ἄκροις   τοῖς   κώώλοις  
ὀστῶν,   οὔθ'ʹ   ὅταν  ἀφ'ʹ   ὑψηλοῦ   πηδήήσαντες  
ἢ  καταφερόόµμενοι  τηρήήσουσιν475  ἐπὶ  τῆς  γῆς  
ἢ   βιαίίως   τὸν   πόόδα   διασπῶντες,   µμᾶλλον  
γὰρ   ἐν   ταῖς   τοιαύύταις   πληγαῖς   οἱ  
σύύνδεσµμοι   τῶν   ὀστῶν   ἤπερ   αὐτὰ  
κατάάγνυται.  Τοῦτο  δ'ʹ  αὐτοῖς  συµμϐαίίνει  καὶ  
διὰ  τὴν  σµμικρόότητα  µμὲν,  ἀλλὰ  καὶ   διὰ  τὴν  
σκληρόότητα   µμᾶλλον,   οὐ   µμὴν   οὐδὲ   τοῖς  
ἔξωθεν   αὐτοῖς   ἐµμπιπτόόντων   σφοδρῶς  
δύύναταίί   τι   ῥᾳδίίως   συντρῖψαι   µμὴ  
σκληρόότερόόν   τε   τῶν   ὀστῶν   ὑπάάρχον,  
ἀξιόόλογον   δὲ   τῷ   µμεγέέθει.   Τὸ   δὲ   τοιοῦτον  
οὐδὲ  τοῦ   δέέρµματος  φείίδεται,  καθάάπερ  οὐδ'ʹ  
ὅταν   ὀξὺ   τὸ   τιτρῶσκον   ᾖ·∙   καὶ   γὰρ   καὶ  
τοῦτο   φθάάνει   προδιατέέµμνον  ἃ   τοῖς   ὀστοῖς  
ἐπίίκειται,   πρὶν   ἐντυχεῖν   αὐτοῖς   ὅπερ  
εὐλόόγως   ἔφη   µμὴ   πάάνυ   τι   κατάάγνυσθαι   τὰ  
ὀστᾶ  ταῦτα  χωρὶς  ἕλκους.  Ἀλλ'ʹ  ἐπεὶ  µμέέλλει  
περὶ   τῶν   µμεθ'ʹ   ἕλκους   καταγµμάάτων   ἰδίίαν  
ποιεῖσθαι  τὴν  διδασκαλίίαν,  ἐν  τοῖς  ἐφεξῆς  
εἰς  ἐκεῖνο  τοῦ  βιϐλίίου  χωρίίον  ἀνέέϐαλε  καὶ  
τὸν  περὶ  τούύτων  λόόγον.    

par  nature  pour  accomplir  les  actions  dont  il  vient  
d’être   question,   il   se   brise   en   son  milieu.  Mais   ce  
genre  d’accidents  de  lutte  concerne  les  os  situés  à  
l’extrémité   des   membres   et   ne   se   produit   pas   si  
l’on   fait   attention   quand   on   saute   de  haut,   qu’on  
retombe   sur   le   sol   ou   qu’on   fait   un   écart   violent  
avec   le   pied,   car   dans   de   tels   chocs   ce   sont  
davantage   les   ligaments   des   os   que   les   os   eux-‐‑
mêmes   qui   se   rompent.   Mais   cela   leur   arrive   à  
cause   de   leur   finesse,   certes,   mais   davantage  
encore   à   cause   de   leur   sécheresse,   et,   quand   ils  
rencontrent  dans   leur   chute  des   objets   extérieurs,  
aucun   de   leur   os   ne   peut   non   plus   se   casser  
facilement   s’il   n’est   pas   à   la   fois   particulièrement  
sec  et   d’une  grandeur  notable.  Or  un   tel  accident  
ne  ménage  pas  non  plus   la   peau,   et   c’est   aussi   le  
cas  lorsque  l’objet  qui  blesse  est  pointu  ;  et  de  fait,  
voilà  précisément   ce  qui  coupe  en  premier  ce  qui  
recouvre   les   os,   avant   de   rencontrer   ces   derniers  
eux-‐‑mêmes,   idée   qu’il   a   bien   exprimée   en   disant  
que   ces   os   ne   se   brisent   nullement   sans   plaie.  
Mais,   puisqu’il   est   sur   le   point   de   dispenser   son  
enseignement   sur   ce   qui   concerne   en   propre   les  
fractures   accompagnés   de   plaies,   il   a   renvoyé  
ensuite  à  cette  partie  du  livre  et  aux  propos  qu’il  a  
tenus  sur  ce  sujet.    

  
Si  l’on  en  croit  le  commentaire  galénique,  Hippocrate  estime  que  les  fractures  de  la  

main  et  du  pied  sont  toujours  accompagnées  de  plaies.  Cet  accident  est  fréquent  lors  
de  la  chute  de  corps  secs  et  lourds,  agressés  dans  leur  chair  et  jusque  dans  leurs  os.  
Lorsqu’on   saute   de   haut,   une   telle   fracture  ouverte   peut   aussi   se   produire   pour   la  
cuisse  et  le  bras,  parties  où  la  chair  est  plus  épaisse479.    
Dans  ce  passage,  Galien   introduit  l’exemple  d’une  blessure  qui  s’est  produite  à   la  

palestre.  Le  bas  de  la  jambe  d’un  individu  s’est  cassé  sous  le  poids  du  partenaire  de  
lutte,   qui   écrasait   sa   propre   jambe   sur   celle  de   son   adversaire.  Galien   compare   cet  
accident  à  la  façon  dont  on  casse  une  branche  sur  sa  cuisse  :  en  général,  comme  pour  
le  bois,   ce  genre  de   fracture   se  produit   lorsque   l’os   est   sec,  peu  épais,   relativement  
long,   s’il   rencontre   violemment   un   objet   lourd   ou   pointu   ou   s’il   subit   une   longue  

                                                
479   On   retrouve   cette   idée   dans   le   chapitre   2   du   cinquième   livre   du   Sur   la   méthode   thérapeutique   (De   methodo  
medendi  V  2,  K.  X  309-‐‑313)  :  dans   ce  passage,  Galien  affirme  qu’un   vaisseau   connaît  une  hémorragie  quand   sa  
tunique  s’est  fendue  en  cas  de  blessure  (τρῶσις),  de  contusion  (θλάάσις)  ou  de  déchirure  (ῥῆξις)  ;  il  précise  qu’on  
parle  de  blessure  quand  l’objet  percutant  le  corps  est  pointu  et  tranchant,  de  contusion  quand  l’objet  est  lourd  et  
dur,  et  de  déchirure  quand  la  rupture  se  produit  lors  d’une  tension  excessive.  Si  le  vaisseau  est  plein,  une  chute  
de  haut  ou  un   choc  avec  un  objet   lourd  et  dur  provoquent   sa  déchirure  et  sa  contusion  ;  mais  si   le  vaisseau  est  
vide  ou  peu  rempli,  il  y  aura  uniquement  une  contusion.  La  même  différence  peut  être  observée  quand  une  pierre  
cogne   violemment   une   outre   selon   que   cette   dernière   est   pleine   ou   remplie.   Il   en   va   de  même   pour   ceux   qui  
mettent  toute  la  force  à  soulever  un  poids  trop  lourd,  mais  aussi  pour  ceux  qui  courent  trop  vite,  qui  font  un  trop  
grand  saut  ou  qui  exercent  sur  leurs  muscles  une  trop  forte  tension,  comme  on  le  ferait  sur  une  corde  ou  sur  une  
courroie.  
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pression   exercée   en   son   milieu.   Dans   tous   les   cas,   le   sportif   subira   une   fracture  
ouverte.  
  
Comme  le  laissent  entendre  les  accidents  de  ceux  qui  chutent  d’un  point  élevé,  ce  

genre   de   fracture   n’arrive   pas   uniquement   à   la   palestre,   mais   aussi   dans   d’autres  
circonstances   de   la   vie,   comme   lorsqu’on   tombe   d’un   toit,   d’un   arbre   ou   d’une  
échelle.   Mais   il   existe   un   sport   qui   réunit   à   la   fois   la   violence   des   coups   et   la  
possibilité  de   tomber  de  haut  :   il   s’agit  de   l’activité  hippique.  En   effet,   les   chevaux  
propulsent  parfois  leur  cavalier  à  des  hauteurs  non  négligeables,  qui  préfigurent  un  
atterrissage   pour   le   moins   périlleux480.   Or   Galien   est   conscient   des   risques  
traumatiques   liés  à   l’équitation,  qui  sont   cités  parmi  d’autres  dans   le  chapitre  5  du  
Sur  l’exercice  avec  la  petite  balle481  :  
  
<Kαὶ  µμέέντοι>  καὶ  ἱππασίίαι  σύύντονοι  τῶν  

τε  κατὰ  νεφροὺς  ἔρρηξάάν  τι  καὶ  τῶν  κατὰ  
θώώρακα   πολλάάκις   ἔϐλαψαν,   ἔστι   δ'ʹ   ὅτε  
καὶ   τοὺς   σπερµματικοὺς   πόόρους,   ἵνα   τὰ  
τῶν  ἵππων  ἁµμαρτήήµματα  παραλείίπω,  δι'ʹ  ἅ  
γε   πολλάάκις   ἐκπεσόόντες   τῆς   ἕδρας   οἱ  
ἱππεῖς  παραχρῆµμα  διεφθάάρησαν.    

   Précisément,   d’intenses   séances   d’équitation   ont  
brisé   une   partie   de   la   zone   rénale   et   souvent  
endommagé   une   partie   de   la   région   thoracique,  
ainsi   que  parfois   les   canaux   spermatiques,  pour  ne  
pas  mentionner  les  torts  causés  par  les  chevaux,  qui  
souvent,  après  avoir  éjecté  les  cavaliers  de  leur  selle,  
les  ont  mis  en  pièces  sur-‐‑le-‐‑champ.      

  
Pour  Galien,  la  pratique  de  l’équitation  risque  ainsi  de  provoquer  un  tassement  du  

corps,   ressenti   au   niveau   des   reins,   du   thorax   et   parfois   dommageable   pour   les  
canaux  spermatiques.  Contrairement  au  début  du  Sur  la  thériaque  à  Pison,  il  n’est  pas  

                                                
480   Sur   la   traumatologie  moderne  de   l’équitation,   voir  Allemandou  2009.   Il   est   à  noter  que   l’auteur   (p.   13-‐‑15)  

propose   une   brève   histoire   des   courses   de   chevaux.   Il   distingue   les   courses   de   quadriges,   qui   sont   les   plus  
prestigieuses,   les   courses   de   biges   et   les   courses   de   chevaux   montés   à   cru.   Il   souligne   l’intensification   et   la  
professionnalisation   des   compétitions   hippiques   sous   l’Empire   romain,   qui   ont   lieu   non   plus   seulement   à  
l’hippodrome   comme   chez   les   Grecs,   mais   dans   le   cirque,   dont   les   capacités   d’accueil   sont   considérables.   Il  
montre   l’importance   des   paris   et   des   tensions   entre   factions   rivales,   identifiées   chacune   par   une   couleur  
spécifique.   Cependant,   Galien   n’est   pas   cité.   D’après   l’étude   d’A.   Allemandou,   la   quasi-‐‑totalité   des   accidents  
subis   par   les   cavaliers   sont   dus   à   des   chutes   de   cheval,   suivies,   dans   10%   des   cas,   de   coup   de   pied   et   de  
piétinement  (p.  41).  L’auteur  distingue  en  effet  les  traumatismes  directs  par  chute  au  sol,  dont  les  conséquences  
varient  selon  la  façon  dont  le  cavalier  est  tombe  (p.  61-‐‑97),  et  les  traumatismes  secondaires  à  la  chute,  notamment  
si   le   cavalier   reste  attaché  d’une  manière  ou  d’une  autre   à   sa  monture  ou  à   son  véhicule   (p.   98-‐‑107).   Il   évoque  
aussi  des  pathologies  micro-‐‑traumatiques  diagnostiquées   essentiellement   au  niveau  des  os   et  des   cartilages  du  
dos  (p.  159-‐‑164),  ainsi  que  dans  les  membres  inférieurs  (p.  171-‐‑186).  La  minceur  et  la  légèreté  sont  généralement  
un   atout   pour   les   cavaliers   bien   que   leur   musculature   soit   le   plus   souvent   harmonieuse   (p.   127-‐‑128).  
L’amélioration  du  confort  des  selles  a  considérablement  réduit  les  lésions  superficielles  dues  aux  frottement  et  au  
choc  de  l’assise  ;  cependant,  l’adaptation  posturale  du  rachis  aux  contraintes  de  la  monte,  appelée  «  syndrome  du  
cavalier  »,   ne   peut   pas   être   évitée.   Aucune   remarque   n’est   faite   sur   l’éventuel   endommagement   des   organes  
génitaux.  Quant  à  la  thèse  de  médecine  vétérinaire  consacrée  au  sport  hippique  de  R.  Chansart,  elle  fait  l’histoire  
de   l’équitation   en   adoptant   étonnamment   une   perspective   anthropologique   et   non   pas   animalière   (Chansart  
1949)  :   l’auteur   évoque   les  différentes   activités  hippiques  du  point  de  vue  du   cavalier.   Pour   l’antiquité   comme  
pour  le  Moyen-‐‑Âge,  il  ne  parle  pas  de  la  chasse,  mais  seulement  des  courses  montées,  des  courses  de  chars  (p.  17-‐‑
34)  et  de  la  voltige  (p.  38-‐‑39),  mais  il  ne  fait  pas  allusion  aux  traumatismes  causés  par  ces  activités  et  rien  n’est  dit  
du  jugement  des  médecins  grecs  sur  ce  sujet.  Pour  la  période  médiévale,  il  se  concentre  sur  les  tournois,  les  joutes  
et  d’autres  exercices  du  même  ordre  (p.  35-‐‑48).  

481  De  parvae  pilae  exercitio  5  (K.  V  910,  3-‐‑7  =  SM  I  p.  102).  Sur  ce  texte,  voir  Gourevitch  2001  p.  71.  
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fait  allusion  ici  au  risque  de  plaie  que  les  frottements  répétés  peuvent  occasionner  au  
niveau   du   périnée,   notamment   chez   les   enfants   sensibles482  :   ce   sont   bien   plutôt   la  
résistance  et  la  circulation  des  canaux  spermatiques  eux-‐‑mêmes  qui  sont  en  jeu  dans  
ce  passage.  Mais  ce  sont  surtout  les  chutes  qui  peuvent  s’avérer  désastreuses,  surtout  
si   le   sportif,   une   fois   désarçonné,   est   piétiné   par   un   ou   plusieurs   chevaux,   qu’il  
s’agisse  de  ses  bêtes  ou  de  celles  de  ses  concurrents.    
  
Dans   le   chapitre  6   du   troisième   livre   du   Sur   la   méthode   thérapeutique,   Galien  

s’intéresse   également   aux   contusions   et   aux   plaies   occasionnées   par   le   sport   au  
niveau  de  la  jambe  ou  du  bras483.  Il  distingue  alors  deux  cas  de  figure,  et  donc  deux  
traitements,   selon  que   les   tendons   et   les  nerfs  ont   été   atteints  ou   épargnés484.  Or,   à  
l’en   croire,   chez   les   athlètes,   les   blessures   superficielles   seraient   plus   rares   que   les  
blessures  profondes485  :  
  
Ἅπαξ   οὖν   εἶδον   τοῦτο   γιγνόόµμενον…  

Ἅµμα  µμέέντοι  τῷ   δέέρµματι  πάάνυ  πολλάάκις  
ἐθεασάάµμην  νεῦρα  θλασθέέντα  καὶ  διὰ  τὸ  
συνεχὲς   τοῦ   συµμπτώώµματος   οἱ   ἀθληταὶ  
τῇ   πείίρᾳ   διδαχθέέντες   ἔχουσι  
κατάάπλασµμα…  

   Une  fois,  donc,  j’ai  vu  ce  cas  de  figure…  Toutefois,  
j’ai   très   souvent   observé   qu’en  même   temps   que   la  
peau,  des  nerfs  avaient  été  comprimés,  et,  comme  le  
symptôme   se   manifeste   sans   arrêt,   les   athlètes,  
instruits   par   l’expérience,   disposent   d’un  
cataplasme…  

  
Dans   ce   témoignage  apporté  par  Galien,   l’opposition   entre   les  groupes  ἅπαξ  οὖν  

εἶδον  et  πάάνυ  πολλάάκις  ἐθεασάάµμην,   renforcée  par   la  coordination  µμέέντοι,  montre  
que  les  blessures  graves  étaient  extrêment  courantes  dans  le  monde  des  athlètes.  Ces  
derniers,   principalement   des   sportifs   de   combat,   en   auraient   même   une  
«  expérience  »   plus   grande   encore   que   Galien   lui-‐‑même,   comme   en   témoigne   le  
complément  de  temps  διὰ  τὸ  συνεχὲς,  qui  exprime  une  fréquence  encore  supérieure  
à  celle  du  groupe  πάάνυ  πολλάάκις.  
  
Par  ailleurs,  bien  qu’elle  fût  sans  doute  interdite486,  la  morsure  était  au  pancrace  une  

cause  possible  de  plaie  relativement  profonde,  comme  le  prouve  la  notice  que  Galien  
consacre  dans  le  livre  I  du  Sur  les  médicaments  selon  les  genres  à  un  emplâtre  cicatrisant  
dont  il  relativise  les  vertus  prétendument  extraordinaires487  :  
  

                                                
482  Sur  le  De  theriaca  ad  Pisonem  1  (K.  XIV  212,  10  -‐‑  213,  1),  voir  supra  la  section  consacrée  aux  contusions  et  aux  

plaies.  
483  De  methodo  medendi  VI  3   (K.  X  407,   5   -‐‑   408,   13).  On   reviendra   sur   ce  passage  quand   il   sera  question  de   la  

thérapeutique  sportive  en  II.A.3.c.  
484  En  De  methodo  medendi  VI  3,  Galien  distingue  clairement  «  la  contusion  des  tendons,  lorsqu’elle  se  produit  en  

même   temps  que   celle  du  derme  contusionné  et   blessé  »   (ἡ  θλάάσις  ἡ   τῶν  νεύύρων,  ὅταν  µμὲν  ἅµμα  τῷ  δέέρµματι  
θλασθέέντι  τε  καὶ  ἑλκωθέέντι  γίίγνηται  ;  K.  X  407,  8-‐‑10)  et  «  les  cas  où  les  tendons  n’ont  pas  subi  de  contusion  »  
(τὰ  δὲ  χωρὶς  τοῦ  θλασθῆναι  ;  K.  X  407,  12-‐‑13).  

485  De  methodo  medendi  VI  3  (K.  X  407,  15  -‐‑  408,  1).  Sur  ce  texte,  voir  aussi  I.C.1.a  et  II.A.3.c.  
486  Voir  Decker  et  Thuillier  2004,  p.  241.  
487  De  compositione  medicamentorum  per  genera  I  13  (K.  XIII  418,  14-‐‑18  ;  419,  1-‐‑2).  Le  début  de  ce  texte  a  déjà  été  cité  

plus  haut,    pour  justifier,  du  point  de  vue  de  l’agresseur,  un  risque  de  chute  de  dents.  
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Ἀνέέπεισε   γοῦν   τίίς   τινα   τῶν   ἰατρῶν,  
ἐπιτιθέέναι   τὴν   ἔµμπλαστρον   ταύύτην   ἐν  
παγκρατίίῳ  δηχθέέντι  νεανίίσκῳ  τὸν  λιχανὸν  
δάάκτυλον,   ὃς   οὕτως   ἔσχε   κακῶς,   ὡς  
κινδυνεῦσαι   µμὲν   ἀποσαπῆναι   τὸ   δηχθὲν  
µμόόριον   ὅλον,   ἐπιγενοµμέένης   σηπεδόόνος  
αὐτῷ…  Γενοµμέένου  τοῦδε  τοῦ  δήήγµματος  οὐκ  
εἰς  νεῦρον,  ἀλλ'ʹ  εἰς  σάάρκα…  

   Toujours   est-‐‑il   que   quelqu’un   est   parvenu   à  
persuader   un   médecin   d’appliquer   cet   emplâtre  
sur  un  jeune  homme  s’étant  fait  mordre  l’index  au  
pancrace,   qui   s’en   trouva   si   mal   qu’il   risqua   de  
perdre   la   totalité   de   la   partie   mordue   puisqu’un  
pourrissement  était  apparu  par  la   suite  au  niveau  
de   sa   blessure…  La  morsure   s’était   produite   non  
pas  dans  le  nerf,  mais  dans  la  chair…  

  
Galien  estime  que  la  morsure  évoquée  dans  cette  anecdote  constituait  une  blessure  

relativement   banale   et   superficielle,   car   elle   n’atteignait   pas   le   nerf.   La   plaie   ne  
présentait  donc  aucun  risque  réel  de  complication,  malgré   la  menace  de  pourriture  
redoutée   au   début.   Cette   crainte   s’explique   sans   doute   par   le   fait   que   les  
dégénérescences  nécrotiques  étaient  assez  répandues  dans  les  cas  de  morsure.  Ainsi,  
moins   sanglante   certes   que   l’arène   des   gladiateurs,   la   palestre   reste  malgré   tout   le  
théâtre  de  blessures  passablement  dangereuses.  
  
C’est  ce  que  montre  encore  le  cas  d’un  enfant  blessé  au  sternum  lors  d’une  séance  à  

la   palestre,   qui   est   étudié   dans   le   treizième   chapitre   du   livre   VII   des   Pratiques  
anatomiques.  Dans  ce  texte,  Galien  donne  une  description  anatomique  des  organes  de  
la  cage  thoracique.  Il  fait  alors  une  digression  pour  exposer  le  cas  de  cet  enfant,  dont  
la  blessure  dégénère488  :  
  
Πληγεὶς   ἐκεῖνος   ὁ   παῖς   ἐν   παλαίίστρᾳ  

κατὰ   τὸ   στέέρνον,   ἠµμελήήθη   µμὲν   τὸ   πρῶτον,  
ὕστερον   δ'ʹ   οὐ   καλῶς   προὐνοήήθη.   Καὶ   µμετὰ  
τέέσσαράάς   που   µμῆνας   ἐφάάνη   πῦον   ἐν   τῷ  
πληγέέντι   µμορίίῳ…   Πᾶσιν   ἐδόόκει   σφάάκελος  
εἶναι  τοῦ  στέέρνου  τὸ  πάάθος,  ἐφαίίνετο  δὲ  καὶ  
ἡ   τῆς   καρδίίας   κίίνησις   ἐκ   τῶν   ἀριστερῶν  
αὐτοῦ  µμερῶν…    

   Cet   enfant,   qui   avait   été   blessé   à   la   palestre   au  
niveau   de   la   poitrine,   fut   négligé   tout   d’abord,  
puis   traité   de   façon   non   satisfaisante.   Et   après  
quatre   mois   environ,   du   pus   apparut   dans   la  
partie  qui  avait  été  frappée…  Il  apparaissait  à  tous  
que   le   mal   était   une   gangrène   du   sternum,   et   le  
mouvement   du   cœur   était   même   visible   sur   les  
parties  gauches  de  la  zone…    

  
Ce   cas   de   blessure   au   sternum,   qui   se   produit   à   la   palestre,   donne   lieu   dans   un  

premier  temps  à  un  mauvais  traitement,  si  bien  que  la  blessure  devient  purulente  et  
dégénère   en   gangrène.   Il   semble   que   ce   cas   de   nécrose,   qui   touche   au   niveau   du  
péricarde  la  «  partie  contiguë  au  sternum  »,  corresponde  à  une  ostéomyélite489.  
  

Un  problème  semblable  est  observé  chez  un  autre  jeune  garçon,  mais  cette  fois-‐‑ci  au  
niveau  du  périnée,   après  une   séance  d’équitation  un  peu  particulière,   le   carroussel  

                                                
488  De   anatomicis   administrationibus   VII  13   (K.   II   632,   7-‐‑10  ;   15-‐‑18).   L’ensemble   de   la   séquence   est   traduit   dans  

Moraux  1985  p.  121-‐‑122.  Ce  cas  est  également  examiné  dans   les  premières   lignes  conservées  du  Sur   les  doctrines  
d’Hippocrate  et  Platon,  mais  dans  ce  texte  il  n’est  pas  fait  allusion  à  la  palestre  De  placitis  Hippocratis  et  Platonis  I  (K.  
V  181,  1  -‐‑  182,  7  =  CMG  5.4.1.2  p.  74).  Voir  Gourevitch  2001.  

489  De   placitis  Hippocratis   et   Platonis   I   (K.  V   181,   1   =  CMG   5.4.1.2   p.   74)  :   τὸ   συνεχὲς   τῷ   στέέρνῳ   διασεσήήπει.  
Moraux  1985  p.  122  et  180. 
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des  «  jeux  de  Troie  »  (lusus  Troiae).  Ce  cas  est  décrit  dans  le  premier  chapitre  du  Sur  la  
thériaque  à  Pison  ;  il  concerne  le  fils  du  destinataire  de  ce  traité490  :  
  
Ὁπόότε  γάάρ  σου  τῶν  παίίδων  ὁ  φίίλτατος  

τὴν   περὶ   τὸ   περιτόόναιον   διάάθεσιν   ἔσχεν,  
ἔκ  τινος  τοῦ  ἱππεύύειν  ἀνάάγκης,  ἐπειδήή  τις  
καὶ   δηµμοτελὴς   ἦν   µμυστηρίίων   ἱερουργὸς,  
διὰ   θρησκείίαν,   τὴν   ὑπὲρ  Ῥωµμαίίων   θεῶν  
ἀναγκαίίως   ἀγοµμέένην   τόότε,   ἐφ'ʹ  ᾧ   δὴ   καὶ  
τοὺς   εὐγενεστάάτους   παῖδας   ἱππεύύοντας  
εὐρύύθµμως   καὶ   χορεύύοντας,   ὥσπερ   τοῖς  
ἵπποις,   ἔδει   τινὰ   τῶν   µμυστηρίίων   καὶ  
αὐτοὺς   ἐπιτελεῖν.  …  Kαὶ   τοῦ   παιδὸς   τοῦ  
σοῦ  ἁπαλοῦ   τυγχάάνοντος  πάάνυ,   ὁ   τόόπος  
οὗτος   περιθλασθεὶς   βιαίίως   ἀπέέστη   τε  
τῶν   ὑποκειµμέένων,   καὶ   µμετ'ʹ   αὐτὸ   πῦον  
συναγαγὼν,  ἐδεήήθη  καὶ  τοµμῆς…  

   Le   jour   où   ton   enfant   le   plus   cher   fut   affecté   au  
niveau  du  périnée,  c’était  à  la  suite  d’une  obligation  
de   monter   à   cheval,   puisque   lui   aussi   a   été   un  
sacrificateur   public   officiant   pour   les   mystères,   du  
fait  du  service  religieux  obligatoire  effectué  alors  en  
faveur  des  dieux  romains,  occasion  pour  laquelle  les  
enfants   les   plus  nobles  devaient   justement   célébrer  
eux   aussi   certains   mystères   en   cavalant   bien   en  
rythme   et   en   dansant   pour   ainsi   dire   avec   leurs  
chevaux…  Et  en  raison  de  l’extrême  délicatesse  que  
le   sort   avait   octroyé   à   ton   fils,   cet   endroit   de   son  
corps,   violemment   contusionné,   perdit   ses  
morceaux   inférieurs   et,   ayant   même   par   la   suite  
collecté  du  pus,  il  eut  aussi  besoin  d’une  incision…    

  
Cette  anecdote  montre  les  dangers  de  l’équitation  pour  les  jeunes  cavaliers  dont  la  

peau  est   sensible,   surtout   s’ils   sont   exposés   à  des   frottements   importants   comme   il  
s’en   produit   par   exemple   lors   des   chorégraphies   équestres   des   cérémonies  
traditionnelles  ;  monter  à  cheval  en  ajoutant  des  mouvements  dansés  sur  une  durée  
qu’on  imagine  relativement  longue  peut  ainsi  favoriser  la  dégénérescence  purulente  
de  certaines  contusions.  Galien  se  garde  bien  de  critiquer  cette  tradition  religieuse491,  
qui   en   elle-‐‑même  n’est   pas  dangereuse  :   ce   sont   uniquement   les   sujets   délicats   qui  
risquent  d’en  éprouver  des  souffrances.  Tout  au  plus  faut-‐‑il  déduire  de  ce  texte  que  
l’équitation,  même  dans  ses  formes  les  moins  violentes,  n’est  pas  une  activité  adaptée  
à  tous  les  individus.  

Paralysie  partielle  ou  totale.    
    
Si   l’on   en   croit   Galien,   l’ensemble   de   ces   pathologies   traumatiques   pouvaient  

déboucher  sur  une  paralysie  partielle  ou  totale  des  sportifs,  qui,  avant  même  la  fin  de  
leur  carrière,  offraient  souvent  un  spectacle  désolant.  Le  portrait  d’athlètes  boiteux  et  
estropiés  d’un  membre  apparaît  par  exemple  dans  le  chapitre  5  du  Sur  l’exercice  avec  
la  petite  balle492  :  
  
Τοὺς  δ'ʹ  ἐκ  τῆς  παλαίίστρας  τίί  δεῖ  καὶ  λέέγειν;  

Ὡς   ἅπαντες   λελώώϐηνται   τῶν   Ὁµμηρικῶν  
Λιτῶν   οὐδὲν   µμεῖον·∙   ὡς   γὰρ   ἐκεῖνόός   φησὶν   ὁ  

   Quant  à  ceux  qui  sortent  de  la  palestre,  que  faut-‐‑
il   en   dire   aussi  ?   Car   tous   sont   endommagés   en  
rien   moins   que   les   Prières   d’Homère493  ;   en   effet,  

                                                
490  De  theriaca  ad  Pisonem  1  (K.  XIV  212,  10  -‐‑  213,  1).  Sur  ce  texte,  voir  Gourevitch  2001p.  69-‐‑71  et  Boudon-‐‑Millot    

2005  p.  26.  
491  Sur  le  sentiment  religieux  chez  Galien,  voir  Kudlien  1981  et  Boudon-‐‑Millot  1998.  
492  De  parvae  pilae  exercitio  5  (K.  V  910,  3-‐‑7  =  SM  I  p.  102).  
493  Sur  cette  comparaison  avec  les  Prières,  voir  I.A.3.a.  à  propos  des  affections  oculaires  et  I.A.3.b.  à  propos  des  

luxations.  
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ποιητὴς    
"ʺχωλαίί   τε   ῥυσαίί   τε   παραϐλῶπέές   τ'ʹ  

ὀφθαλµμώώ"ʺ,    
οὕτω   τοὺς   ἐκ   τῆς   παλαίίστρας   ἴδοις   ἂν   ἢ  

χωλοὺς  ἢ   διεστραµμµμέένους  ἢ   τεθλασµμέένους  ἢ  
πάάντως  γέέ  τι  µμέέρος  πεπηρωµμέένους.  

de  même   que   l’illustre  poète  dit   de   ces   dernières  
qu’elles  sont    
"ʺboiteuses,  ridées  et  louches  des  deux  yeux"ʺ,    
de   même   tu   peux   voir   ceux   qui   viennent   de   la  

palestre   boiteux,   disloqués,   broyés   ou   du   moins  
totalement  privés  de  l’usage  d’un  membre.    

  
Dans   ce   texte   comme   dans   le   Protreptique,   la   référence   aux   Prières   «  boiteuses  »  

(χωλαίί494)   pour   décrire   les   athlètes   de   la   palestre   dénote,   entre   autres   choses,   une  
démarche  claudicante,  qui  peut  s’expliquer  par  des  fractures,  mais  aussi  par  l’érosion  
ou   la   dislocation   articulaire,   qui   finissent   par   tordre   les   corps.   La   paralysie   d’un  
membre  peut  avoir  elle  aussi   les  mêmes  origines.  Dans  un  cas  comme  dans  l’autre,  
c’est  le  traumatisme  des  tendons  et  des  nerfs  qui  justifie  la  perte  de  la  mobilité495.  
  
L’image  des  athlètes  allant  clopin-‐‑clopant  peut  rappeler  également  un  autre  boiteux  

célèbre  de  l’Iliade,  Thersite.  Dans  le  chapitre  5  du  traité  Sur  le  diagnostic  et   la  thérapie  
des  maux   propres   à   chaque   âme,  Galien   rappelle   la   laideur   physique   et  morale  de   ce  
personnage496,  à  laquelle  Homère  a  associé  la  déshonorante  flétrissure  d’un  châtiment  
corporel  imposé  par  Ulysse497.  L’épisode  de  cette  fustigation  est  peut-‐‑être  présent  de  
manière  indirecte  dans  le  passage  du  Protreptique  où  Galien  parle  du  dos  des  athlètes  
lacéré  sous  les  coups  des  entraîneurs498  ;  mais  il  est  vrai  que  ce  texte,  où  les  athlètes  
sont   comparés   à   des   cochons,   fait   plutôt   penser   aux   compagnons   d’Ulysse   soumis  
par  Circé  dans  le  chant  X  de  l’Odyssée499.    
À  l’opposé  de  Thersite,  Galien  place  la  belle  figure  d’Achille,  qui,  à  ses  yeux,  occupe  

en  outre  le  second  rang  sur  l’échelle  de  la  santé,  derrière  l’inégalable  Héraclès,  mais  
devant   les   autres   héros   de   la   guerre   de   Troie500.   Privé   de   la   force   surhumaine   qui  
immunise  Héraclès  contre   la  douleur,  Achille  peut  se  vanter  d’incarner  un  idéal  de  
beauté   absolue,   à   quoi   Héraclès   ne   saurait   prétendre   bien   qu’il   ne   soit   pas   laid.  
Galien  se  plaît  ainsi  à  rappeler  la  beauté  physique  d’Achille,  qui  vient  se  surajouter  à  
son  bon  état  de  santé501.  Dans  l’esprit  de  Galien,  le  héros  achéen  souscrit  sans  doute  
aux   trois   critères   de   la   beauté  que   sont   «  la   couleur   du   teint   fondu  de   rouge   et  de  
blanc,  les  cheveux  blonds  et  moyennement  frisés,  et  une  chair  dont  la  production  est  
justement   équilibrée   en  quantité   comme  en  qualité  »   (ἡ  χροιὰ  µμὲν  ἐξ   ἐρυθροῦ  καὶ  

                                                
494  Protreptique  XI  9  (K.  I  30  =  Boudon-‐‑Millot    p.  109)  et  De  parvae  pilae  exercitio  5  (K.  V  910,  9-‐‑11  =  SM  I  p.  102).  
495  Pour  les  cas  de  fractures,  voir  De  methodo  medendi  VI  3  (K.  X  408,  7-‐‑9)    :  «  En  cas  de  sectionnement  de  tout  le  

tendon,   les   chances   de   guérison   sont   nulles   et   la   partie   sera   estropiée  »   (Διακοπέέντος   δὲ   ὅλου   τοῦ   νεύύρου  
κίίνδυνος  µμὲν  οὐκέέτι  οὐδεὶς,  ἀνάάπηρον  δ'ʹ  ἔσται  τὸ  µμόόριον).  

496   De   propriorum   animi   cuiuslibet   affectuum   dignotione   et   curatione  4   (K.   V   15,   6   =   CMG   5.4.1.1   p.   11)  :  
πάάναισχρον…  καθάάπερ  ὁ  Θερσίίτης  τὸ  σῶµμα.  Dans  ce  chapitre   (K.  V  14,  9   -‐‑  16,  3  =  CMG  5.4.1.1  p.  11),  Galien  
exhorte   au   perfectionnement   moral   durant   presque   toute   la   vie  et   compare   cette   ascèse   à   l’entraînement   du  
corps  ;  sur  ce  texte,  II.C.1.b.   

497  Iliade  II  216-‐‑219  ;  265-‐‑269.  
498  Protreptique  XI  5  (K.  I  28-‐‑29  =  Boudon-‐‑Millot    p.  107-‐‑108).    
499  Voir  I.C.1.a.  
500  De  propriorum  animi  cuiuslibet  affectuum  dignotione  et  curatione  4  (K.  V  14,  9  -‐‑  16,  3  =  CMG  5.4.1.1  p.  11).  
501  De  bono  habitu  (K.  IV  751,  15  -‐‑  752,  2  =  Helmreich  1901).  Gourevitch  1987  p.  273.  
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λευκοῦ  συµμµμιγήής·∙  αἱ  τρίίχες  δὲ  ξανθαὶ  καὶ  µμετρίίως  οὖλαι  τὰ  πολλάά·∙  συµμµμετρίία  δὲ  
σαρκώώσεως   ἐν   ποσόότητι   καὶ   ποιόότητι502).   En   ce   sens,   il   s’oppose   à   la   figure   des  
athlètes  galéniques,  qui,  par  leur  silouhette  et   leur  allure,  se  rapprochent  plutôt  des  
cochons  ou  de  Thersite.  
  
Si   l’on   en   croit   Galien,   le   spectacle   désolant   de   la   paralysie   athlétique   pouvait  

prendre  des  proportions  considérables  et  s’étendre  à  la  quasi  totalité  du  corps.  C’est  
ce   que   tend   à   montrer   le   chapitre   XII   du   Protreptique,   où   Galien   décrit   les  
pancratiastes  et  les  pugilistes  ayant  mis  un  terme  à  leur  carrière503  :  
  
Καταλύύσασι   δὲ   καὶ   τὰ   λοιπὰ   <τῶν>   τοῦ  

σώώµματος  αἰσθητηρίίων  προσαπόόλλυται,  καὶ  
πάάνθ'ʹ,   ὡς   ἔφην,   τὰ   µμέέλη   διαστρεφόόµμενα  
παντοίίας  ἀµμορφίίας  αἴτια  γίίνεται.    

   Après   s’être   retirés   du   métier,   ils   perdent   en  
outre  les  organes  de  la  sensation  qui  leur  restaient  
et   tous   leurs   membres,   comme   je   l’ai   dit,   étant  
estropiés,  les  rendent  complètement  difformes504.    

  
Les  athlètes  perdraient  donc  une  partie  de  leurs  sens  pendant  leur  carrière,  avant  de  

s’en  trouver  totalement  privés  du  fait  de  la  vieillesse.  On  retrouve  la  même  idée  dans  
le  chapitre  XIV  du  même  traité505  :  
  
Ἡνίίκα   δὲ   καὶ   καταλύύσαντες   τύύχοιεν,  

ἀνάάπηροι   τὰ   πλεῖστα   µμέέρη   τοῦ  
σώώµματος  γίίνονται.  

   Chaque  fois  qu’ils  viennent  à  cesser  leur  activité,   ils  
se   retrouvent   estropiés   de   presque   tous   les  
membres506.  

  
  Alors   que   le   chapitre   37   du   Thrasybule507   évoquait   un   risque   de   paralysie  

physiologique  menaçant  les  athlètes  durant  leur  carrière,  on  voit  ici  que,  lorsqu’ils  se  
sont  retirés  de  la  compétition,  les  sportifs  connaissent  une  autre  menace  comparable,  
mais   cette   fois   pour   des   raisons   post-‐‑traumatiques.   Boiteux,   handicapés   moteurs,  
privés   de   sensation,   après   avoir   privilégié   durant   toute   leur   vie   le   culte   de   la  
performance,   les   athlètes   se   voient   ainsi   privés   sinon   de   la   vie,   du   moins   de   la  
vitalité.  
  

                                                
502  Art  médical  XIV  5  (K.  I  343  =  Boudon-‐‑Millot  p.  317).  Boudon-‐‑Millot    2003-‐‑b  p.  86.  
503  Protreptique  XII  3  (K.  I  32  =  Boudon-‐‑Millot    p.  111).  
504  Traduction  de  V.  Boudon-‐‑Millot.  
505  Protreptique  XIV  1  (K.  I  37  =  Boudon-‐‑Millot    p.  116).  
506  Traduction  de  V.  Boudon-‐‑Millot.  
507  Thrasybule   37   (K.  V  877,   5-‐‑9   =  SM   III   p.   84)  :   «  Dès   lors,   certains  deviennent   tout   à   coup  aphones,  d’autres  

insensibles  et  inertes  et  parfaitement  hébétés,  puisque  cette  masse  et  quantité  contre  nature  éteint  la  chaleur  innée  
et  brise  les  passages  du  souffle  vital  »  (Ὅθεν  ἄφωνοίί  τινες  αὐτῶν  ἐξαίίφνης,  ἕτεροι  δ'ʹ  ἀναίίσθητοι  καὶ  ἀκίίνητοι  
καὶ   τελέέως   ἀπόόπληκτοι   γίίγνονται   τοῦ   παρὰ   φύύσιν   ὄγκου   τοῦδε   καὶ   τοῦ   πλήήθους   ἀποσϐέέσαντόός   τε   τὴν  
ἔµμφυτον  θερµμασίίαν  ἐµμφράάξαντόός  τε  τὰς  διεξόόδους  τοῦ  πνεύύµματος).  Sur  ce  texte,  voir  I.A.2.a  et  I.C.1.c.  
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I.  A.  3.  c.  Lésions  des  organes  vocaux  et  respiratoires.  
  
Galien   décrit   enfin   certains   traumatismes   des   organes   vocaux   et   respiratoires  

occasionnés   par   le   sport508.   Bien   qu’elle   soient   internes   et   localisées,   ces   affections  
peuvent  avoir  des  conséquences  dramatiques  sur   la  vie  de   l’athlète.  L’essouflement  
des  athlètes  empâtés,  qui  est  évoqué  dans  le  chapitre  3  du  Sur  l’exercice  avec  la  petite  
balle,  n’est  que  la  forme  la  plus  bénigne  de  ces  dérèglements509.  
  

Lésion  des  cordes  vocales.  
  
Galien   remarque   tout   d’abord   que   les   cris   poussés   lors   d’un   effort   provoquent  

parfois  de  graves  complications510.  Εn  témoigne  le  chapitre  5  du  Sur  l’exercice  avec  la  
petite   balle,   qui  mentionne   ce   genre   de   lésion   aussitôt   après   le   risque   d’éclatement  
d’un  vaisseau  vital  chez  les  coureurs511  :  
  
Οὕτω   δὲ   καὶ   φωναὶ   µμεγάάλαι   θ'ʹ   ἅµμα  

καὶ   σφοδραὶ   καθ'ʹ   ἕνα   χρόόνον   ἀθρόόως  
ἐκφωνηθεῖσαι,   µμεγίίστων   κακῶν   οὐκ  
ὀλίίγοις  αἴτιαι  γεγενήήνται…  

   Ainsi,   également,  des  cris  en  même   temps  puissants  
et   violents   poussés   soudainement   en   un   moment  
unique   ont   été   la   cause  de   très   grands  maux  pour  un  
nombre  non  négligeable  d’individus…  

  
L’adverbe   οὕτω   placé   en   tête   de   phrase   renvoie   à   ce   qui   précède  :   la   façon   dont  

apparaissent  les  lésions  dues  aux  cris  est  donc  du  même  ordre  que  l’éclatement  des  
vaisseaux  vitaux  chez  les  sprinteurs.  Et  de  fait,  dans  un  cas  comme  dans  l’autre,  c’est  
l’intensité   de   l’effort   qui   provoque   des   dommages   dans   le   corps.   Ici,   les   cris  
destructeurs  se  caractérisent  non  seulement  par  leur  volume  sonore  (µμεγάάλαι),  mais  
aussi  par  leur  brutalité  (σφοδραίί)  :  il  faut  donc  comprendre  que  le  son  est  puissant  et  
qu’il  mobilise   aussi   de   façon   agressive   les   organes   vocaux,   qui   se   retrouvent   alors  
lesés   sur   le   plan  mécanique  ;   ainsi,   l’adjectif   σφοδραίί   est   redondant   par   rapport   à  
µμεγάάλαι,  mais  il  vient  aussi  en  préciser  le  sens.  De  fait,  un  cri  peut  être  puissant  et  
dépourvu  de  violence  :  c’est  par  exemple  le  cas  des  déclamations  et  des  chants,  où  le  
volume   sonore   est   certes   élevé,  mais  maîtrisé   grâce   aux   techniques   de  modulation  
vocale.  L’hypothèse  selon   laquelle  l’adjectif  µμεγάάλαι  signifierait   la   longueur  et  non  
pas  la  force  des  cris  est  peu  cohérente  avec  le  reste  de  la  phrase,  qui  insiste  sur  le  fait  
que  les  cris  sont  «  poussés  soudainement  en  un  moment  unique  »  (καθ'ʹ  ἕνα  χρόόνον  
ἀθρόόως  ἐκφωνηθεῖσαι).  Peut-‐‑être  Galien  pense-‐‑t-‐‑il  aux  cris  poussés  par  les  sportifs  

                                                
508  Sur  la  respiration,  voir  Debru  1996.  
509  De  parvae  pilae  exercitio  3   (K.  V  905,  11-‐‑14  =  SM   I  p.  98)  :  Πολλοὶ  γοῦν  οὕτως  ἐπαχύύνθησαν,  ὡς  δυσχερῶς  

ἀναπνεῖν.  («  Εn  tout  cas,  ce  qu’il  y  a  de  sûr,  c’est  que  nombreux  sont  ceux  qui  ont  été  rendus  épais  au  point  de  
respirer  avec  difficulté.)  

510  Sur  les  pathologies  de  la  voix,  voir  Debru  1998.  Le  traité  de  Galien  consacré  à  la  voix  est  le  De  voce  et  anhelitu,  
(éd.  H.  Baumgarten,  Göttingen,  1962).  

511  De  parvae  pilae  exercitio  5  (K.  V  909,  16  -‐‑  910,  2  =  SM  I  p.  101).  
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de   combat   ou   bien   encore   par   les   lanceurs  de   javelot.  Aujourd’hui,   on   aura   plutôt  
tendance   à   songer   à   l’épreuve   du   lancer   de   poids   et   de   marteau,   où   les   cris   sont  
souvent  très  spectaculaires.  
Les  «  très  grands  maux  »  (µμεγίίστων  κακῶν)  provoqués  par  un  usage  violent  de  la  

voix  ne  sont  pas  décrits  de  façon  précise.  Sans  doute  prennent-‐‑ils  des  formes  variées,  
depuis   l’éraillement   jusqu’à   l’extinction   de   voix  ;   ils   doivent   s’accompagner   de  
douleurs   multiples,   telles   que   l’irritation   ou   l’inflammation.   Or,   si   l’on   en   croit  
Galien,  un  cri  pourrait  même  causer  du  tort  au  poumon  lui-‐‑même.  

Lésion  des  poumons.  
  
En  effet,  dans  le  chapitre  2  du  cinquième  livre  du  Sur  la  méthode  thérapeutique,  alors  

qu’il   décrit   les   différents   types   d’hémorragies,   Galien   affirme   qu’un   vaisseau  
pulmonaire  peut  éclater  à  la  suite  d’un  cri  trop  puissant  ou  trop  aigu512  :  
  
Ὅσοι   δὲ   µμέέγιστον   ἢ   ὀξύύτατον  

βοήήσαντες   ἔρρηξαν   ἀγγεῖον   ἐν  
πνεύύµμονι,   διὰ   συντονίίαν   ἐνεργείίας  
ἔπαθον  οὕτως.  

   Tous   ceux   qui,   en   poussant   un   cri   très   puissant   ou  
très   aigu,   ont   brisé   un   vaisseau   de   leur   poumon,   ont  
été  sujets  à  une   telle  affection  à  cause  de  l’intensité  de  
l’action.    

  

L’éclatement  du  vaisseau  pulmonaire  est  donc  dû  à  l’intensité  du  volume  et  de   la  
fréquence  sonores.  Ici,  il  ne  s’agit  pas  nécessairement  d’un  cri  de  sportif.  Sans  doute  
la  rupture  vasculaire  est-‐‑elle  révélée  assez  rapidement  par  une  toux  sanglante.    
  
Plus  grave  et  plus  spectaculaire,  une  lésion  des  poumons  peut  également  intervenir  

après  un  choc  violent  au  niveau  de   la  cage   thoracique.  Cette  affection  est  attestée  à  
plusieurs   reprises   dans   le   corpus   galénique,   et   notamment   dans   le   Sur   les   lieux  
affectés.  
En  effet,  dans  le  huitième  chapitre  du  livre  IV  de  ce  traité,  Galien  se  consacre  aux  

pathologies  des  voies  respiratoires,  et  en  particulier  à  l’expectoration  de  sang.  Il  est  
alors   question   des   symptômes   de   l’érosion   (διάάϐρωσις)   appelée   aussi   corrosion  
(ἀνάάϐρωσις).   Ces   symptômes   sont   semblables   à   ceux   qui   peuvent   se   manifester  
après  un  accident  lors  des  compétitions  ou  à  la  palestre513  :  
  
Ἤδη   µμέέν   πως  ὡµμολόόγηται   τοῖς   ἰατροῖς,  

ἐκ   µμὲν   τοῦ   στοµμάάχου   καὶ   τῆς   γαστρὸς  
ἐµμεῖσθαι   τὸ   αἷµμα,   µμετὰ   δὲ   βηχὸς   ἐκ   τῶν  
ἀναπνευστικῶν  ἀνάάγεσθαι  µμορίίων·∙  ἐκ  δὲ  
τῶν   κατὰ   φάάρυγγα   καὶ   γαργαρεῶνα  
χρεµμπτοµμέένοις,   ὥσπερ   ἐκ   τοῦ   στόόµματος,  
ἁπλῶς   ἀποπτύύεσθαι·∙   τεθεάάµμεθα   δὲ  
πολλάάκις,   ὅτ'ʹ   ἂν   ἀθροώώτερον   ἐκ   τῆς  
κεφαλῆς   καταφέέρηται,   καὶ   µμάάλιστα   τοῦ  

   Désormais,   d’une   certaine   façon,   les   médecins  
s’accordent   à   dire   que,   lorsque   le   sang   sort   de  
l’estomac  et  du  ventre,  il  est  vomi  ;  et  que,  lorsqu’il  
est  accompagné  d’une   toux,  c’est  qu’il  remonte  des  
parties   respiratoires  ;   et   que,   quand   on   l’expulse  
avec  un  râclement  des  parties   situées  au  niveau  du  
pharynx  et  de  la  luette,  comme  la  bouche,  il  est  tout  
simplement   recraché  ;   mais   nous   avons   souvent  
observé  que,  chaque  fois  que  de  façon  assez  massive  

                                                
512  De  methodo  medendi  V  2  (K.  X  309-‐‑313).  
513  De  locis  affectis  IV  8  (K.  VIII  261,  4  -‐‑  262,  13). 



170  

γαργαρεῶνος   ἔνδον   ὡς   πρὸς   τὴν  
φάάρυγγα,   µμετὰ   βηχὸς   αὐτὸ  
ἀναπτυόόµμενον·∙   ἐµμπῖπτον   γὰρ   αὐτίίκα   τῷ  
λάάρυγγι   βῆχα   κινεῖ.   Προσέέχειν   οὖν   δεῖ  
τούύτῳ   µμάάλιστα,   µμήήποτε   δόόξωµμεν   ἐκ   τῶν  
ἀναπνευστικῶν   ὀργάάνων   ἀναφέέρεσθαι  
τὸ   αἷµμα,   καθάάπερ   ἤδη   τινὰς   ἔγνων  
ἰατροὺς   ὑπολαϐόόντας   ψευδῶς,   ἐξ   ὧν  
ἐσφάάλησαν   αὐτοὶ   νοµμίίσαντες   οὐκ   ὀρθῶς  
ἀποφήήνασθαι   πολλοὺς   τῶν   ἀρίίστων  
ἰατρῶν,  χαλεπωτάάτην  εἶναι  τὴν   τοιαύύτην  
αἱµμοῤῥαγίίαν,   ὡς   ἂν   τοῦ   πνεύύµμονος  
ἰσχυρῶς   πεπονθόότος·∙   οὐδὲ   γὰρ   µμικροῦ  
τινος   ἀγγείίου   ῥῆξιν   εἰκὸς   γίίνεσθαι   κατ'ʹ  
αὐτόόν.  Ἐγχωρεῖ  δὲ  καὶ  κατὰ  διάάϐρωσιν,  ἢ  
ἀνάάϐρωσιν,   ἢ   ὅπως   ἄν   τις   ὀνοµμάάζειν  
ἐθέέλῃ,   γίίνεσθαι   πολλάάκις   αἵµματος  
ἀναφορὰς   ἀθρόόας   µμετὰ   βηχόός.   Ὅτ'ʹ   ἂν  
γὰρ   ἐν   τοῖς   ἔµμπροσθεν   χρόόνοις   ἐκ  
διαλειµμµμάάτων   ὀλίίγον   ἑκάάστοτε   µμετὰ  
βηχὸς  ἀνεπτυκώώς  τις  αἷµμα  φαίίνηται,  µμετὰ  
ταῦτα   δὲ   ὕστερον   αὐτῷ   µμήήτε  
καταπτώώσεως   ἐξ   ὑψηλοῦ   συµμπεσούύσης  
µμήήτ'ʹ   ἐν   ἀγῶσιν   ἢ   παλαίίστραις   σφοδρᾶς  
πτώώσεως,   ἀλλὰ   µμηδ'ʹ   ἐπιπεσόόντος   τινὸς  
τῷ   θώώρακι   βάάρους,   ἅµμα   βηχὶ   πολλὴν  
αἱµμοῤῥαγίίαν   γενέέσθαι   συµμϐῇ,  
κατάάλοιπον   ἂν   εἴη   διὰ   τὴν   ἀνάάϐρωσιν  
ἀξιόόλογον   γενοµμέένην   ἀναϐηχθῆναι  
πλεῖον   αἷµμα.   Πολλοὶ   δὲ   τῶν   οὕτως  
παθόόντων   µμόόρια   ἄττα   τοῦ   πνεύύµμονος  
ἅµμα   τῷ   αἵµματι   συνανήήνεγκαν·∙   καὶ   διὰ  
τοῦτο   προσήήκει   παρακολουθεῖν  
ἐπιµμελῶς,  εἰ  ἀφρῶδέές  τι  συνανεπτύύσθη.  

il   sort   de   la   tête,   surtout   à   l’intérieur   près   de   la  
luette   comme   à   proximité   du   pharynx,   une   toux  
accompagne  le  crachement  ;  en  effet,  aussitôt  tombé  
dans   le   larynx,   il   produit   une   toux.   Il   faut   donc  
veiller   surtout   à   ne   jamais   croire   que   le   sang   est  
rejeté   par   en   haut   hors   des   parties   respiratoires  
comme   j’ai   déjà   appris   que   certains   médecins   le  
supposaient   faussement  ;   cela   leur   a   valu   de   se  
tromper   à   leur   tour   en   estimant   que   beaucoup  
d’excellents   médecins   avaient   démontré   à   tort  
qu’une   hémorragie   de   ce   genre   était   très   pénible,  
dans  l’idée  que  le  poumon  souffrait  violemment  ;  il  
n’est  pas   vraisemblable  de  penser  que   la  déchirure  
d’un  vaisseau  même  petit  y  ait   lieu.  En  outre,   il  est  
possible   que   se   produisent   souvent,   lors   des  
érosions   ou  corrosions,   selon   le   nom  qu’on  voudra  
leur  donner,  des  rejets  de  sang  massifs  évacués  par  
le  haut  et  accompagnés  d’une  toux.  En  effet,  chaque  
fois  que  l’on  constate  que  quelqu’un  commence  par  
cracher   du   sang   petit   à   petit,   par   intervalles,   en  
toussant,   et   que,   par   la   suite,   sans   qu’il   y   ait   eu   ni  
dégringolade   de   haut   ni   chute   violente   dans   des  
compétitions   ou   des   palestres,   et   sans   qu’il   n’y   ait  
eu  non  plus  aucun  objet  lourd  qui  lui  soit  tombé  sur  
le   thorax,   il   se   produit   une  hémorragie   importante  
accompagnée  de   toux,   il   se   pourrait   encore   que   ce  
soit   à   cause   de   cette   corrosion   d’importance  
considérable   qu’une   trop   grande   quantité   de   sang  
soit   expectorée   en   même   temps   que   la   toux.   Or  
beaucoup   des   patients   atteints   de   ce   mal   ont   fait  
remonter   certaines   parties   du   poumon   en   même  
temps   que   le   sang.   Et   c’est   pour   cette   raison   qu’il  
convient   de   les   accompagner   avec   soin   dès   lors  
qu’un  peu  d’écume  a  été  recrachée  en  même  temps.  

  
Galien  décrit  donc  ici  une  pathologie  qui  présente  deux  étapes  :  il  s’agit  d’une  toux  

qui  se  manifeste  d’abord  par  intervalles  avec  quelques  crachats  de  sang  et  qui,  après  
un   certain   temps,   est   suivie   d’une   forte   hémoraggie514.   Il   s’agit   alors   d’expliquer  

                                                
514  Ce  genre  de   lésion  était  bien   connu  d’Hippocrate,   comme  en  témoigne   le  cas  d’un  certain  Hipposthène  de  

Larisse  exposé  dans  Épidémies  V  14,  1  (Littré  V  p.  212-‐‑214  =  Jouanna  p.  8-‐‑9)  :  «  À  l’origine,  alors  qu’il  pratiquait  la  
lutte,  il  était   tombé  sur  un  sol  dur  à  la  renverse  et  son  adversaire  était  tombé  sur  lui  ;  il  avait  pris  un  bain  froid,  
avait   dîné   et   s’était   senti   plus   lourd.   Le   lendemain,   il   eut   de   la   fièvre,   une   toux   le   prit,   plutôt   sèche,   et   sa  
respiration   devint   fréquente.   Au   cinquième   jour,   il   cracha   des  matières   sanguinolentes   peu   abondantes  ;   et   il  
commençait  à  délirer.  Chaque  fois  qu’il  toussait,  il  souffrait  alors  dans  la  poitrine  et  dans  le  dos.  Au  sixième  jour,  
du   sang   coula   des   narines   après   éternuement,   au   total   quatre   cotyles  ;   vers   le   soir,   il   ne   parlait   pas   et   il   ne  
percevait  rien,  ni  acte,  ni  parole.  Le  onzième  il  mourut.  »  (Traduction  de  J.  Jouanna.)  (Ἀρχῇ  µμὲν  παλαίίων,  ἔπεσε  
σκληρῷ   χωρίίῳ   ὕπτιος,   καὶ   ἐπενέέπεσεν   αὐτῷ,   καὶ   ἐλούύσατο   ψυχρῷ,   καὶ   ἐδείίπνησε,   καὶ   ἐδόόκεε   βαρύύτερος  
γίίνεσθαι.  Τῇ  δ'ʹ  ὑστεραίίῃ  ἐπύύρεξε,  καὶ  βὴξ  ἔσχε  ξηροτέέρη,  καὶ  τὸ  πνεῦµμα  πυκνόόν.  Πεµμπταῖος  δὲ  αἱµματῶδες  
ἐχρέέµμψατο,   οὐ   πουλύύ·∙   καὶ   παρακόόπτειν   ἤρχετο·∙   ὁκόότε   βήήσσοι,   τόότε   ὠδυνᾶτο   τὰ   στήήθεα   καὶ   τὸν   νῶτον.  
Ἑκταίίῳ  δὲ  αἷµμα  ἐῤῥύύη  ἐκ  τῶν  ῥινῶν  πταρέέντι,   ὅσον  τέέσσαρες  κοτύύλαι,  πρὸς  τὴν  ἑσπέέρην  οὔτε  ἐφθέέγγετο,  
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l’origine  de  ces  symptômes,  qui  peuvent  être  provoqués  par  quatre  causes,  à  savoir  
une  chute  de  haut,  une  chute  violente  dans  des  compétitions  ou  à  la  palestre,  le  fait  
d’avoir  reçu  un  poids  lourd  sur  le  thorax  et  enfin  la  corrosion.  La  chute  violente  des  
compétitions   peut   renvoyer   aux   accidents   de   combat,   mais   aussi   à   des   courses  
hippiques,  où  les  cavaliers  tombent  en  outre  de  haut.  Si  l’on  en  croit  le  raisonnement  
de   Galien,   la   mise   à   l’écart   des   trois   premières   justifications   suffit   à   valider   la  
quatrième.   Par   ailleurs,   le   fait   que   les   accidents   de   palestre   soit   mentionnés   en  
deuxième  position  entre  la  chute  de  haut  et  le  choc  avec  un  objet  donne  à  penser  non  
seulement   que   les   accidents   dans   ce   sport   sont   suffisament   courants   pour   être  
envisagés   de   façon   prioritaire,   mais   aussi   que   ce   type   d’accident   constitue   un   cas  
intermédiaire  entre  les  deux  autres  :  de  fait,  lorsqu’un  lutteur  chute  dans  un  combat,  
il  ne   tombe  pas  de  haut,  pas  même  généralement  de  sa  propre  hauteur,  puisque  ce  
sport  se  pratique  près  du  sol  ;  mais   le  choc  de   la   rencontre  avec   le  sol   reste  malgré  
tout  dangereux,  surtout  si  le  lutteur  renversé  reçoit  en  outre  le  poids  du  corps  de  son  
adversaire,  comme  dans  le  cas  du  choc  avec  un  objet.    
  
À   la  fin  du   livre   IV  du  Sur   les   lieux  affectés,  au  onzième  chapitre,  dans  un  passage  

consacré   à   la   toux,  Galien   fait   référence   au   discours   sur   le   crachat   de   sang   qu’il   a  
exposé  dans  le  huitième  chapitre.  Sont  à  nouveau  mentionnées  les  différentes  causes  
permettant  d’expliquer  une  telle  hémorragie515  :  
  
Περὶ   δὲ   τῆς   κατὰ   ῥῆξιν,   ἢ   διάάϐρωσιν,   ἢ  

ἀναστόόµμωσιν,   ἐξ   αὐτοῦ   γενοµμέένης  
αἵµματος   ἀναϐήήξεως   εἴρηται   µμέέν   τι   καὶ  
πρόόσθεν   ἐν   τῷ   περὶ   τῆς   τοῦ   αἵµματος  
πτύύσεως  λόόγῳ,  λεχθήήσεται  δὲ  καὶ  νῦν  ἔτι  
διὰ  βραχέέων.  Αἱ  µμὲν  ῥήήξεις  αἱ  κατ'ʹ  αὐτὸν  
ἔκ   τε   τοῦ   πολὺ   φέέρεσθαι   τὸ   αἷµμα  
γνωρίίζονται  κἀκ  τοῦ  µμέέγα  προηγούύµμενον  
αἴτιον   αἰσθητὸν   εὐθέέως   ἐπιγενέέσθαι·∙  
Λέέγω   δ’   αἴτια   προηγησάάµμενα   τὴν   ἐξ  
ὑψηλοῦ  πτῶσιν,  ἢ  κατὰ  παλαίίστραν,  ἢ  ἐν  
ἄθλοις,  ἢ  ἑτέέρου  τινὸς  ἐµμπεσόόντος  ἑτέέρῳ,  
καθάάπέέρ   γε  ἂν   ἐπιπέέσῃ   τῷ  θώώρακι   βαρὺ  
σῶµμα  τῶν  ἀψύύχων  ὁτιοῦν,  οἷον  ἥτοι  λίίθος  
ἢ  ξύύλον.    

   En  ce  qui  concerne  la  toux  où  l’on  crache  du  sang,  
qui   se   produit   ensuite   en   vertu   d’une   déchirure,  
d’une   érosion   ou   d’un  débouchage,   j’en   ai   déjà  dit  
un   mot   auparavant   à   propos   du   crachat   de   sang,  
mais   il   en   sera   encore   brièvement   question  
maintenant.   Les   déchirures   liées   à   cette   affection  
sont   identifiées   à   la   fois   par   la   grande   quantité   de  
sang   qui   s’échappe   et   par   l’existence   d’une  
importante  cause  antécédente  qu’on  puisse  aussitôt  
percevoir.      J’appelle   "ʺcauses   antécédentes"ʺ   la   chute  
de   haut,   dans   une   palestre,   dans   des   concours   ou  
lorsqu’un   objet   tombe   sur   un   autre,   comme  
assurément   lorsqu’un   corps   lourd,   quel   qu’il   soit  
parmi   les  objets   inanimés,   tombe   sur   le   thorax,  par  
exemple  une  pierre  ou  du  bois.    

  
Les  causes  expliquant  le  crachat  de  sang  sont  ici  récapitulées  sous  deux  catégories  

principales,   à   savoir   la   fluxion   sanguine   et   les   causes   antécédentes.   Dans   cette  
seconde  catégorie,  Galien  distingue  quatre  types  de  choc,    à  savoir  la  chute  de  haut,  
la   chute   à   la   palestre   (πτῶσιν  …   κατὰ   παλαίίστραν),   la   chute   dans   des   concours  
(πτῶσιν  ἐν  ἄθλοις)  et   le  fait  de  recevoir  un  objet  lourd  sur  le  thorax.  Il  y  a  peu  de  

                                                                                                                                           
οὔτε  ᾐσθάάνετο  οὔτε  ἔργου,  οὔτε  λόόγου.  Ἑνδεκαταῖος  δὲ  ἔθανεν.)  Sans  différence  de  sens,  J.  Jouanna  p.  9  édite  
ἐπέέπεσεν  au  lieu  de  ἐπενέέπεσεν,  ἐδόόκει  au  lieu  de  ἐδόόκεε,  πόόλυ  au  lieu  de  πουλύύ,  ἔθανε  au  lieu  de  ἔθανεν.  

515  De  locis  affectis  VI  11  (K.  VIII  287,  4-‐‑14). 
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différences   par   rapport   au   chapitre   8  :   le   caractère   violent   de   la   chute   n’est   pas  
rappelé  ici  car  il  va  de  soi  ;  l’expression  κατὰ  παλαίίστραν  remplace  ἐν  παλαίίστραις  
sans   changement   significatif  ;   quant   au   nom   ἄθλοις,   il   remplace   ἀγῶσιν   pour  
désigner  les  concours  de  compétition.  
  
Un  développement  comparable  figure  dans  le  huitième  chapitre  du  livre  V  du  traité  
Sur  la  méthode  thérapeutique.  Dans  ce  passage,  Galien  expose  son  avis  sur  la  difficulté  
de  soigner  le  poumon,  que  l’on  se  fonde  sur  la  raison  ou  sur  l’expérience.  Il  fait  alors  
part  de  sa  propre  expérience  en  rappelant   la  diversité  des  pathologies  pulmonaires  
qu’il  a  pu  observer.  Parmi  les  cas  qu’il  évoque,  il  y  a  notamment  celui  d’un  blessé  de  
la  palestre516  :  
  
Ἡµμεῖς   γοῦν   ἐθεασάάµμεθα   τὸν   µμέέν  

τινα   τῷ   βοῆσαι   µμέέγα,   τὸν   δὲ   τῷ  
καταπεσεῖν   ἀφ'ʹ   ὑψηλοῦ,   τὸν   δ'ʹ   ἐν  
παλαίίστρᾳ   πληγέέντα,   παραχρῆµμάά   τε  
βήήξαντα   σφοδρόότατα   καὶ   σὺν   τῇ   βηχὶ  
τοὺς  µμὲν  µμίίαν  ἢ  δύύο  κοτύύλας,  ἐνίίους  δὲ  
καὶ  πλείίους  πτύύσαντας.  Αὐτῶν  δὲ  τῶν  
ταῦτα   παθόόντων   ἔνιοι   µμὲν   ἀνώώδυνοι  
παντάάπασιν   ἦσαν,   ἔνιοι   δ'ʹ   ὠδυνῶντο  
κατὰ  θώώρακα.  Καὶ   τοίίνυν   καὶ   τὸ   αἷµμα  
τοῖς   µμὲν   ὀδυνηθεῖσιν   οὔτ'ʹ   ἀθρόόον   ἦν  
οὔτε   πολὺ   καὶ   ἧττον   ἐρυθρὸν   καὶ  
ἧττον   θερµμὸν,   ὡς   ἂν   πόόρρωθεν   ἧκον·∙  
τοῖς  δ'ʹ  ἀνωδύύνοις  οὖσιν  ἀθρόόον  τε   καὶ  
πλεῖστον,   ἐρυθρόόν   τε   καὶ   θερµμὸν  
ἀνεϐήήττετο   σαφῶς   ἐνδεικνύύµμενον   ὅτι  
µμὴ  πόόρρωθεν  ἥκει.    

   Nous,  en  tout  cas,  nous  avons  observé  que  l’un  pour  
avoir  trop  crié,  l’autre  pour  être  tombé  de  haut,  l’autre  
parce   qu’il   avait   reçu   un   coup   dans   une   palestre,  
s’étaient   mis   sur-‐‑le-‐‑champ   à   tousser   de   façon   très  
violente  et  que,  avec  la  toux,  certains  avaient  craché  un  
ou  deux  cotyles,  et   quelques-‐‑autres  davantage  encore.  
Or,   parmi   les   patients   qui  montraient   ces  pathologies,  
quelques-‐‑uns   étaient   totalement   épargnés   par   la  
douleur,   tandis   que   quelques   autres   avaient   une  
douleur  au   thorax.  Or,   chez  ceux  qui  avaient   souffert,  
le   sang  n’était   sorti   ni   de   façon  massive,   ni  en  grande  
quantité,   et  était  moins   rouge  et  moins  chaud,   comme  
s’il   arrivait   de   loin  ;   en   revanche,   chez   ceux   qui  
n’avaient   pas   souffert,   le   sang   était   sorti   en  masse,   en  
très  grande  quantité,  il  avait  été  évacué  rouge  et  chaud  
par   la   toux,   donnant   ainsi   la   preuve   évidente   qu’il   ne  
venait  pas  de  loin.    

  
Après   le   constat   général   de   la   difficulté   de   soigner   les   pathologies   pulmonaires,  

Galien   introduit   donc   le   cas   particulier   de   sa   propre   expérience   au   moyen   de   la  
conjonction   de   coordination   γοῦν.   Il   fait   alors   le   bilan   de   ses   observations  
(ἐθεασάάµμεθα),   distinguant   plusieurs   cas   de   pathologies,   qui   diffèrent   par   leur  
origine,   mais   pas   par   leurs   symptômes.   Les   différentes   causes   mentionnées   sont  
l’égosillement,  une  chute  de  haut  et  enfin  un  coup  reçu  à  la  palestre    (ἐν  παλαίίστρᾳ  
πληγέέντα).  Le  cri  renvoie  peut-‐‑être  à  une  épreuve  sportive.  Pout  ce  qui  est  du  coup,  
Galien  n’en  précise  pas  ici  la  localisation,  puisque  cette  dernière  est  évidente  dans  ce  
développement  consacré  au  poumon  :   il  s’agit  du  thorax.  Mais  il  ne  donne  pas  non  
plus  d’indication   sur   les   circonstances  du   coup  :   le   thorax  a-‐‑t-‐‑il   été   frappé  par   l’un  
des   membres   de   l’adversaire,   bras   ou   jambe,   ou   bien   le   choc   résulte-‐‑t-‐‑il   de   la  
rencontre  avec  le  sol,  peut-‐‑être  aggravée  par  la  chute  de  l’adversaire  sur  le  corps  du  
vaincu  ?  La  seconde  hypothèse  se  fonde  sur  les  extraits  du  Sur  les  lieux  affectés  étudiés  
précédemment.    

                                                
516  De  methodo  medendi  V  8  (K.  X  338,  9  -‐‑  339,  2).  
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La   question   de   l’hémorragie   pulmonaire   est   à   nouveau   examinée   dans   le  
Commentaire  galénique  à  l’Aphorisme  V  13517.  Il  s’agit  d’un  texte  consacré  aux  spasmes,  
aux  épilepsies,  aux  phthisies,  et  notamment   au  problème  des  organes  respiratoires.  
Dans   son   commentaire,   Galien   fait   à   nouveau   référence   aux   accidents   de   la  
palestre518  :  
  
«  Ὁκόόσοι   αἷµμα   ἀφρῶδες   πτύύουσι,  

τουτέέοισιν   ἐκ   τοῦ   πνεύύµμονος   ἡ   ἀναγωγὴ  

γίίνεται.  »  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  
Καὶ   τῶν   ἀντιγράάφων   τὰ   πολλὰ   καὶ   τῶν  

ἐξηγησαµμέένων  τὸ  βιϐλίίον  οὐκ  ὀλίίγοι  ἴσασι  
κατὰ   τήήνδε   τὴν   λέέξιν   τὸν   ἀφορισµμὸν  
γεγραµμµμέένον,   ὁκόόσοι   ἀφρῶδες   αἷµμα  

ἐµμέέουσι.   Καίί   τινέές   γε   τὴν   ἐξήήγησιν   αὐτοῦ  
ποιούύµμενοι   πλῆθος   ἐνδείίκνυσθαίί   φασι  
τοὔνοµμα   καὶ   διὰ   τοῦτο   ἀπὸ   τοῦ   κυρίίου  
µμετενηνέέχθαι.   Προδήήλως   δ'ʹ   οὗτοι  
καταψεύύδονται  τοῦ  φαινοµμέένου.  Πολλάάκις  
γὰρ  ὦπται  πτύύσις  αἵµματος  ἀφρώώδους  ἄνευ  
πλήήθους  γεγενηµμέένη.  Εἰ  µμὲν  οὖν  ὄντως  ὑφ'ʹ  
Ἱπποκράάτους   οὕτως   ἐγράάφη,  
κατακεχρῆσθαι   τῇ   προσηγορίίᾳ   φήήσοµμεν  
αὐτόόν.   Οὐ   γὰρ   δὴ   τὸ   µμὲν   πολὺ   τὴν   ἐκ  
πνεύύµμονος   ἀναγωγὴν   δηλοῖ,   τὸ   δ'ʹ   ὀλίίγον  
ἐξ   ἄλλου   τινόός.   Εἰ   δ'ʹ   ἀναπτύύουσι   ἢ  
ἀναϐήήττουσιν   εἴη   γεγραµμµμέένον,  
ὠνοµμάάσθαι   τε   κυρίίως   ἐνδείίκνυσθαίί   τε   τὸ  
τοιοῦτον   αἷµμα   τῆς   σαρκοειδοῦς   τοῦ  
πνεύύµμονος   οὐσίίας,   ἥπερ   ἐστὶ   τὸ   ἴδιον  
αὐτοῦ   σῶµμα,   δεδέέχθαι   τὴν   ἕλκωσιν   ὡς  
ἀληθὲς  µμὲν  φάάναι  τὸ  ἀφρῶδες  αἷµμα  µμόόνου  
τοῦ  πνεύύµμονος  ἐνδείίκνυσθαι  τὴν  ἕλκωσιν.  
Οὐκ  ἀληθὲς  δὲ  τοῦ  πνεύύµμονος  ἑλκωθέέντος  
ἐξ   ἀνάάγκης   ἀφρῶδες   ἀναπτύύεσθαι.  
Πολλάάκις   γὰρ   ἐθεασάάµμεθα  
κατενεχθέέντων   τινῶν   ἀφ'ʹ   ὑψηλοῦ   καὶ  
λακτισθέέντων   καὶ   πληγέέντων   ἐν   ταῖς  
παλαίίστραις   κατ'ʹ   ἐκεῖνο   µμάάλιστα   τὸ   τῆς  
πληγῆς   µμέέρος,   ἐν   ᾧ   καταφεροµμέένῳ   τινὶ  
πρὸς   τοὔδαφος   ἕτερος   ἐπιπίίπτει   κατὰ   τοῦ  
θώώρακος,   αἷµμα   µμετὰ   βηχὸς   ἀναπτυσθὲν  
πλεῖστον   εὐχρούύστατον   ἄνευ   πάάσης  
ὀδύύνης,   ὅπερ   εὔλογόόν   ἐστιν   ἔκ   τινος   τοῦ  
κατὰ   πνεύύµμονα   ῥαγέέντος   ἀγγείίου  
φερέέσθαι.    

   «  Chez   ceux  qui   crachent  du   sang   écumeux,   le   rejet  
vient  du  poumon.  »  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  
Dans   la  plupart  des  copies  et   chez  bon  nombre  

des  interprètes  du  livre,  on  sait  que  l’aphorisme  a  
été  écrit  de   la   façon   suivante  :  "ʺceux  qui  vomissent  
du   sang   écumeux"ʺ.   Et   certains,   sans   doute,   quand  
ils  en  font  l’explication,  disent  que  ce  mot  signifie  
la   "ʺquantité"ʺ   et   que,   pour   cette   raison,   il   a   été  
employé   dans   un   sens   différent   de   son   sens  
propre.   Or   très   visiblement   ces   individus  
déforment   la   réalité   telle   qu’elle   apparaît.   En  
effet,   souvent   on   a   vu   du   crachat   de   sang  
écumeux   sans   que   ce   dernier   fût   évacué   en  
grande  quantité.  Donc,  si  Hippocrate  a  réellement  
écrit   cet   aphorisme   de   cette   façon,   nous   dirons  
qu’il   a   fait   un  mauvais   usage   du   terme.   Car,   en  
vérité,   la   très  grande  quantité  ne  prouve  pas  que  
le   rejet   ait   eu   lieu   à   partir   du  poumon,  pas  plus  
que   la   très   petite   quantité   ne   prouve   que   cela  
vienne  d’un  autre   lieu.  S’il  y  avait  écrit   "ʺceux  qui  
recrachent"ʺ   ou   "ʺceux   qui   expectorent"ʺ,   les   choses  
seraient   nommées   au   sens  propre   et   on   aurait   la  
preuve  que   le   sang  pourvu  de  cette  propriété  en  
raison   de   l’essence   charnue   du   poumon,   qui  
précisément  est  le  corps  qui  lui  est  propre,  a  reçu  
la   blessure,   de   sorte   qu’on   serait   dans   le   vrai   en  
disant  que  le  sang  écumeux  prouve  la  blessure  du  
seul   poumon.  Mais   il   n’est   pas   vrai   que,   lorsque  
le   poumon   a   été   blessé,   le   sang   craché   soit  
nécessairement   écumeux.   En   effet,   souvent   nous  
avons   observé,   alors   que   des   gens   avaient   été  
précipités   de   haut,   cognés   du   talon   ou   frappés  
dans   les   palestres,   surtout   avec   cette   sorte   de  
coup   où   un   individu   précipité   de   haut   contre   le  
sol  reçoit  sur  lui  un  autre  individu  qui  tombe,  que  
le   sang   craché   en   très   grande   quantité   avec   la  
toux   était   de   très   bonne   couleur,   sans   aucune  
douleur,  ce  qui  est  vraiemblable  s’il  est   issu  d’un  
vaisseau  qui  avait  été  brisé  dans  le  poumon.    

                                                
517  Aphorisme  V  13,  1  (Littré  IV  p.  537  =  Magdelaine,  thèse  II  p.  432  ;  traduction  p.  494).  
518  In  Hippocratis  aphorismos  commentarius  V  13  (K.  XVII  B  797,  10  -‐‑  798,  18).  Sur  ce  texte,  voir  aussi  II.B.2.c. 
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Galien   commence   donc   par   affirmer   que   la   majorité   des   exemplaires   de   cet  

aphorisme   donnent   le   verbe   ἐµμέέουσι   «  ils   vomissent  »   au   lieu   de   πτύύουσι,   «  ils  
crachent  ».  La  leçon  πτύύουσι  est  donc  une  correction  proposée  par  Galien,  qui  entend  
employer  un  verbe  désignant  sans  ambiguïté  un  rejet  provenant  du  poumon.    
Cette  remarque  sur  la  manipulation  du  texte  débouche  ensuite  sur  le  rétablissement  

de   quelques   vérités   sur   les   crachats   de   sang,   destiné   à   répondre   aux   analyses  
erronées  des  autres  commentateurs.  Tout  d’abord,  selon  Galien  et  contrairement  à  ce  
que  pensent  certains  individus,  le  sang  écumeux  n’est  pas  nécessairement  craché  en  
grande   quantité  ;   en   outre,   un   crachat   de   sang   issu   du   poumon   n’est   pas  
nécessairement   écumeux.   Or   la   preuve   de   cette   seconde   affirmation,   qui   est  
introduite   au  moyen   de   la   coordination   γάάρ,   réside   précisément   dans   l’expérience  
fournie  par  les  blessures  de  lutteurs.    
Galien  dit  en  effet  que  souvent,  dans  les  palestres,  il  a  pu  observer  des  crachats  de  

sang  non  écumeux  occasionnés  par  des  blessures  au  poumon.  Les  circonstances  de  
ces  accidents  sportifs  sont  mises  en  évidence  avec  une  certaine  précision  :   le  lutteur  
est   d’abord   précipité   au   sol   (καταφεροµμέένῳ   τινὶ   πρὸς   τοὔδαφος),   puis   son  
adversaire  lui  tombe  dessus  (ἕτερος  ἐπιπίίπτει),  produisant  ainsi  une  succession  de  
chocs   particulièrement   délétères.   Les   chocs   du  même   type   sont   les   chutes   de   haut  
(καταφέέροµμαι  ἀφ'ʹ  ὑψηλοῦ)  et  le  fait  de  recevoir  un  coup  de  talon  (λακτίίζοµμαι)  ;  ils  
peuvent  avoir  lieu  lors  d’un  combat,  mais  aussi  et  surtout  lors  d’une  chute  de  cheval,  
où  l’on  tombe  de  plus  haut.  

Asphyxie.  
  
Les  risques  d’asphyxie519,  et  corollairement  d’aphonie,  dus  à  la  pratique  de  la  lutte  

et  du  pancrace  sont  exposés  dans  le  chapitre  4  de  l’Appendice  au  traité  Du  régime  dans  
les  maladies  aiguës520.    
Dans   ce   texte,   que   Galien   juge   non   hippocratique,   se   succèdent   une   série   de  

maladies  ayant  pour  point  commun  leur  acuité  et  leur  remède  capital,  qui  doit  être  la  
saignée  ;   parmi   ces   pathologies   figure   la   perte   subite   de   la   parole,   que,   dans   son  
quatrième  livre  de  Commentaire,  Galien  associe  aux  dangers  de  la  palestre521  :  
  
«  <   Τὸ   δὲ   ἄφωνον   ἐξαίίφνης   γενέέσθαι,  
φλεϐῶν   ἀπολήήψιες   λυπέέουσιν,   ἢν  

ὑγιαίίνοντι   τόόδε   ξυµμϐῇ   ἄνευ   προφάάσιος   ἢ  

ἄλλης  αἰτίίης  ἰσχυρῆς.>          
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑      
  <Ἀπολήήψεις   φλεϐῶν>   ὠνόόµμασε   τὰς  

πληρώώσεις   τῶν   φλεϐῶν   ὑπὸ   πλήήθους  
γινοµμέένας.   Ὅταν   οὖν   αὗται  

   «  La  perte  subite  de  la  faculté  de  parler  est  un  dommage  
dû  à  l’interruption  des  vaisseaux  sanguins  si  cet  accident  

survient   chez   un   individu   sain   sans   condition   préalable  

ni  aucune  autre  cause  violente.  »  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑      
«     Il   a   appelé   "ʺinterruption   des   vaisseaux   sanguins"ʺ  

les   remplissages   des   vaisseaux   sanguins   qui   se  
produisent  sous  l’effet  de  la  pléthore.  Ainsi,  lorsque  

                                                
519  Sur  cette  notion,  voir  Skoda  2008.  
520 Du  régime  dans  les  maladies  aiguës,  Αppendice  4  (Littré  ΙΙ  p.  404-‐‑405). 
521  In  Hippocratis  de  victu  acutorum  commentarius  IV  21  (K.  XV  775-‐‑776  =  CMG  5.9.1  p.  292)  
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ὑπερπληρωθῶσι,   βαρυνθῆναίί   τε   τὴν  
δύύναµμιν   ἀνάάγκη   καὶ   εἰς   κίίνδυνον  
ἀφικέέσθαι   τὴν   ἔµμφυτον   θερµμασίίαν   τοῦ  
ἀποσϐεσθῆναι,   πνιγµμῷ   τι   παραπλήήσιον  
παθοῦσαν   ὑπὸ   τοῦ   πλήήθους·∙   ἐπιληψίίαι  
τε   γὰρ   καὶ   ἀποπληξίίαι   καὶ   καρδιακαὶ  
συγκοπαὶ   γίίνονται·∙   δι'ʹ   ἑνὸς   γὰρ  
συµμπτώώµματος   κοινοῦ   τῆς   <ἀφωνίίας>   τὰ  
τοιαῦτα   συµμπτώώµματα   ἐδήήλωσε.  
Προσέέθηκε  δὲ  τῷ  λόόγῳ  τὸ  <ἢν   ὑγιαίίνοντι  
τοῦτο   συµμϐῇ   ἄνευ   προφάάσιος   ἢ   ἄλλης  

αἰτίίης  ἰσχυρῆς>,  πρόόφασιν  µμὲν  λέέγων  τὴν  
φανερὰν  αἰτίίαν,  ὡς  εἰ   καὶ  παλαίίων  τις  ἢ  
παγκρατιάάζων   ἐκ   περιθέέσεως   τῶν  
πήήχεων   εἰς   κίίνδυνον   περιαχθείίη   τοῦ  
πνιγῆναι,   αἰτίίαν   δ'ʹ   ἄλλην   ἰσχυράάν,   οἵα  
τοῖς   ἐκπληττοµμέένοις   διὰ   φόόϐον   ἢ   λύύπην  
µμεγίίστην    γίίνεται.  Ἐπὶ  δὲ  τῶν  νοσούύντων  
ἀφωνίία   δύύναται   γενέέσθαι   καὶ   αὐτῶν  
µμόόνων   ἐνίίοτε   µμὲν   τῶν   φωνητικῶν  
ὀργάάνων   βεϐλαµμµμέένων   ἢ   καὶ   τῶν  
ἀναπνευστικῶν,   δύύναται   δὲ   καὶ   δι'ʹ  
ἔκλυσίίν  τινα  πρόόσφατον  καὶ  κάάκωσιν  τῆς  
δυνάάµμεως.   Ἀπὸ   τῶν   τοιούύτων   ἀφωνιῶν  
διοριζόόµμενος   τὴν   ἐν   τῷ   λόόγῳ  
προκειµμέένην,   διὰ   τοῦτο   προσέέθηκεν   <ἢν  
ὑγιαίίνοντι  τόόδε  συµμϐῇ>.    

ces   derniers   ont   été   remplis   à   l’excès,   il   est  
inévitable  que  leur  capacité  soit  surchargée  et  que  la  
chaleur   innée   en   vienne   à   courir   le   risque   de  
s’éteindre,   subissant   sous   l’effet   de   la   pléthore  une  
agression   comparable   à   une   suffocation  ;   il   se  
produit   en   effet   des   épilepsies,   des   apoplexies,   des  
syncopes  cardiaques  ;  de  fait,  il  a  montré  que  c’est  à  
cause   d’un   unique   symptôme   commun   que   se  
produisent  de  tels  symptômes  liés  à  l’aphonie.  Et  il  
a   poursuivi   son   propos   avec   la   formule   "ʺsi   cet  
accident   survient   dans   le   cas   d’un   individu   sain   sans  

condition   préalable   ni   aucune   autre   cause   violente"ʺ,  
voulant   dire   par   "ʺcondition   préalable"ʺ   la   cause  
manifeste,  comme  par  exemple  quand,  à  la  lutte  ou  
au   pancrace,   on   a   été   exposé,   à   cause   de  
l’encerclement  des  bras,  au   risque  de   l’asphyxie,  et  
par   "ʺautre   cause   violente"ʺ   une   cause   telle   qu’il   en  
arrive  à  ceux  qui  sont  frappés  par  la  peur  ou  par  un  
très  grand  chagrin.  En  revanche,  pour  ce  qui  est  du  
cas  des  malades,  une  aphonie  peut  se  produire  à  la  
fois   quand,   parfois,   seuls   les   organes   vocaux   eux-‐‑
mêmes   sont   lésés   ou   bien   quand   les   organes  
respiratoires   le   sont   aussi,   mais   elle   peut   aussi   se  
produire   à   cause  d’un   épuisement   récent   ou  d’une  
maltraitance   de   la   faculté.   C’est   parce   qu’il  
distingue   des   aphonies   de   ce   genre   celle   qui   est  
traitée   dans   ce   texte   qu’il   a   ajouté   "ʺsi   cet   accident  
survient  pendant  la  santé"ʺ.  

  
L’auteur   de   l’Appendice   attribue   la   perte   subite   de   la   parole   à   l’«  interruption   des  

vaisseaux  sanguins  »  (ἀπολήήψεις  φλεϐῶν)  dès  lors  que  l’accident  survient  pendant  
la  santé  sans  «  condition  préalable  »  (πρόόφασιν)  ni  «  autre  cause  violente  »  (αἰτίίαν…  
ἄλλην  ἰσχυράάν).  Dans  son  commentaire,  Galien  explique  ce  que  l’auteur  entend  par  
ses  trois  formules.  C’est  dans  la  définition  de  la  deuxième  qu’interviennent  la  lutte  et  
le  pancrace.  
Une   πρόόφασις   («  condition   préalable522  »)   n’est   pas   la   cause   efficiente   de   la  

pathologie,   mais   la   condition   qui   prédispose   à   la   maladie.   C’est   malgré   tout   une  
«  cause   manifeste  »   (φανερὰν   αἰτίίαν)   puisqu’elle   est   liée   de   façon   évidente   à  
l’avènement  de  la  pathologie,  dont  elle  constitue  le  terreau  d’accueil.    
Comme   exemple   de   condition   préalable   à   la   perte   subite   de   la   parole,   Galien  

évoque   le   cas   d’un   individu   qui,   lors   d’un   combat   de   lutte   et   de   pancrace,   aurait  
risqué  de  s’étouffer  parce  qu’il  était  enserré  par  les  bras  de  son  adversaire,  voire  par  
ses   propres   bras   dont   l’adversaire   aurait   pris   le   contrôle  ;   de   fait,   la   formule   ἐκ  
περιθέέσεως   τῶν   πήήχεων,   dépourvue   de   possessif,   ne   précise   pas   à   qui  
appartiennent   les   membres   strangulateurs.   Or,   pour   Galien,   ce   genre   d’accident  
respiratoire,   qui   touche   un   individu   sain   (ὑγιαίίνοντι),   doit   être   distingué   des  
                                                

522  Sur  cette  notion,  voir  aussi  l’analyse  des  maux  de  tête  en  I.A.1.d.  
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véritables   maladies   des   organes   vocaux   et   respiratoires  :   dans   le   commentaire  
galénique,   cette   distinction,   soulignée   par   la   coordination   δέέ,   est   exprimée   par   le  
verbe  διοριζόόµμενος,  construit  avec  la  préposition  ἀπόό.  Dans  le  sillon  de  l’auteur  de  
l’Appendice,   Galien   crée   donc   une   séparation   nette   entre   la  maladie   déclarée   et   les  
sports   de   combat,   dont   il   reconnaît   malgré   tout   la   violence   en   soulignant   deux  
dangers   principaux  :   le   premier,   physiologique,   qui   se   déduit   de   la   définition   que  
Galien  donne  de  l’expression  «  interruption  des  veines  »,  est  le  risque  d’extinction  de  
la   chaleur   innée,   comparable   à   une   «  suffocation  »   et   causée   par   une   pléthore  
vasculaire,   elle-‐‑même   due   à   la   suralimentation523  ;   le   second,   post-‐‑traumatique,  
formulé  de   façon  explicite,   consiste  dans   les  séquelles  d’un  étranglement  qui  aurait  
été   provoqué   lors   du   combat  par   l’encerclement   des   bras.  Galien   envisage   aussi   la  
possibilité   d’utilisations   abusives   ou   brutales   des   appareils   respiratoire   ou   vocal,  
comme  on  pourrait  en  voir  par  exemple  lors  de  cris  violents  ou  de  courses  effrénées.  
  
Il  arrive  enfin  que,  durant  les  combats  de  lutte,  les  athlètes,  contraints  par  l’effort  de  

respirer   par   la   bouche,   manquent   de   s’étouffer   avec   la   poussière   du   sol.   C’est   ce  
qu’affirme  Galien  dans  le  chapitre  11  du  onzième  livre  du  Sur  l’utilité  des  parties,  au  
sein  d’un  développment  consacré  à  la  fonction  respiratoire  des  différentes  parties  de  
la  bouche524  :    
  
Ἐγὼ   γοῦν   οἶδα   καὶ   ἀθλητὰς   πολλοὺς  

κατ’   αὐτὸ   δὴ   µμάάλιστα   τοῦτο   νικηθέέντας  
καὶ  πνιγῆσαι  κινδυνεύύσαντας  ὅτι  διὰ  τοῦ  
στόόµματος   εἰσέέπνευσαν   τὴν   κόόνιν.  Ἧκον  
δὲ   δήήπουθεν   εἰς   τοῦτο   µμεγάάλης   ἀθρόόως  
εἰσπνοῆς  δεηθέέντες.  

   Pour   ma   part,   en   tout   cas,   je   sais   que   beaucoup  
d'ʹathlètes   ont   été   vaincus   précisément   pour   cette  
raison,  et   qu’ils  ont   risqué  de  s’étouffer  parce  qu’ils  
avaient  aspiré  la  poussière  par  la  bouche.  Sans  doute  
en  étaient-‐‑ils  arrivés  là  parce  qu’ils  avaient  eu  besoin  
de  prendre  d'ʹun  coup  une  grande  inspiration.  

  
Ce   texte  montre  que   les   risques  d’asphyxie  ne  sont  certes  pas  mortels,  mais  qu’ils  

sont  suffisamment  importants  pour  indisposer  les  sportifs,  au  point  de  les  empêcher  
de   poursuivre   le   combat   et   donc   de   les   disqualifier525.   La   survie,   ou   du   moins   le  
retour  au  fonctionnement  normal  de  la  respiration,  se  fait  ici  au  prix  de  l’élimination  
des  athlètes,  qu’on  imagine  sans  peine  continuer  à  tousser  sur  les  bords  de  l’arène.  

                                                
523  Sur  ce  point,  voir  I.A.2.    
524  De  usu  partium  XI  11  (K.  III  890,  9-‐‑12  =  Helmreich  1907,  II  p.  147).  
525 En I.B.2.b,  on  reviendra  sur  ce  texte,  qui  tend  à  montrer  que  la  lutte  est  une  activité  absurde. 
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Page  précédente  :  Girolamo  Mercuriale,  De  Arte  Gymnastica,  Venise,   1573,  p.   112,   cote  A  1801,  Fonds  Agache,  

Réserve  Commune  des  Universités  Lille  1,  Lille  2  et  Lille  3.  
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I.  B.  1.  Le  critère  de  l’utilité.  
  

Plusieurs   traités   galéniques   condamnent   l’activité   du   sport   professionnel.   Ce  
faisant,  ils  affichent  ouvertement  une  thèse  contraire  à  l’opinion  de  la  masse.  En  effet,  
comme   le   montrent   certaines   expressions   du   chapitre   X   du   Protreptique526,   Galien  
refuse   d’écouter   les  «  louanges   de   la   foule   et   la   vaine   renommée   qu’elle   accorde  »  
(τὸν  τῶν  πολλῶν  ἔπαινον…  καὶ  τὴν  παρὰ  τούύτων  κενὴν  δόόξαν)  pour  au  contraire  
«  considérer   la   nature  même   de   l’activité   en   question,   dépouillée   de   ce   qui   lui   est  
extérieur  »  (αὐτὸ  <τὸ>  ἐπιτήήδευµμα  γυµμνὸν  τῶν  ἔξωθεν  σκοπεῖν).  Ainsi,  il  procède  
avec   l’activité  athlétique  de   la  même  façon  qu’il  examinerait  un  patient  qu’il  aurait  
fait   dévêtir   sous   ses   yeux   afin   de   diagnostiquer   son   état   de   santé  :   il   n’est   pas  
impossible  que   l’emploi  de  l’adjectif  γύύµμνον  («  dépouillée  »)  constitue   ici  un   jeu  de  
mot  qui  renvoie  à  l’activité  du  γυµμναστήής  scrutant  son  patient.    

Cependant,  dans  ce  passage  du  Protreptique,  l’image  de  la  nudité  est  associée  à  une  
anecdote   qui   met   en   scène   non   pas   des   sportifs,   mais   la   courtisane   Phrynè527.  
L’irruption   de   cette   figure   féminine   est   assez   inattendue.   De   plus,   de   façon   assez  
surprenante,  l’épisode  rapporté  par  Galien  n’est  pas  celui,  très  célèbre,  du  procès  où  
la  courtisane,  jugée  pour  impiété  et  défendue  par  Hypéride,  est  finalement  acquittée  
par  les  Héliastes,  qui  renoncent  à  condamner  une  créature  dont  la  poitrine  dénudée  a  
révélé  la  vraie  valeur.  À  cette  anecdote  judiciaire,  qui  aurait  pourtant  trouvé  sa  place  
dans   l’argumentation   du   Protreptique,   Galien   a   préféré   un   autre   épisode   moins  
sulfureux   sans   doute,   mais   tout   aussi   pertinent  :   il   raconte   comment,   lors   d’un  
banquet,  Phrynè  fit  apparaître  la  beauté  authentique  de  son  visage  sans  fard,  tandis  
que   les   autres   invitées,   dont   le   maquillage   avait   été   mouillé   et   essuyé,   furent  
défigurées   par   la   laideur   des   coulures528.   La   moralité   de   cette   histoire,   présentée  
comme   une   fable,   permet   alors   de   montrer   que   le   critère   adopté   par   Galien   pour  
juger  le  sport  professionnel  est  prioritairement  celui  de  l’utilité529  :    
  
Ὥσπερ   οὖν   τὸ   ἀληθινὸν   κάάλλος  

ἀκριϐῶς   ἐξετάάζεται   µμόόνον   αὐτὸ   καθ'ʹ  
ἑαυτὸ   τῶν   ἔξωθεν   αὐτῷ   προσόόντων  
ἁπάάντων   γυµμνωθέέν,   οὕτω   καὶ   τὴν  
ἀθλητικὴν   ἐπιτήήδευσιν   ἐξετάάζεσθαι  
προσήήκει   µμόόνην,   εἴ   τι   φαίίνοιτο   ἔχειν  
χρήήσιµμον  ἢ  κοινῇ  ταῖς  πόόλεσιν  ἢ  ἰδίίᾳ  τοῖς  
µμεταχειριζοµμέένοις  αὐτήήν.    

   De   même   que   la   beauté   véritable   ne   se   laisse  
précisément   examiner   que   seule   et   en   elle-‐‑
même,  dépouillée   de   tout   ce   qui   lui   est   apport  
extérieur,   de   même   aussi   il   convient   d’examiner  
l’activité  des  athlètes  en  elle  seule,  afin  de  voir  si  elle  
paraît   avoir   quelque  utilité,   ou  d’ordre  public   pour  
les   cités,   ou   d’ordre   privé   pour   ceux   qui   s’y  
adonnent.    

  
Or,  aux  yeux  de  Galien,  l’activité  athlétique  doit  être  jugée  inutile  et  même  nuisible,  

non  pas  seulement  pour  les  sportifs  eux-‐‑mêmes,  mais  aussi  pour  la  collectivité.    

                                                
526 Protreptique  X  6  (K.  I  25  =  Boudon-‐‑Millot    p.  105). 
527  Protreptique  X  7-‐‑8  (K.  I  25-‐‑26  =  Boudon-‐‑Millot    p.  105).  
528  Sur  la  valeur  symbolique  de  cette  mise  à  nue,  voir  Boudon-‐‑Millot    2009.  
529 Protreptique  X  8  (K.  I  26  =  Boudon-‐‑Millot    p.  105). 
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I.  B.  1.  a.  Les  athlètes,  un  poids  pour  la  cité.  
  

Une  charge  financière.  
  
Un   premier   argument   consiste   à   dire   que   les   athlètes   coûtent   cher   à   la   cité  :   le  

sport   professionnel   occasionnerait   en   effet   de   lourdes   dépenses   non   pas   tant   pour  
l’organisation  des   jeux  que  pour   la   rétribution  des  vainqueurs.  Cette   idée   apparaît  
dans  le  chapitre  X  du  Protreptique530  :  

  
Τὸ   δὲ   τῶν   ἀθλητῶν   ἐπιτήήδευµμα…  

δηµμοσίίᾳ   παρὰ   τοῖς   πατράάσι   τετιµμηµμέένον  
ἡµμερησίίαις  ἀργυρίίου  δόόσεσι  καὶ  ὅλως  ἴσα  
τοῖς  ἀριστεῦσι  τετι[µμη]µμέένον…  

   L’activité  des  athlètes…  [est]  récompensée  par  nos  
Pères   aux   frais   de   l’État   par   des   dons   d’argent  
journaliers,   et,   en   un   mot,   re[çoit]   des   honneurs  
identiques  à  ceux  accordés  aux  plus  valeureux531…  

  
Il   est   vrai   que,   dans   la   suite   de   ce   passage,   Galien   veut   aussi   minimiser  

l’importance   de   ces   récompenses   matérielles   au   regard   de   la   divinisation   dont  
certains  grands  hommes  bénéficient  pour   leurs  bienfaits  dans  d’autres   arts,  mais   il  
n’en   reste   pas  moins   que   les   privilèges   accordés   aux   athlètes   ont   un   coût   pour   la  
collectivité.    

Dans   la   note   6   p.   100   de   son   édition,   V.   Boudon-‐‑Millot   rappelle   que   «  Kaibel   a  
rapproché   cette   façon   qu’avaient   les   Grecs   d’honorer   les   athlètes   vainqueurs   d’un  
passage   de   Vitruve,  De   architectura   IX,   prol.   I.  »   Voyant   dans   cette   affirmation   un  
«  leitmotiv   bien   connu  »,   elle   propose   d’autres   rapprochements   avec   Xénophane,  
dont  Athénée  nous  a  conservé  un  fragment532,  et  avec  la  République  de  Platon533.  On  
pourrait   renvoyer  encore  à  de  nombreux   textes,  par  exemple  à  l’Apologie  de  Socrate,  
qui  met  en  évidence  l’importance  du  Prytanée  comme  lieu  d’accueil  pour  les  athlètes  
à  l’époque  classique534.  

Par  ailleurs,  dans  la  note  5  p.  100  de  son  édition,  V.  Boudon-‐‑Millot  s’inscrit  dans  la  
lignée  de  Barigazzi  pour  souligner  la  tonalité  volontairement  héroïque  de  ce  passage,  
comme  en  témoigne  l’emploi  des  mots  τετιµμηµμέένον  et  ἀριστεῦσι,  «  appartenant  à  la  
langue  épique  (mais  aussi  tragique)  »  dans  la  mesure  où  ils  relèvent  du  champ  lexical  
de   l’honneur   et  de   la  valeur.  Cette  parenté   entre   les   athlètes   et   les  personnages  de  
textes   poétiques   n’est   pas   isolée   dans   le   corpus   galénique  :   par   exemple,   dans   le  

                                                
530  Protreptique  IX  3  (K.  I  20-‐‑21  =  Boudon-‐‑Millot    p.  100).  
531  Traduction  de  V.  Boudon-‐‑Millot.  
532  Athénée  X  413  mentionne  un  siège  et  de  la  nourriture  publique  offerts  en  cadeau  aux  athlètes  vainqueurs.  
533 En  République  V  465  d,  Platon  écrit  que  les  athlètes  et  leur  famille  reçoivent  en  cadeau  de  la  nourriture,  des  

objets  de  première  nécessité  et  la  promesse  d’une  sépulture  grandiose. 
534  En  Apologie   de  Socrate   36  d,  Platon   rappelle  qu’à  Athènes,   les   athlètes   étaient  nourris  dans   le  Prytanée  aux  

frais  de  l’État.  
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chapitre   3   du   troisième   livre   du   Sur   les   doctrines   d’Hippocrate   et   Platon535,   Galien  
indique  que,  pour  retrouver  du  courage  dans  l’effort,  les  athlètes  se  font  encourager  
comme  les  héros  de  Tyrtée  ou  d’Homère,  bénéficiant  ainsi  d’une  marque  d’honneur  
qui,  elle  au  moins,  n’engage  pas  de  frais.  En  revanche,  dans  la  suite  du  chapitre  X  du  
Protreptique,   où  Galien   cite   un   fragment   de   l’Autolycos   d’Euripide,   les   athlètes   font  
l’objet  d’une  condamnation  aux  accents  nettement  tragiques,  qui  rappelle  notamment  
que  ces  sportifs  sont  habitués  à  vivre  dans   l’aisance,   sans  doute  grâce  aux  dons  de  
l’État536.  L’octroi  d’argent  public  peut  donc  à  terme  s’avérer  nuisible  pour  le  donateur  
comme  pour  le  bénéficiaire.  

Une  main  d’œuvre  incompétente.        
  
Cependant,   le  principal  grief  d’ordre  public  retenu  contre  l’activité  athlétique  est  

que   la  maîtrise  des   techniques  sportives  ne  donne  aux  athlètes  aucune   compétence  
qui  puisse  être  mise  au  service  de  la  collectivité,  tant  sur  les  plans  militaire  et  agricole  
que  dans  la  vie  civique  en  général.  En  effet,  pour  Galien,  l’athlète  ne  saurait  être  ni  
un  bon  soldat,  ni  un  bon  agriculteur,  ni  même  un  bon  animal  politique,  constituant  
ainsi  un  manque  à  gagner  et  même  une  faiblesse  pour  le  groupe  auquel  il  appartient.    

  
Cette  idée  n’est  pas  nouvelle  :  elle  s’inscrit  dans  la  lignée  du  troisième  livre  de  la  

République   de   Platon,   auquel   il   est   fait   référence   dans   le   Sur   le   bon   état537.  Dans   ce  
traité,  en  effet,  Galien  rappelle  que,  pour  Platon,  l’état  de  santé  athlétique  est  «  inutile  
pour  les  actions  concernant  la  cité  »  (πρὸς  τὰς  πολιτικὰς  ἐνεργείίας  ἄχρηστον538).  

  
Telle  est  aussi  la  thèse  d’Euripide,  dont  le  jugement  sur  les  athlètes  apparaît  dans  

un   extrait   de   l’Autolykos,   drame   satyrique   perdu,   dont   le   personnage   éponyme,  
grand-‐‑père  d’Ulysse,   spécialiste   du   camouflage   et   du   vol,   était   selon   la   légende   le  
professeur   de   lutte   d’Héraclès.   Dans   le   chapitre   X   du   Protreptique,   Galien   cite   et  
commente  plusieurs  vers  de  cette  pièce,  afin  de  souligner  le  fardeau  que  les  athlètes  
constituent  pour   la   cité.  Les   sportifs  professionnels,   en   effet,   seraient   incapables  de  
gérer  un  foyer  et  de  faire  la  guerre539  :    

  
Ἄκουσον   οὖν,   ὅπως   Εὐριπίίδης   φρονεῖ  

περὶ  τῶν  ἀθλητῶν·∙  
    "ʺΚακῶν  γὰρ  ὄντων  µμυρίίων  καθ'ʹ  Ἑλλάάδα  
    οὐδὲν  κάάκιον  ἔστιν  ἀθλητῶν  γέένους·∙  

    οἳ  πρῶτον  οἰκεῖν  οὔτε  µμανθάάνουσιν  εὖ  

    οὔτ'ʹ   ἂν   δύύναιντο·∙   πῶς   γὰρ   ὅστις   ἔστ'ʹ  

ἀνὴρ  

   Écoute   donc   le   jugement   d’Euripide   sur   les  
athlètes  :  
"ʺDes  milliers  de  mots  qui  affligent  la  Grèce,  
il  n’en  est  pas  de  pire  que  la  race  des  athlètes.  

Eux  qui,  tout  d’abord,  n’apprennent  pas  même  à  bien  

gouverner  une  maison,  

et  ne   le  pourraient  pas.  Comment   en   effet  un  homme  

                                                
535  De  placitis  Hippocratis  et  Platonis  III  3,  28-‐‑29  (CMG  5.4.1.2  p.  191).  Sur  ce  texte,  voir  I.C.1.b.  
536  Pour  une  analyse  de  l’ensemble  de  ce  texte,  voir  infra.  
537  De  bono  habitu  Κ.  IV  753,  11-‐‑17  =  Helmreich  1901).  
538  De  bono  habitu  Κ.  IV  753,  16-‐‑17  =  Helmreich  1901).    
539  Protreptique  X  3-‐‑6  (K.   I  23-‐‑25  =  Boudon-‐‑Millot     p.  103-‐‑105).  L’intégralité  de  ce  fragment  est  commenté  dans  

Visa-‐‑Ondarçuhu  1999  p.  240  et  s.  
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    γνάάθου  τε  δοῦλος  νηδύύος  θ'ʹ  ἡττηµμέένος,  
    κτήήσαιτ'ʹ   ἂν   ὄλϐον   εἰς   ὑπεκτροφὴν  

πάάτρας;  

    Οὐδ'ʹ  αὖ  πέένεσθαι  κἀξυπηρετεῖν  τύύχαις  

    <οἷοίί  τ'ʹ>·∙  ἔθη  γὰρ  οὐκ  ἐθισθέέντες  καλὰ  

    σκληρῶς   µμεταλλάάσσουσιν   εἰς  

<τ>ἀµμήήχανον."ʺ    
Ὅτι   δὲ   καὶ   τῶν   ἐπιτηδευοµμέένων   αὐτοῖς  

ἕκαστον   ἄχρηστόόν   ἐστιν,   ἄκουε   πάάλιν,  
εἴπερ  <ἐ>θέέλεις,  ἅ  φησι·∙  
  "ʺΤίίς  γὰρ  παλαίίσας  εὖ,  τίίς  ὠκύύπους  ἀνὴρ  
    ἢ  δίίσκον  ἄρας  ἢ  γνάάθον  πλήήξας  καλῶς  

    πόόλει  πατρῴᾳ  στέέφανον  ἤρκεσεν  λαϐώών;"ʺ  
Εἰ   δὲ   καὶ   τούύτων   ἔτι   λεπτοµμερέέστερον  

ἀκούύειν  ἐθέέλεις,  ἄκουε  πάάλιν  ἅ  φησι·∙  
    "ʺΠόότερα   µμαχοῦνται   πολεµμίίοισιν   ἐν  

χεροῖν  

    δίίσκους  ἔχοντες  ἢ  δι'ʹ  ἀσπίίδων  ποσὶ  

    θέέοντες  ἐκϐαλοῦσι  πολεµμίίους  πάάτρας;  

    Οὐδεὶς  σιδήήρου  ταῦτα  µμωραίίνει  πέέλας."ʺ  

esclave  de  sa  mâchoire  et  dominé  par  son  ventre  

pourrait-‐‑il   acquérir   la   prospérité   pour   subvenir   à   sa  

race  ?  

Par  ailleurs,  ils  ne  sont  pas  capables  d’être  pauvres  et  

de  se  soumettre  à  l’adversité,  

car  ne  s’étant  pas  accoutumés  à  de  bonnes  mœurs,   ils  

passent  difficilement  à  une  situation  de  gêne."ʺ  
Et  pour  preuve  que  chacune  de  leurs  activités  est  

inutile,  écoute  encore,  si  tu  le  veux  bien,  ce  que  dit  
le  poète  :  
"ʺQuel   homme,   pour   avoir   bien   lutté,   quel   homme  
rapide  à  la  course    

ou   pour   avoir   bien   levé   le   disque   ou   frappé   une  

mâchoire,  

a  servi  sa  patrie  en  ayant  remporté  une  couronne  ?"ʺ  
Si   tu   veux   entendre   un   jugement   encore   plus  

explicite  que  celui-‐‑ci,  écoute  encore  le  poète  :  
"ʺCombattront-‐‑ils  l’ennemi  des  disques  en  main,  
ou  bien  repousseront-‐‑ils  les  ennemis  de  la  patrie  

en  pratiquant  la  course  à  pied  à  travers  les  boucliers  ?  

Personne  n’est  aussi  fou  quand  il  est  devant  le  fer540."ʺ  
  
Précisons   tout  d’abord  que,  sur   le  plan  strictement  démonstratif,  Galien  reconnaît  

que  le  choix  de  recourir  à  un  argument  d’autorité  en  citant  Euripide  est  peu  légitime  
en   théorie,  mais   qu’il   se   trouve   justifié   dans   le   contexte   précis   de   l’évaluation   des  
athlètes  :  de  fait,  cette  citation  constitue  une  réponse  au  jugement  de  la  foule.  Il  s’agit  
bien   d’un   contre-‐‑argument,   que  Galien   se   dit   «  contraint  »   (ἠναγκάάσθην)   de   faire  
valoir  sous  l’effet  d’une  pression  exercée  par  la  vilénie  de  ses  adversaires541.    
Le  premier  passage  cité  est   fondé  sur  un  renversement  :   les  athlètes,  connus  pour  

être   constamment   en   quête   de   victoire   sportive,   y   sont   présentés   comme  des   êtres  
perpétuellement  asservis  et  mis  en  échec  par  leur  appétit  (γνάάθου  τε  δοῦλος  νηδύύος  
θ'ʹ   ἡττηµμέένος).   Or   les   conséquences   de   cette   soumission   sont   d’emblée   élargies   à  
l’ensemble   de   leur   foyer  :   obsédés   par   la   nourriture,   les   sportifs   professionnels   ne  
savent  pas  subvenir  aux  besoins  de  l’οἶκος  ;  cette  idée  se  déduit  de  l’emploi  du  verbe  
οἰκεῖν542.   La   gestion   du   foyer   peut   d’ailleurs   inclure   éventuellement   l’entretien   de  
domestiques,  qui,  en  spectateurs  de  la  servitude  gloutonne  de  leur  maître,  seraient  en  
                                                                                                                                           

540  Traduction  de  V.  Boudon-‐‑Millot.  
541  Sur  ce  point,  dans  la  note  1  p.  104  de  son  édition,  V.  Boudon-‐‑Millot  renvoie  à  Platon,  Premier  Alcibiade  117  e,  

et   à  Xénophon,  Mémorables   III   3,   9,   qui   s’interrogent   tous  deux   sur   le  bien-‐‑fondé  du   recours   aux   citations  pour  
illustrer  un  propos.  La  singularité  de  la  position  galénique  repose  ici  sur  le  fait  que  ce  procédé  est  une  riposte  qui,  
en  l’occurrence,  lui  paraît  imposée  de  l’extérieur  par  la  foule,  adversaire  certes  nombreux,  mais  peu  redoutable  au  
regard  de  l’éthique  rhétorique.  Il  n’est  pas  indigne  de  venir  attaquer  un  rival  sur  son  propre  terrain,  à  condition  
de  souligner  aussitôt  la  bassesse  de  ses  méthodes.  

542  Dans   la  note   1  p.   103  de   son  édition,  V.  Boudon-‐‑Millot  donne  des   informations   sur   l’édition  de   ce   terme  :  
«  Galien  nous  a  conservé  un  état  ancien  du  texte  de  l’Autolycos  d’Euripide  (fr.  282  Nauck).  Il  cite  en  effet  le  v.  3  de  
ce  passage  en  accord  avec  le  Pap.  Oxy.  3699  (οἳ  πρῶτον  οἰκεῖν…)  et  contre  le  témoignage  d’Athénée,  Deipn.  X  5  :  
413  C-‐‑E.  (οἳ  πρῶτα  µμὲν  ζῆν…).  La  concordance  du  témoignage  de  Galien  avec  celui  du  Pap.  Oxy.  3699  a  permis  
de  rétablir  un  texte  correct  à  cet  endroit.  Voir  O.  Musso,  "ʺIl  fr.  282  dell’Autolico  euripideo  et  il  P.  Oxy.  3699"ʺ,  SIFC  
III  s.  6,  1988,  p.  205-‐‑207,  et  Euripide,  Autolykos,  éd.  H.  Van  Looy,  Paris,  CUF,  1998.  »  
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droit  de  trouver  leur  propre  condition  bien  ironique  ;  mais  Euripide  et,  par  sa  voix,  
Galien  reprochent  principalement  aux  athlètes  de  négliger  la  prise  en  charge  de  leur  
«  race  »   (πάάτρας),   terme   féminin   qui   désigne   l’ensemble   de   la   lignée.   On   trouve  
enfin,  dans  cette  première  citation,  le  motif  de  la  force  de  l’accoutumance,  néfaste  en  
l’occurrence  :  mal  habitués  (ἔθη  γὰρ  οὐκ  ἐθισθέέντες  καλὰ),  les  athlètes  ne  savent  pas  
s’adapter   aux   revers   de   fortune   et   aux   vicissitudes   de   l’existence   qui   touchent  
nécessairement  tous  les  humains,  qui  se  voient  obligés  de  faire  preuve  de  courage  et  
de  sang-‐‑froid,  notamment  en  cas  de  guerre.  
Le   second  extrait   cité   insiste   sur   le   fait   que   les  qualités  de   lutteur,  de   coureur,  de  

discobole   et   de   boxeur   ne   sont   d’aucune   utilité   lorsqu’il   s’agit   de   protéger   la   cité  
contre   les   assauts  de   l’ennemi.  Le  verbe  ἤρκεσεν   (ἀρκέέω),  peu   compatible   avec   les  
athlètes,   possède   ici   un   sens  militaire  :   il   suppose   la   capacité   de  manier  des   armes  
propres  aux  arts  de  défense  et  de  contre-‐‑attaque.  Or  ce  terme  s’accorde  difficilement  
avec   le   motif   de   la   course   de   vitesse   (ὠκύύπους),   qui   demeure   traditionnellement  
l’apanage  des   lâches.  Dans  cet  extrait,  on  observe  par  ailleurs   le   retour   ironique  du  
motif  de  la  γνάάθος  :  les  athlètes  sont  capables  d’asséner  des  coups  percutants  dans  la  
«  mâchoire  »  de  leur  adversaire  (γνάάθον  πλήήξας  καλῶς),  alors  que  l’extrait  rappelait  
qu’ils  étaient  eux-‐‑mêmes  esclaves  de  leur  propre  mâchoire  (γνάάθου  τε  δοῦλος).  Cette  
partie  du  visage  serait  donc,  pour  ainsi  dire,  le  talon  d’Achille  du  corps  athlétique  :  à  
la   fois   tyran   diététique   et   cible   traumatique,   elle   apparaît   comme   une   zone   clé,  
constamment  activée  par  la  manducation  et  menacée  par  les  agressions.    
Le   troisième   fragment   souligne   à   nouveau   le   fossé   qui   sépare   la   maîtrise   des  

techniques   sportives   et   le   maniement   des   armes   militaires  :   les   disques   (δίίσκους)  
lancés  par  les  athlètes  ne  servent  pas  à  combattre  un  ennemi  sur  le  champ  de  bataille,  
ni   nulle   part   ailleurs543  ;   quant   à   la   course   (ποσὶ   /   θέέοντες),   c’est   l’instrument   des  
fuyards  et  non  pas  celui  des  défenseurs  courageux.  Enfin,  Euripide  et,  par  sa  voix,  
Galien  déplorent  la  folie  de  l’athlète  mis  en  présence  du  fer.  Exprimée  au  moyen  de  
la   formule   σιδήήρου   ταῦτα   µμωραίίνει   πέέλας,   cette   démence   peut   être   celle   que   le  
sportif  ressent  à  la  fois  quand  il  voit  l’arme  de  son  ennemi,  qui  l’effraie  et  provoque  
sa   fuite,   et   quand   il   est   en   possession   de   son   propre   armement,   qu’il  manipule  de  
façon  délirante  par  ignorance  des  techniques  militaires.  
  
Plus   loin  dans   le  Protreptique,  pour  rejeter   l’intérêt  et  même   l’existence  de   la   force  

athlétique,   jugée   inutile   aux   champs   comme   à   la   guerre,   Galien   cite   à   nouveau  
quelques  vers  de  l’Autolycos  d’Euripide544  :  
  
Ἀλλ'ʹ   ἴσως   τῶν   εἰρηµμέένων   οὐδενόός,   ἰσχύύος  

<δ'ʹ>   ἀντιποιήήσονται·∙   τοῦτο   γὰρ   εὖ   οἶδ'ʹ   ὅτι  
φήήσουσιν,  ἰσχυρόότατοι  πάάντων  εἶναι·∙  ποίίας,  

   Mais   peut-‐‑être   ne   s’arrogeront-‐‑ils   aucun   des  
avantages   cités   si   ce   n’est   la   force  ?   Car,   je   le   sais  
bien,   ils   diront   être   les   plus   forts   de   tous.   Quelle  

                                                
543   On   objectera   cependant,   en   renvoyant   à   Golden   2008   p.   72-‐‑73,   que   les   accidents   causés   par   le   lancer   de  

disque,   rendus   possibles   par   l’absence   quasi   totale   de   mesures   sécuritaires   et   attestés   par   de   nombreux  
témoignages  antiques,  pourraient   faire   croire   au  potentiel  de  nuisance  d’un   tel   accessoire.  La  mort   tragique  de  
Hyacinthe,  aimé  par  Apollon,  n’est  manifestement  pas  qu’un  mythe.  

544  Protreptique  XIII  1-‐‑3  (K.  I  32-‐‑33  =  Boudon-‐‑Millot    p.  111-‐‑112.)          
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ὦ   πρὸς   θεῶν,   ἰσχύύος   καὶ   ποῦ   χρησίίµμης;  
Πόότερον   τῆς   εἰς   τὰ   γεωργικὰ   τῶν   ἔργων;  
Πάάνυ  µμὲν  οὖν  καλῶς  ἢ  σκάάπτειν  ἢ  θερίίζειν  
<ἤ>  πράάττειν  ὁτιοῦν  τι  τῶν  ἄλλων  τῶν  κατὰ  
γεωργίίαν   δύύνανται·∙   ἀλλ'ʹ   ἴσως   <τῆς>   εἰς   τὰ  
πολεµμικάά;   Τὸν   Εὐριπίίδην   αὖθίίς   µμοι   κάάλει,  
ὅστις  αὐτοὺς  ὑµμνήήσει  λέέγων·∙    
"ʺπόότερα  µμαχοῦνται  πολεµμίίοισιν,  ἐν  χεροῖν  
  δίίσκους  ἔχοντες;"ʺ    
τῷ  γὰρ  ὄντι    
"ʺοὐδεὶς  σιδήήρου  ταῦτα  µμωραίίνει  πέέλας."ʺ  

force,  ô  dieu545,  et  utile  à  quoi  ?  Est-‐‑ce  celle  qui  sert  
aux   travaux   d’agriculture  ?   Les   athlètes   sont   sans  
doute   tout   à   fait   capables   de   bêcher,   de  
moissonner546…   ou   d’accomplir   convenablement  
tout   autre  des   travaux   de   l’agriculture  !  Mais  peut-‐‑
être   leur   force  est-‐‑elle  utile  à   la  guerre  ?  Cite-‐‑moi  à  
nouveau  Euripide  pour   qu’il   chante   les   athlètes   en  
ces  termes  :  
"ʺCombattront-‐‑ils  l’ennemi  des  disques  en  main  ?"ʺ  
Car  réellement  :  
"ʺPersonne  n’est  aussi  fou  quand  il  est  devant  le  fer547."ʺ    

  
Dans  un  premier   temps,  Galien   formule   ici  une  antiphrase   ironique  qui   revient   à  

dire  que  l’activité  athlétique  est  inutile  à  l’accomplissement  des  tâches  agricoles.  De  
fait,   pour   ces   travaux,   il   faut   savoir   manier   des   outils   particuliers,   mettre   à  
contribution   des   animaux   auxiliaires   et   surtout   exploiter   le   sol   aux   moments  
opportuns  de  la  saison,  autant  de  connaissances  qui  manquent  aux  athlètes.  Certes,  
ces  derniers  disposent  parfois  de  ressources  physiques   importantes,  du  moins  dans  
les   moments   qui   précèdent   leurs   exercices,   mais   Galien   semble   convaincu   qu’ils  
s’épuiseront   rapidement   dans   des   efforts   auxquels   leur   corps   n’est   pas   habitué  :  
même   le   simple   fait   de   bêcher   (σκάάπτειν),   qui   suppose   sinon   un   savoir-‐‑faire,   du  
moins  une  certaine  endurance,  leur  serait  impossible.    
Sans   doute   y   a-‐‑t-‐‑il   ici   quelque   exagération   de   la   part   de   Galien   qui   juge   que   les  

athlètes  sont  constamment  fatigués  par  leur  régime.  On  ne  contestera  pas  cependant  
que   les   athlètes   soient   inexpérimentés   dans   la   gestion   du   calendrier   agricole  :   ce  
savoir-‐‑faire   implique  des   réajustements   adaptés   aux   aléas  du   temps   et   suppose   au  
moins  un  rythme  de  sommeil  en  harmonie  avec  l’alternance  des  jours  et  des  nuits,  ce  
qui,   semble-‐‑t-‐‑il,   n’est   pas   le   cas   chez   les   sportifs   professionnels,   en   décalage  
permanent   par   rapport   aux   travailleurs   agricoles,   si   l’on   en   croit   le   chapitre  XI   du  
Protreptique548  :  «  En  effet  c’est  à  l’heure  où  les  gens  qui  vivent  selon  la  nature  quittent  
leurs  travaux  pour  prendre  leur  repas  que  ceux-‐‑ci  émergent  du  sommeil.  »  («  Ἡνίίκα  
γὰρ   οἱ   κατὰ   φύύσιν   βιοῦντες   ἀπὸ   τῶν   ἔργων   ἥκουσιν   ἐδεσµμάάτων   δεόόµμενοι,  
τηνικαῦθ'ʹ  οὗτοι  διανίίστανται  τῶν  ὕπνων.)  
Enfin,  Galien  reformule  l’idée  selon   laquelle  l’activité  athlétique  serait   sans  intérêt  

pour  les  actions  militaires.  Il  reprend  alors  partiellement  un  extrait  de  l’Autolycos  cité  
précédemment,   qu’il   présente   ironiquement,   grâce   au   verbe   ὑµμνήήσει,   comme   un  
chant  de  gloire  en  l’honneur  des  sportifs  :  après  la  question  rhétorique  imaginant  des  
discoboles  vainement  armés  de  leur  accessoire,  l’athlète  équipé  de  fer  et  confronté  à  

                                                                                                                                           
545   V.   Boudon-‐‑Millot,   à   la   p.   111   de   sa   traduction,   rend  ὦ   πρὸς   θεῶν   par   «  ô   dieu  »   au   singulier  ;   le   pluriel  

pourrait  aussi  être  conservé.  
546  Dans  l’édition  de  ce  passage,  V.  Boudon-‐‑Millot  a  supprimé  le  groupe  ἢ  ἀροῦν  ;  il  faut  donc  supprimer  aussi  

le  groupe  «  de  labourer  »,  qui  figure  par  erreur  dans  la  traduction  de  la  p.  111.  
547  Traduction  de  V.  Boudon-‐‑Millot.  
548  Protreptique  XI  5  (K.  I  28  =  Boudon-‐‑Millot    p.  106-‐‑107).  
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l’armement   de   son   ennemi   se   voit   une   nouvelle   fois   défini   de   façon   humiliante  
comme  l’incarnation  d’une  folie  sans  égale.  
  
De   façon   plus   discrète,   dans   le   chapitre   3   du   Sur   l’exercice   avec   la   petite   balle,   on  

retrouve   le   même   genre   de   stigmatisation   au   nom   de   l’intérêt   de   la   cité.   Dans   ce  
texte,   Galien   oppose   les   jeux   de   stratégie,   qui   présentent   une   valeur   pédagogique  
certaine,  et  les  activités  de  la  palestre,  qui  s’avèrent  parfaitement  inutiles  et  néfastes.  
Il  écrit  en  effet549  :  
  
Καὶ  γὰρ  καὶ,  ὅσα  κατὰ  παλαίίστραν  

πονοῦσιν,   εἰς   πολυσαρκίίαν   µμᾶλλον  
ἢ   ἀρετῆς   ἄσκησιν   φέέρει.   Πολλοὶ  
γοῦν   οὕτως   ἐπαχύύνθησαν,   ὡς  
δυσχερῶς   ἀναπνεῖν.   Ἀγαθοίί   γ'ʹ   οὐδ'ʹ  
ἂν   οἱ   τοιοῦτοι   πολέέµμου   γέένοιντο  
στρατηγοὶ   ἢ  βασιλικῶν   ἢ  πολιτικῶν  
πραγµμάάτων   ἐπίίτροποι·∙   θᾶττον   ἂν  
τοῖς   ὑσὶν   ἢ   τούύτοις   τις   ὁτιοῦν  
ἐπιτρέέψειεν.    

   Et  précisément,   tous   les  efforts  que   l’on   fait  à   la  palestre  
portent  vers  l’abondance  de  chair  plutôt  que  vers  l’exercice  
de   la   pensée.   Εn   tout   cas,   ce   qu’il   y   a   de   sûr,   c’est   que  
nombreux   sont   ceux  qui   ont   été   rendus   épais   au  point  de  
respirer  avec  difficulté.  Assurément,   les  individus  de  cette  
nature   ne   deviendraient   même   pas   de   bons   stratèges   de  
guerre,  de  bons  intendants  de  biens  impériaux  ou  de  bons  
gestionnaires  d’affaires  politiques.  On   aurait   plus   vite   fait  
de   confier   une   mission,   quelle   qu’elle   soit,   à   des   porcs  
plutôt  qu’à  eux.    

  
Ainsi,  selon  Galien,  non  seulement  les  exercices  de  la  palestre  alourdissent  le  corps  

et   provoquent   des   difficultés   respiratoires,  mais   encore   ils   embourbent   l’esprit   des  
sportifs,   au   point   de   les   priver   à   jamais   de   l’espoir   d’une   carrière   militaire   ou  
politique.   Incontestablement,   Galien   se   veut   ici   moins   compatissant   à   l’égard   des  
sportifs  déçus  que  critique  à  l’égard  de  l’activité  athlétique  elle-‐‑même,  qui  ne  saurait  
offrir  à  la  cité  un  vivier  possible  pour  l’élite  militaire  et  politique  à  venir.  Il  n’est  donc  
pas  de  reconversion  possible  pour  les  athlètes,  brebis  galeuses  dont  le  souffle  court  et  
la  faiblesse  intellectuelle  sont  un  mal  incurable.    

Un  facteur  de  troubles.  
  
L’idée  selon  laquelle  les  athlètes  sont  inutiles  à  la  guerre  et  aux  champs  fait  encore  

une  autre  apparition  dans  le  chapitre  46  du  Thrasybule  au  sein  d’un  développement  
plus  général  consacré  à  la  lutte  telle  qu’elle  est  enseignée  par  les  mauvais  maîtres  de  
gymnastique.  Galien  vient  de  dire  que  l’art  de  la  palestre  mérite  souvent  le  titre  d’art  
frauduleux   en   raison   des   effets   néfastes   qu’il   produit   sur   la   santé   de   ses   adeptes,  
mais   aussi   parce   qu’il   usurpe   de   façon   éhontée   le   titre   d’art   véritable.   Or  
l’indignation  ressentie   face  à  un   tel  abus  doit  être   l’affaire  de   la  cité   tout  entière,  et  
non  plus  simplement  du  médecin550  :    
  
Ὅπου   γε   καὶ   ἡ   ὑγιαίίνουσα   πολιτείία  

µμισεῖ   τοῦτο   τὸ   ἐπιτήήδευµμα   καὶ  
βδελύύττεται,  πάάσης  µμὲν   τῆς   εἰς   τὸν  βίίον  

   Voilà   pourquoi,   assurément,   le   gouvernement   doté  
d’une  bonne  santé  éprouve  lui  aussi  de  la  haine  et  du  
dégoût  pour  cette  activité  assurant  le  bouleversement  

                                                
549  De  parvae  pilae  exercitio  3  (K.  V  905,  11-‐‑17  =  SM  I  p.  98).  
550  Thrasybule  46  (K.  V  894,  3-‐‑6  =  SM  III  p.  96).    
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ἰσχύύος   ἀνατρεπτικὸν   ὑπάάρχον,   εἰς   οὐκ  
ἀγαθὴν  δὲ  τοῦ  σώώµματος  ἄγον  διάάθεσιν.  

de   toute   la   force   relative   à   la   vie   et   conduisant   vers  
une  constitution  du  corps  qui  n’est  pas  bonne.  

  
La  πολιτείία  dont  il  est  question  dans  cet  extrait  désigne  le  pouvoir  officiel,  c’est-‐‑à-‐‑

dire   le   régime   impérial,   qui   fait   ici   l’objet   d’une   personnification  :   ce   dernier   est  
comparé  à  un  organisme  vivant  dont  l’état  normal  est  la  santé  (ὑγιαίίνουσα),  capable  
d’éprouver   un   sentiment   (µμισεῖ)   et   même   une   sensation   de   rejet   (ϐδελύύττεται)   à  
l’égard   de   l’activité   qui   détériore   chacun   de   ses   éléments.   Or,   si   les   sportifs   sont  
néfastes,  ce  sont  à  l’origine  les  entraîneurs  qui  constituent  une  menace  odieuse  pour  
la  cité.  
  
Le  grief  de  l’inutilité  civique  du  sport  présente  donc  un  double  aspect  :  d’une  part,  

les  plus  talentueux  et  les  mieux  récompensés  des  athlètes  sont  un  poids  dès  lors  qu’il  
leur   faut   accomplir   une   action   profitable   à   la   collectivité  ;   d’autre   part,   les   plus  
mauvais  d’entre  eux  se  reconvertissent  en  maîtres  de  gymnastique  et  viennent  altérer  
la  condition  physique  de  leurs  concitoyens,  voire  perturber  l’ordre  public551  :    
  
Ἔν   τε   γὰρ   ὁδοιπορίίαις   ἁπάάσαις   ἄχρηστοι  

τελέέως   ἦσαν   ἔν   τε   [ταῖς]   πολεµμικαῖς  
πράάξεσιν,  ἔτι  δὲ  µμᾶλλον  ἐν  πολιτικαῖς  τε  καὶ  
γεωργικαῖς,   εἰ   δέέ   που   καὶ   φίίλῳ   νοσοῦντι  
παραµμεῖναι   δέέοι,   πάάντων   ἀχρηστόότατοι  
συµμϐουλεῦσαίί   τε   καὶ   συσκέέψασθαι   καὶ  
συµμπρᾶξαι…   Ἀλλ'ʹ   ὅµμως   οἱ   τούύτων  
ἀτυχέέστατοι   καὶ   µμηδεπώώποτε   νικήήσαντες  
ἐξαίίφνης   ἑαυτοὺς   ὀνοµμάάζουσι   γυµμναστάάς,  
εἶτ'ʹ   οἶµμαι   καὶ   κεκράάγασιν   οὐδὲν   ἧττον   τῶν  
συῶν   ἐκµμελεῖ   καὶ   βαρϐάάρῳ   φωνῇ.   Τινὲς   δ'ʹ  
αὐτῶν   καὶ   γράάφειν   ἐπιχειροῦσιν   ἢ   περὶ  
τρίίψεως   ἢ   εὐεξίίας   ἢ   ὑγιείίας   ἢ   γυµμνασίίων,  
εἶτα  προσάάπτεσθαι   τολµμῶσι   καὶ  ἀντιλέέγειν  
οἷς  οὐδ'ʹ  ὅλως  ἔµμαθον,  οἷος  καὶ  ὁ  πρώώην  µμὲν  
Ἱπποκράάτει   ἐγκαλῶν   ὡς   οὐκ   ὀρθῶς  
ἀποφηναµμέένῳ   περὶ   τρίίψεως.   Ἐπεὶ   δ'ʹ   ἡµμᾶς  
ἀφικοµμέένους   ἠξίίωσάάν   τινες   τῶν   παρόόντων  
ἰατρῶν   τε   καὶ   φιλοσόόφων   ἅπαντα   διελθεῖν  
αὐτοῖς   τὸν   λόόγον,   εἶτ'ʹ   ἐφαίίνετο   ἁπάάντων  
πρῶτος   ὑπὲρ   αὐτῆς   Ἱπποκράάτης  
ἀποφηνάάµμενος   ἄριστα,   παρελθὼν   εἰς   τὸ  
µμέέσον   ἐξαίίφνης   ὁ   αὐτοδίίδακτος   ἐκεῖνος  
γυµμναστὴς   ἐκδύύσας   παιδάάριον   ἐκέέλευσεν  
ἡµμᾶς   τρίίϐειν   τε   τοῦτο   καὶ   γυµμνάάζειν   ἢ  
σιωπᾶν   περὶ   τρίίψεως   καὶ   γυµμνασίίων,   εἶτ'ʹ  
ἐφεξῆς   ἐϐόόα·∙   "ʺΠοῦ   γὰρ   Ἱπποκράάτης  
εἰσῆλθεν   εἰς   σκάάµμµμα;   Ποῦ   δ'ʹ   εἰς  
παλαίίστραν;  Ἴσως   οὐδ'ʹ   ἀναχέέασθαι   καλῶς  

   Dans   toutes   les   marches,   [les   meilleurs   athlètes]  
étaient   parfaitement   inutiles,   ainsi   que   dans   les  
actions   militaires,   et   encore   plus   dans   les   actions  
politiques   et   agricoles,   et   de  plus,   si   jamais   quelque  
part   il   leur  fallait  rester  auprès  d’un  ami  malade,  de  
tous   ils   étaient   les   plus   inutiles   pour   donner   un  
conseil,   pour   regarder,   pour   aider…   Cependant   les  
plus  malchanceux  d’entre  eux  qui  n’ont  même  jamais  
encore  remporté  de  victoire,  du  jour  au  lendemain,  se  
donnent   eux-‐‑mêmes   le   nom   de   programmateurs  
sportifs...   Et   certains   d’entre   eux   vont   jusqu’à  
entreprendre  d’écrire  sur  le  massage,  sur  le  bon  état,  
sur  la  santé  ou  sur  les  exercices  physiques,  et  ensuite  
ils   osent   attaquer   et   contredire   des   théories   qu’ils  
n’ont   nullement   apprises,   tel   précisément   celui   qui  
tout  récemment  accusait  Hippocrate  de  ne  pas  s’être  
correctement   exprimé   sur   le   massage.   Et,   alors   que  
certains   des   médecins   et   philosophes   présents   nous  
avaient  demandé,  à  notre  arrivée,  d’exposer  en  détail  
tout   notre   discours   et   qu’ensuite,   le   premier   entre  
tous,  Hippocrate  apparaissait  manifestement  comme  
l’auteur   des   meilleurs   avis   sur   ce   sujet,   ce  
programmateur   sportif   autodidacte,   parvenu   tout   à  
coup  au  milieu  du  groupe,  après  avoir  fait  dévêtir  un  
jeune   esclave,   nous   ordonna   de   le   frotter   et   de  
l’entraîner,  ou  bien  de  nous  taire  au  sujet  du  massage  
et  des  exercices  physiques,  à  la  suite  de  quoi  il  criait  :  
"ʺCar   où  Hippocrate  a-‐‑t-‐‑il  mis   le  pied  dans   la   fosse  ?  
Et  où  dans  une  palestre  ?  Peut-‐‑être  même  ne  savait-‐‑il  

                                                
551  Thrasybule  46  (K.  V  894,  9  -‐‑  896,  4  =  SM  III  p.  97-‐‑99).  
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ἠπίίστατο."ʺ  Οὗτος  µμὲν   οὖν   ἐκεκράάγει   τε   καὶ  
ἄλλως   οὐδὲ   σιωπῶν   ἀκούύειν   ἐδύύνατο   καὶ  
µμανθάάνειν   τὰ   λεγόόµμενα,   ἡµμεῖς   δὲ   κατὰ  
σχολὴν   τοῖς   παροῦσι   διελέέχθηµμεν,   ὡς  
ὅµμοιον   ὁ   κακοδαίίµμων   ἐκεῖνος   ἐργάάζοιτο  
µμαγείίρῳ   τε   καὶ   σιτοποιῷ   περὶ   πτισάάνης   ἢ  
ἄρτου   διαλέέγεσθαι   τολµμῶντι   κἄπειτα  
φάάσκοντι·∙   "ʺΠοῦ   γὰρ   Ἱπποκράάτης   ἐν  
µμαγειρείίῳ   διέέτριψεν   ἢ   ἐν   µμυλῶνι;  
Σκευασάάτω  γοῦν  µμοι  πλακοῦντα  καὶ  ἄρτον  
καὶ   ζωµμὸν   καὶ   λοπάάδα,   ἔπειθ'ʹ   οὕτως   ὑπὲρ  
αὐτῶν  διαλεγέέσθω."ʺ    

pas   bien   s’appliquer   de   l’huile   sur   lui-‐‑même  ?"ʺ   Cet  
individu  n’avait  donc  de  cesse  de  crier  et  d’ailleurs  il  
n’était   même   pas   capable   d’écouter   en   silence   et  
d’apprendre  ce  qui  se  disait  tandis  que  nous,  à  loisir,  
nous   discourions   avec   l’assistance,   en   faisant  
remarquer  combien   ce  malheureux   faisait  une   scène  
semblable   à   celle   du   cuisinier   et   du   boulanger   qui  
oseraient   débattre   de   la   ptisane   ou   du   pain   et   qui  
ensuite   diraient  :   "ʺOù   Hippocrate   a-‐‑t-‐‑il   passé   du  
temps  dans  une  cuisine  ou  dans  un  moulin  ?  Eh  bien,  
qu’il  me  prépare  un  gâteau,   un  pain,  une   soupe,  un  
plat,  et,  une  fois  cela  fait,  qu’il  débatte  à  leur  sujet."ʺ  

  
Dans   la   première   partie   de   cet   extrait,   Galien   souligne   à   quel   point   les   athlètes  

même   les   plus   couronnés   sont   inutiles   à   la   guerre,   aux   affaires   politiques   et   aux  
champs  :   leur   nullité   est   manifeste   lorsqu’il   faut   venir   en   aide   à   un   autre   soldat  
malade,   et   d’une   manière   générale   lorsqu’il   s’agit   d’analyser   une   situation   ou   de  
délibérer552.      
Dans   un   second   temps,   Galien   déplore   l’inutilité   des   anciens   athlètes   qui,   peu  

heureux   dans   les   compétitions,   se   sont   reconvertis   de   façon   frauduleuse   dans   le  
métier  de  maître  de  gymnastique  et  qui  parfois  poussent  l’audace  jusqu’à  écrire  des  
traités   d’hygiène   sur   des   sujets   dont   ils   ignorent   les   rudiments,   en   allant   même  
jusqu’à   critiquer   Hippocrate.   Or,   aux   yeux   de   Galien,   s’en   prendre   aux   grands  
médecins   du   passé,   c’est   attaquer   en   son   sein   la   cité   elle-‐‑même,   puisque   cette  
dernière  se  maintient  en  bonne  santé  grâce  à  l’héritage  scientifique  qu’elle  a  reçu  de  
ses  grands   savants.  Et   lorsqu’un   tel   affront   a   lieu  ouvertement,   c’est   l’ordre  public  
qui  s’en  trouve  perturbé.  Ainsi,  l’anecdote  rapportée  dans  la  seconde  partie  du  texte  
est  plus  qu’un   scandale  médical  :   c’est   aussi,  par   extension,  une  affaire  politique   et  
sociale.  
Les  propos  de  ce  diffamateur,  rapportés  au  discours  direct,   laissent  entendre  qu’il  

n’existe  pas  de  preuve  témoignant  qu’Hippocrate  ait  fréquenté  les  aires  de  combat  et  
les   palestres.   Son   argument   est   simple  :   de   même   qu’Hippocrate   ignorait   les  
techniques  de  lutte,  de  même  il  méconnaissait  le  savoir-‐‑faire  des  masseurs,  ce  qui  le  
rendait  donc  illégitime  pour  écrire  sur  le  sujet.  L’hypothèse  selon  laquelle  Hippocrate  
aurait   été   incapable   de   s’appliquer   lui-‐‑même  des   huiles   de  massage   revient   à   dire  
qu’en  matière  de  massage,   le  médecin  de  Cos  était   inutile  aux  autres  comme  à   lui-‐‑
même.    
Or,  aux  yeux  de  Galien,  il  n’est  pas  nécessaire  à  un  médecin  de  pratiquer  lui-‐‑même  

les  activités  sportives  ou  hygiéniques  sur   lesquelles   il  écrit.  En  effet,   il   importe  peu  
qu’Hippocrate   ait   été   ou   non   capable   de   lutter,   de   masser   ou   de   cuisiner  :   seules  
comptent  les  connaissances  médicales  qu’il  a  forgées  avec  succès  pour  se  prononcer  
sur  les  questions  du  régime.  Inversement,   l’expérience  pratique  de  l’aire  de  jeu,  des  
salles   de   massages   ou   des   fourneaux   ne   donne   aucune   compétence   sérieuse   pour  

                                                
552  En  II.C.3.b.,  on  verra  que,  sur  ce  point,  les  médecins  valent  bien  mieux  que  les  sportifs.  
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rédiger  un  traité  d’hygiène  ni,  a  fortiori,  pour  critiquer  les  auteurs  qui  font  autorité  en  
la  matière.  Mais   il   est   vrai   que,   si  Galien   fréquentait   les   palestres,   c’était   peut-‐‑être  
aussi,  entre  autres  raisons,  pour  apparaître  plus  légitime  dans  ses  avis.  
En   tout   cas,   la   tradition   hippocratique   dont   hérite   une   société   comme   celle   de  

Galien   ne   doit   pas   se   laisser   corrompre   par   l’émergence   de   charlatans,   qui,   non  
contents   de   colporter   des   théories   sanitaires   contestables,   ont   aussi   l’audace   de  
profaner   le   travail   vénérable   du   plus   utile   des   médecins   du   passé.   Encore   faut-‐‑il  
avoir   pris   la   peine   de   bien   lire   les   textes   anciens,   comme   l’a   fait   Galien,   pour  
s’octroyer   le  droit  et   la   responsabilité  de  quelque  critique  que  ce  soit,  dans   l’intérêt  
même  de  la  cité.  

Épeios,  précurseur  emblématique  de  la  spécialisation  athlétique.  
  
Selon  Galien,  la  raison  profonde  de  l’inutilité  des  athlètes  réside  en  vérité  dans  leur  

incapacité  à  accomplir  autre  chose  que  le  sport  pour  lequel  ils  s’entraînent.  Ce  qui  est  
en  cause,  c’est  donc  le  phénomène  de  la  spécialisation  athlétique,  dont  le  précurseur  
emblèmatique   est   Épeios,   personnage   de   l’Iliade,   cité   dans   le   chapitre   33   du  
Thrasybule553.    
Dans   ce   texte,   à   l’issue   d’une   réflexion   sur   l’histoire   de   la   terminologie  médicale  

faisant  référence  à  Homère  et  à  Platon,  Galien  critique  les  athlètes  professionnels  de  
son  époque,  qui,  comme  Épeios  et  contrairement  à  la  majorité  des  modèles  du  passé,  
ne  savent  pratiquer  correctement  que  la  discipline  pour  laquelle  il  sont  formés,  sans  
aucune  autre  compétence  utile  à  la  cité554  :  
  
Γυµμναστικῆς   δὲ   τέέχνης   οὔπω   µμὲν   ἦν  

τοὔνοµμα   καθ'ʹ   Ὅµμηρον   οὐδὲ   καλεῖταίί   τις  
ὅλως   γυµμναστήής,   ὥσπερ   ἰατρόός,   ὅπου   γε  
καὶ   παρὰ   Πλάάτωνι   τὸ   µμὲν   τῆς  
γυµμναστικῆς   ὄνοµμα   οὐ   πολλάάκις   εὑρεῖν  
ἔστι,   παιδοτρίίϐην   µμέέντοι   καλεῖ   µμᾶλλον   ἢ  
γυµμναστὴν   τὸν   τεχνίίτην   αὐτῆς.   Ἤρξατο  
γὰρ   ὀλίίγον   ἔµμπροσθεν   τῶν   Πλάάτωνος  
χρόόνων   ἡ   τέέχνη   τῶν   γυµμναστῶν,   ὅτε   περ  
καὶ  τὸ   τῶν  ἀθλητῶν  ἐπιτήήδευµμα  συνέέστη.  
Πάάλαι  µμὲν  γὰρ  εἷς  ἀνὴρ  ἐργάάτης  τῶν  κατὰ  
φύύσιν  ἔργων  ἀληθῶς  εὐεκτικὸς  εἰς  ἀγῶνα  
καταϐαίίνων   οὐ   πάάλην   µμόόνον   ἀλλὰ   καὶ  
δρόόµμον   ἠγωνίίζετο   καίί   τις   ἐνίίκα   πολλάάκις  
εἷς   ἄµμφω   τε   ταῦτα   καὶ   ἀκοντίίζων   καὶ  
τοξεύύων   καὶ   δισκοϐολῶν   καὶ   ἅρµματος  
ἐπιστατῶν,   ὕστερον   δὲ   διεκρίίθη   καὶ  
οἷόόνπερ  ἕνα  πεποίίηκεν  Ὅµμηρος  Ἐπειὸν  εἰς  
µμὲν   πάάντα   τὰ   κατὰ   φύύσιν   ἔργα   πάάντων  

   L’appellation  d’art  gymnastique  n’existait  pas  encore  
à   l’époque   d’Homère   et   absolument   personne   n’est  
appelé   γυµμναστήής   quand   il   est   médecin,   là   où,   chez  
Platon,   il  n’est   certes  pas  possible  non  plus  de   trouver  
souvent   l’appellation   de   gymnastique  :   ce   dernier  
appelle   pédotribe   plutôt   que   γυµμναστήής   le   technicien  
exerçant  cet  art.  En  effet,  c’est  un  peu  avant  l’époque  de  
Platon   que   commença   l’art   des   γυµμνασταίί,   lorsque  
précisément  se  constitua  aussi  l’activité  des  athlètes.  En  
effet,  autrefois,  un  seul  et  même  homme,  accomplissant  
les   travaux   conformes   à   la   nature,   véritablement   doté  
d’un  bon  état,  qui   venait  participer  à  une  compétition,  
concourait  non  seulement  dans  la  lutte,  mais  aussi  dans  
la   course,   et   souvent   un   individu   unique   l’emportait  
dans   ces   deux   disciplines,   ainsi   que   dans   le   lancer   de  
javelot,   le   tir   à   l’arc,   le   lancer   de   disque,   la   course   de  
char  ;  mais   ensuite   il   y   eut  une   séparation,   et   le   genre  
d’individu   qu’Homère   a   fait   en   la   seule   personne  
d’Épeios,   le   dernier   de   tous   pour   toutes   les   actions  

                                                
553  Sur  Épeios,  voir  Poliakoff  1987  p.  94,  113  et  153.  
554  Thrasybule  33  (K.  V  870,  4  -‐‑  871,  4  =  SM  III  p.  78-‐‑79).      
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ὕστατον,  ἀγαθὸν  δὲ  πυγµμήήν,  ἧς  ἐν  ἄθλοις  
µμόόνοις  ἡ  χρείία,   τοιοῦτοι  πάάντες  ἐγέένοντο,  
µμήήτ'ʹ  ἀρόόσαι  µμήήτε  σκάάψαι  µμήήθ'ʹ  ὁδὸν  ἀνύύσαι  
µμηδ'ʹ   ἄλλο   µμηδὲν   εἰρηναῖον   ἔργον,   ἔτι   δὲ  
µμᾶλλον   πολέέµμιον   ἐργάάσασθαι   καλῶς  
δυνάάµμενοι.    

conformes  à  la  nature,  mais  bon  au  pugilat,  dont  il  n’est  
besoin   que   dans   les   concours,   voilà   ce   que   devinrent  
tous   les   hommes,   ne   pouvant   plus   ni   labourer,   ni  
creuser,   ni   accomplir   aucun   voyage,   ni   non   plus  
effectuer  correctement  aucun  autre   travail   lié  à   la  paix  
ni  encore  moins  à  la  guerre.    

  
Dans   la   première   partie   de   ce   texte,   Galien   souligne   le   lien   historique   qui   existe  

entre  l’apparition  des  γυµμνασταίί  et  la  constitution  de  l’activité  athlétique.      
Pour   situer  dans   le   temps   la  naissance  du  métier  des  γυµμνασταίί,  Galien  propose  

tout   d’abord   une   datation   relative   et   approximative  :   cet   événement   remonterait   à  
une   époque   légèrement   antérieure   à   Platon   (ὀλίίγον   ἔµμπροσθεν   τῶν   Πλάάτωνος  
χρόόνων).  Cette  thèse  se  fonde  manifestement  sur  un  argument  lexical  :  Platon  serait  
un   des   premiers   auteurs   à   employer   le   mot   γυµμναστήής,   auquel   il   préfère  
généralement   le   terme   παιδοτρίίϐης.   Or,   pour   Galien,   cette   concurrence   entre   les  
deux   mots   qui   donne   l’avantage   à   παιδοτρίίϐης   semble   prouver   que   la   réalité  
désignée  par  le  mot  γυµμναστήής  était  encore  récente  au  siècle  de  Platon.  
L’époque  à  laquelle  Galien  fait  remonter  les  origines  de  la  gymnastique  est  ensuite  

désignée  par  la  subordonnée   temporelle  ὅτε  περ  καὶ  τὸ  τῶν  ἀθλητῶν  ἐπιτήήδευµμα  
συνέέστη.  La  question  se  pose  ici  de  la  valeur  exacte  à  attribuer  à  l’aoriste  συνέέστη  :  
ce   verbe   désigne-‐‑t-‐‑il   une   action   concomitante   ou   bien   antérieure   à   celle   de   la  
principale  exprimée  par  l’aoriste  ἤρξατο  ?  En  d’autres  termes,  faut-‐‑il  rendre  l’aoriste  
συνέέστη    par  un  passé  simple  ou  bien  par  un  passé  antérieur  ?  Dans  le  premier  cas,  
les   origines   de   la   gymnastique   coïncideraient   exactement   avec   la   constitution   de  
l’activité  des  athlètes  ;  dans  le  second  cas,  elles  seraient  légèrement  postérieures.  Sans  
doute   est-‐‑il   préférable   de   privilégier   la   première   hypothèse,   qui   établit   une  
simultanéité   entre   les   deux   actions,   en   disant   que   la   gymnastique   commença   «  au  
moment  précis  où  se  constitua  aussi  l’activité  des  athlètes  ».  En  effet,  si  Galien  avait  
voulu   établir   une   succession   chronologique   entre   les   deux   actions,   il   aurait  
probablement  choisi  de  formuler  sa  phrase  de  façon  plus  explicite,  en  conjuguant  par  
exemple  le  verbe  συνίίστηµμι  au  plus-‐‑que-‐‑parfait  :  ce  temps  aurait  alors  présenté  sans  
ambiguïté   la   constitution   de   l’activité   athlétique   comme   le   résultat   d’un   processus  
accompli   antérieurement.   Inversement,   pour   exprimer   la   coexistence   des   deux  
actions,  Galien  ne  pouvait  employer  que   l’aoriste  συνέέστη,  qui  permet  d’envisager  
l’action  comme  un  fait  pur  et  simple.  Certes,   il   lui  était  possible  aussi  de  recourir  à  
l’imparfait   συνίίστη,   moins   ambigu,   mais   il   aurait   alors   souligné   la   durée   du  
processus  de  constitution,  ce  qui  n’est  pas  véritablement  l’objet  de  son  propos.  Il  est  
donc   raisonnable   de   penser   que  Galien   a   voulu   affirmer   la   coexistence   exacte   des  
deux  aoristes,  exprimée  au  moyen  de  la  conjonction  ὅτε,  elle-‐‑même  renforcée  par  la  
particule  περ.  
Encore  le  sens  de  συνίίστηµμι  reste-‐‑t-‐‑il  à  définir  avec  précision.  Ce  verbe  signifie  non  

pas   l’origine,   contrairement   à   ἄρχοµμαι,   ni   la   naissance,   comme   pourrait   le   faire  
γίίγνοµμαι,   mais   plutôt   la   structuration   d’une   réalité   plurielle   déjà   existante.   Sans  
doute  Galien  veut-‐‑il  désigner  ici  la  constitution  d’un  système  nouveau,  mais  dont  les  
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origines   sont   relativement   anciennes.  De   fait,   les   concours   sportifs   existaient  déjà   à  
l’époque  archaïque,  avant  de  devenir  dès  l’époque  classique  la  raison  d’être  exclusive  
du  nouveau  métier  d’athlète,   consacré   à   la   seule  préparation  des   compétititons.  En  
affirmant  que  l’activité  des  athlètes  s’est  constituée  un  peu  avant  Platon,  Galien  veut  
donc  parler  de   la  spécialisation  des  sportifs  professionnels  dans  une  seule  et  même  
discipline,  et  non  pas  de  la  naissance  de  l’activité  athlétique  proprement  dite,  qui  est  
attestée  bien  avant  Platon,  comme  le  rappellent  à  juste  titre  J.  Jüthner  et  L.  Englert555.  
Galien  ne  saurait  ignorer  que  les  origines  du  sport  de  compétition  sont  anciennes  ;  il  
regrette   au   contraire   que   les   concurrents   n’aient   pas   conservé   des   aptitudes   dans  
l’ensemble   des   disciplines   sportives   et   qu’ils   soient   devenus   comme   l’Épeios  
d’Homère,   qui   faisait   en   son   temps   figure   d’exception  :   Galien   fait   référence   ici   à  
deux   extraits  du   chant  XXIII   de   l’Iliade556   où   apparaît   ce   personnage,   qui   certes   est  
«  expert  au  pugilat  »  (εἰδὼς  πυγµμαχίίης557),  mais  dont  la  prestation  au  lancer  du  disque  
est   si   ridicule   que   «  tous   les   Achéens   éclatèrent   de   rire  »   (γέέλασαν   δ’   ἐπὶ   πάάντες  
Ἀχαιοίί558).    
Galien   se   présente   ainsi   comme   l’observateur   d’une   fracture   dans   l’histoire   du  

sport,   soulignée   par   l’opposition   πάάλαι   µμέέν…,   ὕστερον   δέέ…  :   aux   origines,   les  
compétitions   étaient   une   occupation   subsidiaire,   accomplie,   en   plus   d’une   autre  
activité,   par   des   individus   dotés   d’une   excellente   santé   et   capables   de   l’emporter  
dans  plusieurs  épreuves  ;  mais,  par   la  suite,  ces   rencontres  sportives  sont  devenues  
l’apanage   de   catégories   de   spécialistes,   formés   exclusivement   pour   les   concours   et  
même   pour   une   seule   discipline.   Le   bon   état   de   santé,   conforme   à   la   nature,   des  
premiers   compétiteurs,   qui   apparaissait   à   la   fois   comme   la   garantie   et   comme   la  
conséquence  de  leur  capacité  à  accomplir  des  métiers  utiles,  a  été  remplacé  par  une  
nouvelle  disposition,  non  conforme  à  la  nature,  dérivant  de  la  pratique  systématique  
d’un   sport   unique,   le   plus   souvent   la   lutte   ou   le   pancrace,   qui   ruine   le   potentiel  
utilitaire  de  ses  adeptes.  
Or,  en  déclarant  que  le  métier  de  γυµμναστήής  est  apparu  parallèlement  au  métier  de  

sportif  professionnel,  Galien  veut  raviver  la  polémique  qu’il  agite  contre  les  mauvais  
entraîneurs.   Peut-‐‑être   veut-‐‑il   suggérer   que   la   méprisable   profession   d’athlète  
nouvellement  constituée  a  créé  elle-‐‑même  le  besoin  d’un  personnel  encadrant  ;  mais  
il  est  plus  probable  encore  qu’il  souhaite  inversement  montrer  que  le  développement  
des   carrières   d’athlète   a   été   favorisé   par   l’apparition   des   γυµμνασταίί,   jugés  
responsables   de   la  déréliction  des   sportifs   professionnels.   C’est   en   effet   à   une   telle  
stigmatisation  que  s’emploie  Galien  dans  l’ensemble  du  traité  À  Thrasybule.  

                                                
555   Jüthner   1909   p.   4   et   Englert   1929   p.   57   rappellent   que   l’activité   athlétique   est   très   ancienne,   comme   le  

montrent   les   témoignages   de   Xénophane   (Elégies,   fragment   2,   Diels),   d’Hérodote   (Histoires   III   137)   et   certains  
vases   archaïques.   Ils   en   concluent   que   Galien   commet   une   erreur   en   faisant   naître   ce   phénomène   juste   avant  
Platon.  On  pourra  nuancer  cette  critique  en  disant  que  Galien  ne  parle  pas  précisément  de  la  naissance  de  cette  
activité,   mais   bien   de   la   constitution   du  métier   d’athlète,   qui   n’est   qu’une   spécialisation   professionnelle   de   la  
pratique  sportive.  

556 Iliade  XXIII  665-‐‑699  et  839-‐‑840. 
557 Iliade  XXIII  665. 
558 Iliade  XXIII  840. 
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I.  B.  1.  b.  Inutilité  et  nuisance  du  sport  professionnel  pour  les  athlètes  eux-‐‑mêmes.  
  

Galien  s’est  donc  efforcé  de  prouver  que  le  sport  professionnel  était  nuisible  à  la  
cité,  mais  il  entend  aussi  démontrer  que,  d’un  point  de  vue  individuel,  ce  genre  de  
carrière  ne  donne  aucun  avantage  à  quiconque  choisit  de  l’embrasser.    

Ainsi,  dans  le  chapitre  IX  du  Protreptique,   il  dit  redouter  l’attraction  que  l’activité  
athlétique  exerce  sur  la  jeunesse,  séduite  par  des  promesses  illusoires.  Voici  sa  mise  
en  garde,  toujours  inscrite  dans  le  cadre  de  son  argumentation  utilitariste559  :  
  
Ἄγετε   οὖν,   ὦ   παῖδες,   ὁπόόσοι   τῶν   ἐµμῶν  

ἀκηκοόότες   λόόγων   ἐπι   τέέξνης   µμάάθησιν  
ὥρµμησθε·∙  µμήή  τις  ὑµμᾶς  ἀπατεὼν  καὶ  γοὴς  ἀνὴρ  
παρακρουσάάµμενόός   ποτε   µματαιοτεχνίίαν   ἢ  
κακοτεχνίίαν   ἐ<κ>διδάάξηται,   γιγνώώσκοντας,  
ὡς,   ὁπόόσοις   τῶν   ἐπιτηδευµμάάτων   οὔκ   ἔστι   τὸ  
τέέλος   βιωφελέές,   ταῦτ'ʹ   οὔκ   εἰσι   τέέχναι.   Καὶ  
περὶ  µμὲν  τῶν  ἄλλων  ὑµμᾶς  καὶ  πάάνυ  πέέποιθα  
γιγνώώσκειν  ὅτι  µμηδὲν  τούύτων  ἐστὶ  τέέχνη,  οἷον  
τόό   τε   πετευρίίζειν   καὶ   βαδίίζειν   ἐπὶ   σχοινίίων  
λεπτῶν   ἐν   κύύκλῳ   τε   περιδινεῖσθαι   µμὴ  
σκοτούύµμενον   οἷα   <τε>   τὰ   Μυρµμηκίίδου   τοῦ  
Ἀθηναίίου   καὶ   Καλλικράάτους   τοῦ  
Λακεδαιµμονίίου.   Τὸ   δὲ   τῶν   ἀθλητῶν  
ἐπιτήήδευµμα   µμόόνον   ὑποπτεύύω,   µμήή   ποτ'ʹ   ἄρα  
τοῦτο   καὶ   ῥώώµμην   σώώµματος   ἐπαγγελλόόµμενον  
καὶ   τὴν   παρὰ   τοῖς   πολλοῖς   δόόξαν  
ἐπαγόόµμενον,   δηµμοσίίᾳ   παρὰ   τοῖς   πατράάσι  
τετιµμηµμέένον   ἡµμερησίίαις   ἀργυρίίου   δόόσεσι   καὶ  
ὅλως   ἴσα   τοῖς   ἀριστεῦσι   τετι[µμη]µμέένον,  
ἐξαπατήήσῃ   τινὰ   τῶν   νέέων   ὡς   προκριθῆναίί  
τινος  τέέχνης.    

   Eh  bien,  jeunes  gens,  vous  qui,  après  avoir  écouté  
mes   paroles,   vous   êtes   tous   hâtés   d’entreprendre  
l’apprentissage   d’un   art,   afin   qu’un   imposteur   ou  
un   charlatan,   en   vous   trompant,   ne   vous   enseigne  
jamais   un   art   frivole   ou   frauduleux,   sachez   que  
toutes  les  activités  qui  n’ont  pas  une  fin  utile  à  la  vie  
ne   sont   pas   des   arts.   Et   pour   les   autres,   je   suis  
également   tout   à   fait   persuadé   que   vous   ne  
considérez  comme  un  art  aucune  de  ces  activités  qui  
consistent,   par   exemple,   à   grimper   le   long   d’un  
mât560,  à  marcher  sur  de  minces  cordes  ou  à  voltiger  
sans   avoir   le   vertige,   et   à   imiter   Myrmécide  
d’Athènes   et   Callicrate   de   Lacédémone.  Mais   c’est  
uniquement  l’activité  des  athlètes  que  je  redoute,  de  
peur   qu’en   promettant   la   force   physique,   en  
procurant   du   renom   auprès   de   la   multitude,   en  
étant   récompensée  par  nos  Pères  aux  frais  de  l’État  
par  des  dons  d’argent  journaliers,  et,  en  un  mot,  en  
recevant   des   honneurs   identiques   à   ceux   accordés  
aux   plus   valeureux,   elle   n’égare   quelque   jeune  
homme   en   le   conduisant   à   la   préférer   à   quelque  
art561.    

  

                                                
559  Protreptique  IX  1-‐‑3  (K.  I  20-‐‑21  =  Boudon-‐‑Millot    p.  100-‐‑101.)  
560  Dans  la  note  2  p.  100  de  son  édition,  V.  Boudon-‐‑Millot  adopte  la  leçon  πετευρίίζειν,  «  grimper  le  long  d’un  

mât  ».  Critique  à  l’égard  de  l’Aldine  qui  édite  πεττευρίίπτειν,  «  jeter  des  jetons  »  dans  le  jeu  du  tric-‐‑trac  inventé  
par   le  dieu  égyptien  Teuth   (voir  Platon,  Phèdre   274  d),   elle   retient   la   correction  de  G.  Kaibel   (p.   46),   également  
adoptée   par   A.   Barigazzi,   de   préférence   à   celle   de   F.   Jamot   (πεταυριστεῖν).   Elle   écarte   ainsi   une   première  
interprétation  supposant  une  «  activité  proche  de  celle  de  l’équilibriste  qui  se  déplace  sur  une  corde  muni  d’une  
perche   ou   d’un   balancier  »,   comme   on   le   voit   dans   Martial,   Épigrammes   II   86,   et   dans   Juvénal,   Satire   14,  
conformément  à  la  notice  du  Bailly  p.  1548.  Elle  écarte  aussi  l’hypothèse  envisageant  un  acrobate  en  équilibre  sur  
une   perche   et   choisit   de   se   fier   à   la   traduction   arabe   du   IXe   siècle,   «  grimper   à   un   haut   poteau   de   bois  »,   qui  
envisage   donc   une   acrobatie   verticale,   complémentaire   de   la   suivante,   horizontale,   désignée   par   l’expression  
βαδίίζειν  ἐπὶ  σχονίίων  λεπτῶν,  «  marcher  sur  de  minces  cordes  ».  Ce  choix  reste  compatible  avec  le  scholiaste  de  
Denys   de   Thrace,   dont   le   commentaire   ne   permet   pas   cependant   d’invalider   la   première   hypothèse   du  
déplacement  horizontal.  

561  Traduction  de  V.  Boudon-‐‑Millot.  
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Une  question  se  pose  tout  d’abord  à  propos  de  la  prétérition  formulée  par  Galien  
sur   les  métiers  d’acrobate  et  de  sculpteur  miniature,   représentés   ici  par  Myrmécide  
d’Athènes   et   Callicrate   de   Lacédémone562  :   ces   deux   métiers   représentent-‐‑ils   une  
menace   aussi   négligeable   que   le   dit   Galien  ?   En   effet,   si   tel   était   le   cas,   pourquoi  
aurait-‐‑il  pris  la  peine  de  les  nommer  ?  Après  tout,   il  n’est  pas  impossible  de  penser  
que  l’acrobatie  ait  exercé  sur  la  jeunesse  contemporaine  de  Galien  un  certain  pouvoir  
de   fascination  :   de   fait,   cette   activité,   souvent   spectaculaire,   est   de   nature   à  
émerveiller  les   jeunes  gens,  voire  à  susciter  en  eux   la  naissance  d’une  vocation,  qui  
certes  peut  être  rapidement  éteinte  lorsque  ces  derniers  découvrent  les  conditions  de  
vie   assez   misérables   dans   lesquelles   vivent   généralement   les   saltimbanques563.   En  
revanche,   pour   ce   qui   est   de   la   sculpture  miniature,   il   n’est   pas   difficile   de   croire  
qu’elle  ait  pu  passer  pour  un  art  à   la   fois  admirable  et   lucratif  :   il   suffira  pour  s’en  
convaincre  d’observer  les  merveilleux  objets  que  les  découvertes  archéologiques  ont  
fait  parvenir   jusqu’à  notre   époque   contemporaine  ;  mais  peut-‐‑être  Galien  pense-‐‑t-‐‑il  
ici   essentiellement   aux   sculptures   réalisées   dans   les   matériaux   de   faible   valeur,  
comme  la  cire.  En  tout  cas,  il  est  certain  que,  face  à  l’activité  athlétique  d’un  côté  et  à  
la   sculpture  monumentale   de   l’autre,   qui   confèrent   à   leurs  meilleurs   représentants  
une  gloire  considérable,  l’acrobatie  et  la  sculpture  miniature  constituent  assurément  
une  menace  mineure.  

Quoi  qu’il  en  soit,  on  voit  bien  que,  par  ce  texte,  Galien  veut  alerter  la  jeunesse  sur  
le  fait  que  la  force  et  les  honneurs  associés  généralement  à  la  carrière  athlétique  sont  
des  rêves  illusoires.    

La  force  inutile  :  Milon  comme  allégorie  de  la  vanité  athlétique.  
  
Galien   formule   donc   un   premier   grief   à   l’encontre   de   l’activité   athlétique,   qui   se  

voit  refuser  la  faculté  de  donner  de  la  force  à  ses  adeptes.  Comme  il  a  été  montré  plus  
haut,   cette   idée,   exposée   notamment   dans   le   chapitre   XIII   du   Protreptique,   a   des  
conséquences   sur   la   cité   dans   son   ensemble,  mais   elle   se   traduit   aussi   sur   le   plan  
personnel  du  point  de  vue  des  athlètes  eux-‐‑mêmes.    

                                                
562  Dans   le  note  4  p.  100  de  son  édition,  V.  Boudon-‐‑Millot  rappelle  que  Myrmécide  d’Athènes  et  Callicrate  de  

Lacédémone  se  sont  illustrés  avec  beaucoup  de  succès  dans  la  sculpture  miniature  et  renvoie  à  Elien,  Hist.  var.   I  
17  et  à  Pline,  Hist.  Nat.  VII  85.  Les  dates  de  ces  deux  artistes  sont  incertaines,  tout  comme  l’origine  de  Myrmécide,  
qu’Elien  (ibid.)  et  Athénée  (XI  19,  782  b)  font  venir  de  Milet  et  non  d’Athènes.  

563  Sauf  erreur,  Galien  n’évoque  pas  dans  ses  traités  les  problèmes  de  santé  des  acrobates  exerçant  ce  que  nous  
appellerions  aujourd’hui  l’«  art  du  cirque  ».  Signalons  qu’un  ouvrage  de  médecine  contemporaine  dirigés  par  Ph.  
Goudard   et   D.   Barrault   porte   un   titre   engageant,   mais   au   fond   tout   à   fait   trompeur   pour   les   spécialistes   de  
médecine  ancienne  :  il  s’agit  du  livre  Médecine  du  cirque  :  vingt  siècles  après  Galien   (Goudard  et  Barrault  2004).  Pir  
trouver   un   titre  percutant,   les   auteurs  de   cet  ouvrage  ont  manifestement   confondu  volontairement   les   jeux  du  
cirque  romains  et  les  activités  du  cirque  moderne.  Ils  donnent  (p.  6)  une  note  biographique  sur  «  Claude  Galien  »,  
dont  ils  indiquent  les  dates  supposées  de  vie  et  de  mort  (131-‐‑201)  ;  est-‐‑ce  ergoter  que  de  dire  que  vingt  siècles  ne  
sont  pas   encore   exactement   passés   entre   cette   époque  et   l’année  2011,   contrairement   à   ce  qu’indique   le   tire  de  
l’ouvrage  ?  Les  auteurs  rappellent  brièvement  le  parcours  de  Galien  depuis  Pergame  jusqu’à  Rome.  Ils  évoquent  
sa  fonction  de  médecin  de  gladiateurs,  mais  ne  disent  rien  de  précis  sur   les   jeux  du   cirque,  ni  sur   l’activité  des  
équilibristes  et  autres  saltimbnaques  antiques  qui  pourraient  s’apparenter  à  ce  que  nous  appelons  aujourd’hui  le  
«  cirque  ».  La  référence  à  Galien  dans  le  titre  de  ce  livre  est  donc  surtout  anecdotique.  
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Aux  yeux  de  Galien,  c’est  la  figure  de  Milon  de  Crotone  qui  incarne  par  excellence  
la  vanité  de  la  force  athlétique564.  Ce  lutteur  du  VIe  siècle  avant  notre  ère  était  devenu  
légendaire  dans   l’Antiquité  pour  sa  puissance  musculaire  et  pour   le  grand  nombre  
de  ses  victoires  remportées  aux  Jeux  Olympiques,  Pythiques,  Isthmiques  et  Néméens.  
Le   chapitre   XIII   du   Protreptique   consacre   un   assez   long   développement   à   ce  
personnage,  dont   la  vie   et   la  mort   sont  mises   en   rapport   avec   le   thème  de   la   force  
inutile.    
Cette   séquence   comporte   trois   parties.   Galien   raconte   d’abord   comment  Milon   a  

transporté  sur  ses  épaules  un   taureau  sacrificiel  en  courant  dans  un  stade.  Dans  un  
second   temps,   il   rapporte   les   circonstances   de   la  mort   de   cet   athlète,   qui   périt   les  
mains  coincées  dans  un  tronc  d’arbre  sous  les  yeux  d’un  jeune  homme.  Vient  enfin  
une   brève   conclusion   ironique   sur   l’inutilité   de   la   force   de   Milon,   à   laquelle   est  
préférée  la  pénétration  de  l’esprit565  :  
  
Ἀλλὰ   νὴ   Δίία   τῶν   ἱερουργηµμέένων   ἕνα  

ταύύρων   ἀναθέέµμενος   τοῖς   ὤµμοις   ὁ   Μίίλων  
ἐκεῖνος   ὁ   Κροτωνιάάτης   διεκόόµμισέέ   ποτε   τὸ  
στάάδιον·∙   ὦ   τῆς   ὑπερϐαλλούύσης   ἀνοίίας,   ὡς  
µμηδὲ   τοῦτο   γιγνώώσκειν,   ὅτι   πρὸ   βραχέέος   τὸ  
αὐτὸ   [τοῦτο]   σῶµμα   τοῦ   ταύύρου   ζῶντος   [τὸ  
βραχὺ]   ἐϐάάσταζεν   ἡ   ψυχὴ   τοῦ   ζῴου,   καὶ  
πολλῷ   γ'ʹ   ἀκοπώώτερον   ἢ   ὁ   Μίίλων,   εἴ   γε   καὶ  
θεῖν  ἐδύύνατο  βαστάάζουσα·∙  ἀλλ'ʹ  ὅµμως  οὐδενὸς  
ἦν  ἀξίία,  παραπλησίίως  τῇ  Μίίλωνος.  Ἐδήήλωσε  
δὲ  καὶ  ἡ  τελευτὴ  τἀνδρὸς  ὅπως  ἦν  ἀνόόητος·∙  ὅς  
γε   θεασάάµμενόός   ποτε   νεανίίσκον   σχίίζοντα  
κατὰ   µμῆκος   ξύύλον   ἐνθέέσει   σφηνῶν,   ἐκεῖνον  
µμὲν   ἀπέέστησε   καταγελάάσας,   αὐτὸς   δὲ   διὰ  
τῶν  ἑαυτοῦ  χειρῶν  µμόόνων  ἐτόόλµμησε  διασπᾶν  
αὐτόό.  Κἄπειθ'ʹ  ὅσον  ἰσχύύος  εὐθὺς  ἐν  τῇ  πρώώτῃ  
προσϐολῇ  πληρώώσας  διέέστησε  µμὲν  ἑκατέέρωσε  
τὰ   µμέέρη   τοῦ   ξύύλου,   τῶν   σφηνῶν   δ'ʹ  
ἐκπεσόόντων   ἐν   τῷδε   τὸ   λοιπὸν   τοῦ   ξύύλου  
µμέέρος  ἀδυνατῶν  διαστῆσαι  µμέέχρι  πολλοῦ  µμὲν  
ἀντεῖχεν,   ὕστερον   δὲ   νικηθεὶς   οὐκ   ἔφθασε  
κοµμίίσασθαι   τὰς   χεῖρας,   ἀλλ'ʹ   ὑπὸ   τῶν   µμερῶν  
τοῦ   ξύύλου   συνελθόόντων   ἀλλήήλοις  
καταληφθεῖσαι   συνετρίίϐησαν   µμὲν   αὗται  
πρῶται,   θανάάτου   δ'ʹ   οἰκτροῦ   τῷ   Μίίλωνι  
κατέέστησαν   αἴτιαι·∙   πάάνυ   µμὲν   οὖν   ὤνησεν  
αὐτὸν  εἰς  τὸ  µμηδὲν  παθεῖν  ὁ  νεκρὸς  ταῦρος  ἐν  
τῷ   σταδίίῳ   βασταχθείίς·∙   ἢ   τὸ   κοινὸν   τῶν  
Ἑλλήήνων   ἔσωσεν   ἄν,   ἡνίίκα   πρὸς   τὸν  

   Mais   par   Zeus,   le   fameux   Milon   de   Crotone,  
enlevant   un   jour   sur   ses   épaules   un   des   taureaux  
immolés   en   sacrifice,   le   porta   à   travers   le   stade.  Ô  
excès  de  folie  !  Ne  pas  même  se  rendre  compte  que,  
peu  de   temps  auparavant,   le  même  corps,  quand  le  
taureau  était   vivant,   c’était   l’âme  de   l’animal  qui   le  
soulevait  et  avec  bien  moins  de  fatigue  que  Milon  ne  
le   faisait,   s’il   est   vrai   qu’elle   pouvait   courir   en   le  
soulevant.  Cependant,  cette  âme  n’avait  aucun  prix,  
non  plus  presque  que  celle  de  Milon.  Du  reste,  la  fin  
de   cet   homme   montra   combien   il   était   insensé.  
Regardant   un   jour   un   jeune   garçon   en   train   de  
fendre  un  arbre  dans  sa   longueur  en  y  introduisant  
des   coins,   il   l’éloigna   en   se  moquant   de   lui,   et   lui-‐‑
même  avec  ses  seules  mains,  osa  tenter  d’en  séparer  
les  côtés.  Concentrant  alors   immédiatement  dans   le  
premier   élan   tout   ce   qu’il   avait   de   force,   il   écarta  
chacune   d’un   côté   les   parties   de   l’arbre,   mais   à   ce  
moment-‐‑là,   les   coins   ayant   glissé   à   terre,   il   ne   put  
écarter   le   reste   du   tronc  :   il   résista   pendant  
longtemps,   mais   finalement   vaincu,   n’eut   pas   le  
temps   de   retirer   ses   mains  ;   écrasées   par   les   deux  
parties   du   tronc   quand   elles   se   rejoignirent,   elles  
furent   d’abord   broyées   avant   d’entraîner   pour  
Milon   une   mort   pitoyable.   Certes   il   lui   a   été   d’un  
bien   grand   profit,   pour   éviter   tout   dommage,  
d’avoir   soulevé   dans   le   stade   le   taureau  mort  !   Ce  
qui   aurait   pu   sauver   la   communauté   des   Grecs  
quand   ils  étaient  en  guerre  contre   le  Barbare,  est-‐‑ce  

                                                
564  Sur  Milon  de  Crotone,  voir  Visa-‐‑Ondarçuhu  1997  et  Poliakoff  1987  p.  9,  15,  97,  117-‐‑119. 
565  Protreptique  XIII  5-‐‑7   (K.   I  34-‐‑35  =  Boudon-‐‑Millot     p.  112-‐‑113).  Ce  texte  est  commenté  dans  Visa-‐‑Ondarçuhu  

1997  et  par  V.  Boudon-‐‑Millot  dans  son  édition  du  Protreptique.  La  note  4  p.  112  de  l’édition  de  V.  Boudon-‐‑Millot,  
qui   complète   la  notice  de   la   p.   29,  mentionne   les   sources   antiques   sur  Milon  de  Crotone,  qui   sont   étudiées   en  
détail  par  V.  Visa-‐‑Ondarçuhu.    
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βάάρϐαρον  ἐπολέέµμουν,  ἡ  τοιαύύτη  τοῦ  Μίίλωνος  
ἐνέέργεια   περὶ   τὸν   ταῦρον,   ἀλλ'ʹ   οὐχ   ἡ  
Θεµμιστοκλέέους   σοφίία   πρῶτον   µμὲν  
ὑποκριναµμέένου   καλῶς   τὸν   χρησµμόόν,   εἶτα  
στρατηγήήσαντος  ὡς  ἐχρῆν;  
      "ʺσοφὸν  γὰρ  ἓν  βούύλευµμα  τὰς  πολλὰς  χέέρας  
      νικᾷ,   σὺν   ὅπλοις   δ'ʹ   ἀµμαθίία   χεῖρον   [ἢ]  

κακόόν."ʺ    

une  vigueur  comme  celle  que  déploya  Milon  avec  le  
taureau   ou   n’est-‐‑ce   pas   plutôt   la   sagesse   d’un  
Thémistocle   qui   d’abord   sut   correctement  
interpréter   l’oracle,   et   ensuite   mener   la   guerre  
comme  il  fallait  ?  
"ʺCar   une   seule   décision   sage   triomphe   d’un   grand  
nombre  de  bras,    

mais  l’ignorance  en  arme  est  le  pire  des  maux566."ʺ      
  
L’anecdote  du  taureau  est  connue  d’Athénée,  qui  la  développe  en  Deipnosophistes  X  

412   e-‐‑f.   Cet   auteur   raconte   comment   Milon,   après   avoir   posé   sur   ses   épaules   un  
animal  de  quatre  ans  auquel  il  fait  faire  le  tour  du  stade  olympique,  le  découpa  et  le  
dévora  en  une  seule   journée.  Or,  dans  le  Protreptique,   l’issue  de  cette  anecdote  n’est  
pas  exploitée  ;  pourtant,  le  thème  de  la  consommation  carnée  aurait  pu  y  trouver  sa  
place,  au  sein  d’un  développement  consacré  à  l’excès  de  chair  athlétique.  Si  Galien  ne  
développe   pas   ce   point,   c’est   sans   doute   parce   qu’il   souhaite   ici   se   focaliser  
exclusivement   sur   l’inutilité   de   la   force   athlétique   dans   une   perspective  
essentiellement   utilitariste   et   non   pas   hygiénique.   Son   seul   objectif   est   en   effet   de  
montrer  que  les  efforts  de  Milon  pour  déplacer  le  taureau  mort  produisent  le  même  
résultat  que  l’âme  de  la  bête  vivante,  et  ce  au  prix  d’une  dépense  d’énergie  beaucoup  
plus  conséquente.  Galien  compare  ainsi  la  force  physique  de  Milon  à  l’âme  de  la  bête,  
à   qui   il  donne   explicitement   l’avantage,   avant   de   finalement   la  mépriser   elle   aussi  
pour   son   faible   prix,   ce   qui   renforce   encore   l’humiliation   imposé   à   Milon567.   En  
définitive,   la   combinaison   des   hyperboles   et   des   comparaisons   (ὦ   τῆς  
ὑπερϐαλλούύσης   ἀνοίίας…  πολλῷ   γ'ʹ   ἀκοπώώτερον   ἢ   ὁ  Μίίλων…   οὐδενὸς   ἦν   ἀξίία  
παραπλησίίως   τῇ  Μίίλωνος)   se   fait   aux   dépens   de   l’athlète.  Ce   récit,   qui   constitue  
peut-‐‑être   la   traduction  mythique  de   certains   exercices  d’haltérophilie   évoqués   avec  
neutralité  dans  le  traité  d’Hygiène568,  ne  manque  pas  de  mordant,  puisqu’il  démontre  
que  l’admiration  du  public  pour  un  tel  exploit  est  infondée  :  en  fin  de  compte,  dans  
cette   affaire,   c’est   le   taureau   que  Milon   a   placé   sur   ses   épaules   (ἀναθέέµμενος   τοῖς  
ὤµμοις)  qui  prend  le  dessus,  à  la  mesure,  certes,  de  sa  médiocrité  animale.  
L’épisode   de   la   mort   de   Milon   est   connu   de   Strabon   (Géographie   VI   1,   12),   de  

Pausanias   (VI   14,   8),   de   Valère   Maxime   (Actions   et   paroles   mémorables   IX   12,   9),  
d’Aulu-‐‑Gelle   (Nuits   Attiques   XV   16)   et   de   Lucien   (Charon   8).   V.   Boudon-‐‑Milllot  
remarque  qu’  «  aucune  de  ces  versions  cependant  ne  mentionne,  aux  côtés  de  Milon,  
un  jeune  garçon,  au  contraire  de  Galien  qui  a  sans  doute  inventé  le  personnage  pour  
mieux  souligner  la  folie  de  Milon569  ».  Il  est  même  possible  de  faire  l’hypothèse  que  
ce   spectateur   est   le   double   du   lectorat   présumé   du   Protreptique,   théoriquement  
constitué  de   jeunes  gens  sur   le  point  de  choisir   l’apprentissage  d’un  art  :   ce  garçon  

                                                                                                                                           
566  Traduction  de  V.  Boudon-‐‑Millot.  
567  Sur  le  rapprochement  opéré  par  Galien  entre  les  athlètes  et  les  animaux,  voir  I.C.1.  
568  De  sanitate  tuenda  II  8-‐‑11  ;  V  3  ;  VI  14  (K.  VI  134,  3  ;  141,  3  ;  145,  8  ;  147,  3  ;  325,  2  ;  445,  4  =  CMG  5.4.2  p.  60-‐‑69,  

142-‐‑144,  195-‐‑197).  
569  Note  59  p.  29  de  l’édition  du  Protreptique  de  V.  Boudon-‐‑Millot.  
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incarnerait  donc  l’admiration  spontanée  de  la  jeunesse  pour  la  vie  d’athlète,  devenue  
brutalement   spectatrice   de   la   vanité   de   sa   plus   célèbre   égérie.   Il   est   notable,   enfin,  
que   le   texte   du  Protreptique   ne   précise   pas   les   circonstances   exactes   de   la  mort   de  
Milon  :   selon   la   légende,   le   lutteur   resta   prisonnier   du   tronc   d’arbre   qui   s’était  
refermé   sur   ses  mains   et   il   finit   dévoré   par   les   bêtes570.   Galien   reste   allusif   sur   ce  
point,   se   contentant   de   parler   d’une   «  mort   pitoyable  »   (θανάάτου…   οἰκτροῦ),   sur  
laquelle  il  ne  veut  pas  trop  s’attarder571.  Le  rappel  de  cette  issue  dramatique  lui  aurait  
pourtant   permis   de   souligner   une   fois   encore   la   supériorité   des   animaux   sur   les  
athlètes,  sujet  développé  précédemment  dans  l’anecdote  du  taureau  et  ailleurs  dans  
le   traité,   mais   qui   ne   trouverait   pas   vraiment   sa   place   ici.   En   effet,   une   chute   si  
explicite  aurait  eu  pour  effet  de  consacrer  la  victoire  de  l’animalité  pure  sur  l’orgueil  
humain,  voire  de  célébrer  implicitement   la   revanche  des  bêtes  sur  un  héros  qui,  en  
d’autres  circonstances,   se  glorifiait  de   les  dompter,  de  les  soulever  à   la  force  de  ses  
bras  et  même  de  les  promener  sur  les  pistes  d’un  stade  ;  or,  dans  ce  texte,  Galien  veut  
bien  plutôt  souligner   la  nécessité  de  privilégier   l’esprit   sur   le  corps.  L’évocation  du  
triomphe   final  des  animaux  aurait  assurément  obscurci   les  prétentions  rationalistes  
de  cette  leçon.  
La  conclusion  ironique  de  cet  extrait,  qui  insiste  sur  la  vanité  de  la  force  de  Milon,  

introduit  le  personnage  de  Thémistocle.  Ce  dernier,  qui  incarne  l’esprit  et  l’excellence  
militaire,   sert   ainsi   de   contre-‐‑point   à   la   figure   de   l’athlète.   Cette   opposition   est  
synthétisée   par   la   formule  σοφὸν   γὰρ   ἓν   βούύλευµμα   τὰς  πολλὰς  χέέρας   /   νικᾷ,   σὺν  
ὅπλοις  δ'ʹ  ἀµμαθίία  χεῖρον   [ἢ]  κακόόν   («  Car  une  seule  décision   sage   triomphe  d’un  grand  
nombre  de  bras,  /  mais  l’ignorance  en  arme  est  le  pire  des  maux  »),  qui  n’est  attestée  nulle  
part   ailleurs   dans   la   littérature   grecque   conservée   et   qui   fait   figure   de   proverbe.  
Comme  le  rappelle  V.  Boudon-‐‑Millot  dans  la  note  1  p.  114  de  son  édition,  Galien  fait  
référence  ici  à  Hérodote  (Histoires  VII  143)  :  à  la  veille  de  Salamine,  en  480  avant  notre  
ère,   les   Grecs   consultent   l’oracle   de   Delphes,   qui   prophétise   l’avènement   d’une  
«  muraille   de   bois  »   (τεῖχος   ξύύλινον)  ;   seul   Thémistocle   comprend   que   cette   image  
désigne   la   flotte   avec   laquelle   il   faut   mener   un   combat   naval   contre   l’armée   de  
Xerxès.  Peut-‐‑être   le  Protreptique  distille-‐‑t-‐‑il  une  certaine   ironie  dans   le  parallèle  que  
Galien  établit  entre  Thémistocle  et  Milon  :  en  effet,  alors  que   le  premier  comprit  ce  
que  désignait   la   «  muraille   de   bois  »   (τεῖχος  ξύύλινον),   garantissant   ainsi   le   salut  des  
Grecs  à  Salamine,   inversement,  Milon  meurt   les  mains  prisonnières  dans  une  pièce  
de  bois  (ξύύλον)  pour  ne  pas  avoir  su  évaluer  raisonnablement  ses  forces.  En  tout  cas,  
dans   ce   traité,   comme   le   souligne   V.   Visa-‐‑Ondarçuhu,  Galien     ignore   ou   feint  
d’ignorer   la  participation  utile  de  Milon  à   la  bataille  qui  opposa  Crotone  et  Sybaris  
sur  les  bords  du  Tarente,  rapportée  par  Diodore  de  Sicile  (XII  9,  6)  :  à  l’argument  de  

                                                
570   Dans   l’Anonymi   in   Ethica   Nicomachea   Commentaria   I   132,   19   sq.   (éd.   Heylbut),   il   est   question   de   bêtes  

sauvages  ;  Pausanias  VI  14,  8  parle  de  loups  et  le  scholiaste  de  Théocrite  (schol.  IV  6  c)  évoque  des  chiens.  Sur  ces  
différences,  voir  Visa-‐‑Ondarçuhu  1997  p.  53-‐‑56.  

571  Sur  ce  point,  comme  le  montre  Visa-‐‑Ondarçuhu  1997  p.  61,  Galien  se  distingue  nettement  d’Aulu-‐‑Gelle,  Nuits  
attiques  XV  16,  1-‐‑4.  
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l’inutilité   militaire   succède   ainsi   la   mise   en   évidence   de   l’  «  antithèse   entre   force  
(ῥώώµμη)  et  esprit  (ψυχήή)572  ».  

La  force  inexistante  :  la  contestation  de  la  filiation  avec  Héraclès.  
  
Galien  ne  se  contente  pas  de  rejeter  l’intérêt  de  la  puissance  athlétique  :  il  va  jusqu’à  

en   nier   l’existence.   Dans   le   chapitre   XIII   du   Protreptique,   il   affirme   ainsi   que   la  
prétendue  puissance  des   sportifs   est   insuffisante  pour   remplacer   la  protection   et   le  
confort  des  vêtements  ou  d’un  habitat573  :  
  
Ἀλλὰ  πρὸς   κρύύος  καὶ  θάάλπος   ἰσχυροίί;  

Αὐτοῦ   γε   τοῦ   Ἡρακλέέους   ζηλωταίί,   ὡς  
ἑνὶ   καὶ   χειµμῶνος   καὶ   θέέρους   σκέέπεσθαι  
δέέρµματι,   ὡς   ἀνυπόόδετοι   διατελεῖν,  
ὑπαίίθριοι   κοιµμᾶσθαι,   χαµμευνεῖν·∙   ἐν  
ἅπασι  γὰρ  τούύτοις  τῶν  νεογνῶν  παίίδων  
εἰσὶν  ἀσθενέέστεροι.    

   Mais   [les  athlètes]   sont-‐‑ils   résistants  au   froid  et  à   la  
chaleur  ?   Car   c’est   d’Héraclès   lui-‐‑même   dont   ils  
seraient   les   émules,   en   ne   se   couvrant,   hiver   comme  
été,   que   d’une   peau,   en   allant   continuellement   pieds  
nus,   en   dormant   à   ciel   ouvert,   et   en   se   couchant   à  
même   le   sol  !   Mais   en   tout   cela   ils   se   montrent   plus  
faibles  que  les  nouveau-‐‑nés574.      

  
Le   pratique   du   sport   professionnel   ne   dispense   donc   pas   les   athlètes   de   la  

protection   nécessaire   à   tout   homme   pour   affronter   les   rudesses   du   climat   et,   plus  
généralement,  de  la  vie  quotidienne  :  eux  aussi  ont  besoin  de  vêtements  épais  qui  les  
isolent   du   froid,   de   chaussures   qui   renforcent   leurs   voûtes   plantaires   et   facilitent  
leurs   déplacements,   d’un   toit   qui   les   protège   d’agressions   diverses,   et  même   d’un  
matelas  qui  leur  garantisse  un  sommeil  vraiment  réparateur.  Pour  toutes  ces  raisons,  
Galien  va  jusqu’à  interdire  aux  athlètes  de  se  revendiquer  de  leur  modèle  Héraclès,  
demi-‐‑dieu   héroïque   qui,   selon   la   légende,   pouvait   vivre   dans   des   conditions  
matérielles  très  rudimentaires  sans  éprouver  de  désagrément.  
Par   un   effet   d’hyperbole,   Galien   compare   les   athlètes   aux   nouveau-‐‑nés,   qui   sont  

même   jugés   plus   robustes   que   les   sportifs   professionnels.   Cette   moquerie   est  
évidemment  exagérée,  puisque   les  bébés  dorment  eux  aussi  sous  un   toit  et   sur  une  
couche   confortable.   Il   est   vrai   cependant   que   les   nouveau-‐‑nés   sont   parfois  
enveloppés  dans  de  simples  langes  et  qu’on  les  laisse  souvent  pieds  nus,  mais  leurs  
faits   et   gestes   restent   le  plus   souvent   confinés  dans   la   sphère   confortable  du   foyer.  
On   peut   malgré   tout   penser   que,   sans   aller   jusqu’à   la   rudesse   des   coutumes  
germaniques   décriées   par   Galien   dans   le   premier   livre   de   son   traité   d’Hygiène575,  

                                                
572  Visa-‐‑Ondarçuhu  1997  p.  52.  
573  Protreptique  XIII  3  (K.  I  33  =  Boudon-‐‑Millot    p.  112)          
574  Traduction  de  V.  Boudon-‐‑Millot.  
575  De  sanitate   tuenda   I  10  (K.  VI  51  =  CMG  5.4.2  p.  24).  «  Παρὰ  µμέέν  γε  τοῖς  Γερµμανοῖς  οὐ  καλῶς  τρέέφεται  τὰ  

παιδίία.   Ἀλλ'ʹ   ἡµμεῖς   γε   νῦν   οὔτε   Γερµμανοῖς   οὔτε   ἄλλοις   τισὶν   ἀγρίίοις   ἢ   βαρϐάάροις   ἀνθρώώποις   ταῦτα  
γράάφοµμεν,  οὐ  µμᾶλλον  ἢ  ἄρκτοις  ἢ  λέέουσιν  ἢ   κάάπροις  ἤ   τισι   τῶν  ἄλλων  θηρίίων,  ἀλλ'ʹ  Ἕλλησι   καὶ   ὅσοι   τῷ  
γέένει   µμὲν   ἔφυσαν   βάάρϐαροι,   ζηλοῦσι   δὲ   τὰ   τῶν  Ἑλλήήνων   ἐπιτηδεύύµματα.   Τίίς   γὰρ  ἂν   ὑποµμείίνειε   τῶν   παρ'ʹ  
ἡµμῖν   ἀνθρώώπων   εὐθὺς   ἅµμα   τῷ   γεννηθῆναι   τὸ   βρέέφος   ἔτι   θερµμὸν   ἐπὶ   τὰ   τῶν   ποταµμῶν   φέέρειν   ῥεύύµματα,  
κἀνταῦθα,  καθάάπερ  φασὶ  τοὺς  Γερµμανούύς,  ἅµμα  τε  πεῖραν  αὐτοῦ  ποιεῖσθαι  τῆς  φύύσεως  ἅµμα  τε  κρατύύνειν  τὰ  
σώώµματα,  βάάπτοντας  εἰς  τὸ  ψυχρὸν  ὕδωρ  ὥσπερ  τὸν  διάάπυρον  σίίδηρον;  »   («  Chez   les  Germains,  vraiment,  on  
n’élève  pas  correctement  les  enfants.  Pour  notre  part,  du  moins,  aujourd’hui,  nous  n’écrivons  ces  pages  ni  pour  
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certains   jeunes   enfants   pouvaient   être   habitués   à   une   certaine   rudesse,   qui,   à   en  
croire  Galien,  sans  doute  influencé  sur  ce  point  par  l’Autolycos  d’Euripide,  serait  de  
nature   à   gêner   les   athlètes   douillets   et   facilement   indisposés   par   les   changements  
d’habitude576.   Peut-‐‑être   cette   comparaison   est-‐‑elle   rendue   plus   acceptable   si   l’on  
admet  qu’elle  reste  placée  sous  le  signe  d’Héraclès,  dont  les  exploits  dès  le  berceau,  
notamment  face  au  serpent  envoyé  par  Héra,  confère  à  la  figure  du  nouveau-‐‑né  un  
surcroît  de  puissance.  Galien  estime  en   tout   cas  que   les  misérables  athlètes  ne  sont  
pas  dignes  d’être  considérés  comme  des  descendants  d’Héraclès,  puisque  ce  dernier,  
dans  l’ensemble  du  corpus,  constitue  un  symbole  récurrent  de  force  physique.  
  
Ainsi,  dans  le  Protreptique,  outre  cette  allusion  à  la  résistance  d’Héraclès,  Galien  cite  

l’apologue   d’un   poète   qui   rappelle   discrètement   la   supériorité   d’Héraclès   sur   les  
animaux,  mais  qui  refuse  d’y  voir  une  propriété  héréditaire.  En  effet,  dans  le  chapitre  
XIII  du  Protreptique,  au  milieu  d’une  fable  imaginant  la  victoire  des  animaux  sur  les  
hommes,   après   la   mention   des   courses   de   vitesse,   les   épreuves   de   force   sont  
évoquées  de  la  façon  suivante577  :    

  
Ἀλλ'ʹ   οὐδὲ   τῶν   ἀφ'ʹ   Ἡρακλέέ<ο>υς   τις  

ἐλέέφαντος   ἢ   λέέοντος   ἰσχυρόότερος   ἂν  
φανείίη.    

   Mais   pas   même   un   descendant   d’Héraclès   ne  
saurait   se   montrer   plus   fort   qu’un   éléphant   ou   un  
lion578  !    

  
Cette   phrase,   qui   refuse   aux   humains   descendants   d’Héraclès   une   quelconque  

supériorité  physique  sur  les  animaux,  reconnaît  implicitement  cette  supériorité  dans  
le   cas   d’Héraclès   lui-‐‑même,   dont   les   exploits   contre   les   bêtes   furent   nombreux  :  
révélateurs  de   sa   force  de   combat,   ses   travaux   comptent   notamment   la   soumission  
du  lion  de  Némée,  auquel  le  mot  λέέοντος  fait  sans  doute  référence  ici.  On  peut  aussi  
penser   à   d’autres   victoires   du   héros,   comme   celle   qu’il   remporta   sur   le   sanglier  
d’Érimanthe.  L’une  des  versions  de  ce  dernier  exploit  est  d’ailleurs  rappelée  de  façon  
succincte  dans  le  quatrième  chapitre  du  livre  IX  du  Sur  la  composition  des  médicaments  
selon  les  lieux579,  où  Galien  commente  une  recette  d’antidote  écrite  par  Philon  «  en  des  
termes   énigmatiques  »   (αἰνιγµματωδῶς)  :   l’un   des   ingrédients   entrant   dans   la  
composition  est  la  «  bête  parasite  en  provenance  d’Arcadie,  puisqu’Héraclès,  dit-‐‑on,  
tua   le   sanglier   d’Érimanthe   qui   avait   vu   ses   forces   augmenter   sur   le   sol   des  

                                                                                                                                           
des  Germains,  ni  pour  d’autres  hommes  sauvages  et  barbares,  pas  davantage  pour  les  ours,  les  lions,  les  porcs  ou  
d’autres   bêtes   sauvages,  mais   pour   les  Grecs   et   tous   ceux   qui,   bien   qu’étant   nés   de   race   barbare,   affectent   les  
mœurs   des  Grecs.   Qui   supporterait,   parmi   les   hommes   de   chez   nous,   de   porter   aussitôt   après   la   naissance   le  
nouveau-‐‑né   encore   chaud   dans   le   courant   des   fleuves   et   là,   comme   le   font   les   barbares,   dit-‐‑on,   de   mettre   à  
l’épreuve   sa   nature   et   en  même   temps   de   renforcer   les   corps   en   les   plongeant   dans   l’eau   froide   comme   le   fer  
ardent  ?  »).  Par  ailleurs,  ce  passage  est  la  preuve  que  Galien  ne  compte  pas  les  athlètes,  qu’il  compare  souvent  à  
des  cochons,  parmi  ses  lecteurs  ;  sur  ce  point,  voir  I.C.1.a.  

576  Voir  Protreptique  X  3-‐‑6  (K.  I  23-‐‑25  =  Boudon-‐‑Millot    p.  103-‐‑105)  commenté  précédemment.  
577  Protreptique  XIII  9  (K.  I  36  =  Boudon-‐‑Millot    p.  115).  
578  Traduction  de  V.  Boudon-‐‑Millot.  
579  De  compositione  medicamentorum  secundum  locos  IX  4  (K.  XIII  271,  8-‐‑11).  
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Arcadiens     »   (κυάάµμου   θηρὸς   ἀπ'ʹ   Ἀρκαδίίης   ἐπειδὴ   τὸν   Ἐρυµμάάνθιον   κάάπρον   ὁ  
Ἡρακλῆς  ἀποκτεῖναι  λέέγεται  κατὰ  τὴν  τῶν  Ἀρκάάδων  γῆν  αὐξηθέέντα).  

  Cependant,  il  convient  de  rappeler  qu’Héraclès  s’est  aussi  illustré  dans  beaucoup  
d’autres  exploits  proches  de  disciplines  sportives,  mais  qui  ne  sont  pas  l’équivalent  
des  disciplines  de  combat  :  on  citera  par  exemple   la  course  qui   lui  permit  de  ne  se  
laisser  distancer  ni  par  le  sanglier  d’Érymanthe,  ni  par  la  biche  de  Cérynie,  ou  encore  
la   destruction   des   oiseaux   du   lac   Stymphale,   où   Héraclès   fit   la   plus   éclatante  
démonstration  de  ses  talents  d’archer.  Dans  le  Protreptique,  en  tout  cas,  il  semble  que  
Galien  ne  veuille  souligner  que  la  résistance  et  la  force  du  héros,  capable  d’adopter  le  
mode  de  vie  rudimentaire  des  animaux  et  surtout  de  maîtriser  les  bêtes,  sans  doute  
en  raison  de  son  ascendance  divine.  
  

D’ailleurs,  dans  le  reste  du  corpus,  Héraclès  apparaît  presque  toujours  en  rapport  
avec  le  thème  de  la  force.  On  observera  seulement  deux  exceptions  à  cette  règle.    

Tout  d’abord,  un  passage  du  Sur   les   doctrines   d’Hippocrate   et   de  Platon,  où  Galien  
cite   l’Alceste   d’Euripide580,   met   en   scène   un   «  dialogue   d’Héraclès   avec   Admète  »  
(Ἡρακλέέους  πρὸς  Ἄδµμητον  διάάλογον),  où  les  deux  héros  observent  que  le  désir  et  
l’amour,   plus   forts   que   la   raison,   sont   les   guides   de   l’âme581.   Dans   cette   séquence,  
Héraclès  quitte  son  statut  de  héros  populaire   indomptable  pour  devenir  une  figure  
tragique  soumise  à  l’universelle  loi  des  passions.    

En  outre,  dans  le  cinquième  chapitre  du  livre  II  du  Sur  les  différences  du  pouls582,  au  
sein   d’un   dialogue   fictif   relatif   à   la   consommation   de   pain   chez   les   Grecs,  Galien  
prête   serment   en   jurant   «  par   Héraclès   et   tous   les   dieux  »   (µμὰ   τὸν  Ἡρακλέέα   καὶ  
πάάντας  θεούύς).  La  mention  d’Héraclès   invoqué  en  priorité   et  distingué  des   autres  
divinités   au   sein   d’un   développement   consacré   à   l’alimentation   peut   rappeler  
incidemment   la   gloutonnerie   du   héros,   conformément   à   l’image   des   athlètes  
véhiculée  par  Euripide  dans  son  Autolycos583.  

  
Par  ailleurs,  en  vertu  d’une  riche  fortune  onomastique,  Héraclès  apparaît  aussi  de  

façon  indirecte  dans  plusieurs  autres  textes  de  Galien.  Ainsi,  le  nom  du  héros  figure  
dans   de   nombreux   développements   consacrés   à   l’aimant   (µμαγνῆτις   ou   µμαγνῖτις)  
appelé   aussi   «  pierre   d’Héraclès  »   (λίίθος   Ἡρακλείία584).   De   plus,   dans   les   traités  
pharmacologiques   Sur   la   faculté   des   médicaments   simples  et   Sur   la   composition   des  
médicaments   selon   les   lieux,   l’adjectif  Ἡράάκλειος,   édité   parfois   sans   majuscule,   est  
utilisé  pour  désigner  de  multiples  plantes  aux  vertus  variées  :   il   sert  d’épithète  aux  

                                                
580  Alceste  1079  et  s.  
581  De  placitis  Hippocratis  et  Platonis  IV  6,  38  (CMG  5.4.1.2  p.  278).  
582  De  differentia  pulsuum  II  5  (K.  VIII  583,  8).  
583  Voir  Protreptique  X  3-‐‑6  (K.  I  23-‐‑25  =  Boudon-‐‑Millot    p.  103-‐‑105)  commenté  précédemment.  
584  Voir  In  Platonis  Timaeum  commentarii   fragmenta   III  19,  20  (CMG  Suppl.  I  p.  25)  ;  De  elementis  II  5  (K.   I  508,  1  =  
CMG  5.1.2,  14  p.  156)  ;  De  naturalibus  facultatibus  I  14  et  15  ;  II  7  ;  III  15  (K.  II  45,  7  ;  47,  9  ;  48,  19  ;  53,  20  ;  60,  1  ;  106,  
6  ;  206,  19,  210,  11  =  SM  III  p.  133,  135,  136,  140,  144,  178,  251,  253)  ;  De  usu  partium  VI  15  (K.  III  481,  13  =  Helmreich  
p.  351)  ;  De  locis  affectis  VI  5  (K.  VIII  422,  4)  ;  De  simplicium  medicamentorum  temperamentis  ac   facultatibus  IX  11  (K.  
XII  204,  11).  
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plantes   ἑλξίίνη585,   µμήήκων586,   πάάνακες   ou   πάάναξ587   et   βοτάάνη588.   Or,   dans   un   cas  
comme   dans   l’autre,   l’allusion   à  Héraclès   se   justifie,   semble-‐‑t-‐‑il,   par   référence   à   la  
force  du  héros,  à  laquelle  sont  comparés  le  magnétisme  de  l’aimant  ou  la  vertu  des  
plantes  pharmaceutiques  concernées.      

  
De  la  même  façon,  l’adjectif  Ἡράάκλειος  associé  au  nom  νοσόός  permet  de  désigner  

l’épilepsie589,   non   pas   parce   que   le   héros   aurait   été   atteint   de   ce   mal,   mais  
uniquement   parce   que   l’adjectif   dérivé   de   son   nom   connote   la   grandeur.   Cette  
explication   onomastique   apparaît   dans   le   chapitre  7   de   son  sixième   livre   de  
Commentaire   à   Épidémies   VI,   où   Galien   explique   le   sens   de   l’expression   «  grande  
maladie  »  employée  dans  le  texte  hippocratique590  :  

  
Τὴν   ἐπιληψίίαν   <οἱ   παλαιοὶ>   καὶ   <µμεγάάλην  

νόόσον>   ἐκάάλουν   καὶ   πάάθος   παίίδειον,   ὥσπερ  
αὐτὸς   ὁ   <Ἱπποκράάτης>   ἐν   τῷ   Περὶ   ὑδάάτων  
<καὶ>  ἀέέρων  καὶ  τόόπων,  ἐπειδὴ  κατὰ  τὴν  τῶν  
παίίδων   ἡλικίίαν   πλεονάάζει,   τινὲς   δὲ  
Ἡρακλείίαν   αὐτὴν   ἐκάάλεσαν,   οὐχ   ὡς  
ἐπιλήήπτου   τοῦ   Ἡρακλέέους   ὄντος,   ἀλλ'ʹ  
ἐοίίκασιν   οὗτοι   <τοῖς   τὴν   µμεγάάλην>  
ὀνοµμάάσασιν   αὐτὴν   ὡσαύύτως   γε   γνόόντες  
ἐνδεικτικὸν   µμεγέέθους   ὄνοµμα   ποιῆσαι   τὴν  
Ἡρακλείίαν.    

   Les   anciens   appellaient   l’épilepsie   "ʺgrande  
maladie"ʺ  et   "ʺmal   infantile"ʺ,   comme  Hippocrate   lui-‐‑
même   dans   Eaux,   airs,   lieux,   parce   que   cette  
dernière   se   développe   beaucoup   à   l’âge   de  
l’enfance,   et   certains   l’ont   appelée   "ʺmaladie  
d’Héraclès"ʺ,   non   pas   qu’Héraclès   fût   épileptique,  
mais  parce  que  ces  individus  procèdent  de  la  même  
façon   que   ceux   qui   l’appellent   "ʺgrande   maladie"ʺ,  
pensant   pareillement   sans   doute   que      la   "ʺmaladie  
d’Héraclès"ʺ   constituait   un   nom   indiquant   la  
grandeur.      

  
  Cette   analyse   montre   bien   que   l’appellation   «  maladie   d’Héraclès  »,   bien   loin  

d’établir   un   lien   entre   la   maladie   et   le   héros,   consacre   au   contraire   la   force   de   ce  
dernier.   Plus   librement   encore   que   l’adjectif   français   «  herculéen  »,   continuant   le  
dérivé  herculaneus  formé  sur  le  nom  latin  d’Héraclès,  l’adjectif  grec  Ἡράάκλειος  peut  
manifestement  s’employer  dans  n’importe  quel  contexte  pour  désigner  la  puissance  
de  son  référent,  quel  qu’il  soit.  

  
La  force  d’Héraclès  transparaîtrait  ainsi  dans  la  simple  mention  de  son  nom.  Dans  

le   cinquième   chapitre   du   livre   XV   du   Sur   la   composition   des   médicaments   selon   les  
genres591,   Galien   donne   même   la   recette   d’un   remède  «  contre   les   hémorragies  »  
appelé   purement   et   simplement   «  Héraclès  »  (ὁ   λεγόόµμενος   Ἡρακλῆς   πρὸς  
αἱµμοῤῥαγίίας).  Ce  nom  à  valeur  propitiatoire  est  très  vraisemblablement  une  allusion  
non   pas   exactement   à   la   force,   mais   plutôt   à   la   solidité   d’Héraclès,   célébrée  
notamment  dans  le  chapitre  XIII  du  Protreptique  :  de  fait,  la  peau  et  la  chair  du  héros,  
                                                

585  De  simplicium  medicamentorum  temperamentis  ac  facultatibus  VI  5  (Κ.  ΧΙ  874,  12).  
586  De  simplicium  medicamentorum  temperamentis  ac  facultatibus  VII  12  (Κ.  ΧΙΙ  74,  17).  
587  De  simplicium  medicamentorum  temperamentis  ac  facultatibus  VIII  15  et  16  (Κ.  ΧΙΙ  91,  11  et  94,  15-‐‑16).  
588  De  compositione  medicamentorum  secundum  locos  IV  8  (K.  ΧΙΙ  782,  14).  
589  Sur  l’épilepsie,  voir  l’édition  du  traité  hippocratique  de  La  Maladie  sacrée  (CUF,  2003),  notamment  pour  les  

chapitres  II  à  IV  de  la  notice,  p.  XXII-‐‑LXX.  
590  In  Hippocratis  librum  vi  epidemiarum  commentarius  VI  8  (K.  XVII  B  341,  4-‐‑10  =  CMG  5.10.2.2  p.  348).  
591 De  compositione  medicamentorum  per  genera  V  15  (K.  XIII  857-‐‑858). 
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résistantes   au   point   de   supporter   sans   difficulté   la   protection   la   plus  minimale,   ne  
devaient  que  rarement  s’entailler  et  laisser  couler  le  sang.    

Pareillement,   dans   le   quatrième   chapitre   du   livre   V   du   Sur   les   facultés   des  
médicaments   simples592,   au   sein   d’un   développement   sur   les   remèdes   émollients,  
Galien  rappelle  que  la  mollesse,  comme  toute  propriété,  peut  être  entendue  de  façon  
plus  ou  moins  éloignée  du  degré  absolu  (ἁπλῶς).  Ainsi,  par  exemple,   la  sécheresse  
(τὸ  σκληρὸν)  peut  être  établie  pour  un  individu  par  référence  aux  autres  membres  
de   son   genre   ou   de   son   espèce.   Or,   dans   ce   raisonnement,   en   matière   de   dureté,  
l’éléphant  (ἐλέέφας)  est  à  l’espèce  animale  ce  qu’Héraclès  est  à  l’espèce  humaine.  On  
retrouve   ici   le   lieu   commun   de   la   grande   dureté   de   peau   d’Héraclès,   capable  
notamment  de  dormir  à  même  le  sol,  à  la  belle  étoile,  et  de  résister  aux  intempéries.  
Quant  à   l’éléphant,  qui  était  évoqué  en  couple  avec   le   lion  dans   le  chapitre  XIII  du  
Protreptique   pour   symboliser   la   force593,   il   se   distingue   ici   du   cas   du   fauve   pour  
apparaître  plutôt  comme  un  modèle  de  résistance,  puissance  essentiellement  passive,  
conformément   à   sa  nature  pachydermique.  On  pourrait   ainsi   faire   l’hypothèse  que  
l’adjectif   ἰσχυρόός   employé   dans   le   chapitre   XIII   du   Protreptique   désigne  
prioritairement   une   force   active,   dont   témoigne   superbement   le   lion,   mais   aussi  
occasionnellement  l’éléphant.  

  
Cette  hypothèse  est  confirmée,  semble-‐‑t-‐‑il,  par  le  chapitre  5  du  deuxième  livre  de  

Commentaire   à  Nature   de   l’homme594.   Dans   ce   passsage,   Galien   explique   le   sens   de  
l’adjectif  superlatif  ἰσχυρόότατον  («  très  fort  »)  employé  par  Hippocrate  pour  qualifier  
le   corps,   en   écrivant   d’abord   qu’il   désigne   couramment   l’  «  organisme   excellement  
préparé   pour   les   facultés   actives,   comme,   en   quelque   sorte,   nous   disons   aussi  
qu’Héraclès   est   très   fort  »   (τὸ   πρὸς   τὰς   δραστικὰς   ἐνεργείίας   κάάλλιστα  
κατεσκευασµμέένον,   ὥς   που   καὶ   τὸν  Ἡρακλέέα   λέέγοµμεν   ἰσχυρόότατον   γεγονέέναι).  
On   retrouve   ici   le   lieu   commun   de   la   très   grande   puissance   physique   d’Héraclès,  
dont   la   force   s’exprime   avec   éclat   dans   l’action   et   non   pas   simplement   dans   une  
résistance  passive  face  aux  agressions.  En  outre,  cet  extrait,  où  le  verbe  λέέγοµμεν  fait  
référence   à   un   fait   de   langage   d’une   évidente   clarté,   confirme   le   statut   quasiment  
proverbial  de  la  force  d’Héraclès.  
  

Dans  la  lignée  de  cette  présentation  topique,  on  relève  aussi  d’autres  passages,  qui  
célèbrent  non  plus   la   force,  mais  bien   le  bon  état  de   santé  d’Héraclès.  On   retrouve  
alors  une  perspective  hygiéniste,  qui  n’est  plus  simplement  utilitariste.    

Dans  le  chapitre  4  du  Sur  la  connaissance  et  le  soin  de  ses  propres  passions595,  alors  que  
Galien   exhorte   au   perfectionnement  moral   durant   presque   toute   la   vie,   il   compare  
cette   ascèse   à   l’entraînement  du   corps  qu’on   tâche  d’améliorer   sans   se  décourager,  

                                                
592  De  simplicium  medicamentorum  temperamentis  ac  facultatibus  V  4  (K.  XI  714,  12  -‐‑  715,  10).  
593  Voir  l’adjectif  ἰσχυρόός  en  Protreptique  XIII  9  (K.  I  36  =  Boudon-‐‑Millot    p.  115).  
594  In  Hippocratis  de  natura  hominis  librum  commentarius  II  5  (K.  XV  123,  8-‐‑10  =  CMG  5.9.1  p.  64).  
595  De  propriorum  animi  cuiuslibet  affectuum  dignotione  et  curatione  4  (K.  V  15,  2-‐‑11  =  CMG  5.4.1.1  p.  11).  
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même  si  l’on  sait  qu’on  n’atteindra  jamais  le  «  bon  état  d’Héraclès  »  (τὴν  Ἡράάκλειον  
εὐεξίίαν596).  

D’ailleurs,  dans  un  passage  du   traité  Sur   le   bon   état597,   au  même   titre  qu’Achille,  
Héraclès  est  cité  au  génitif  comme  complément  du  nom  εὐεξίία  pure  et  simple,  qui  
pourrait  être  employé  absolument  (ἁπλῶς),  par  opposition  aux  emplois  déterminés  
du  substantif.  Cette  formule  présente  là  aussi  un  caractère  quasiment  proverbial598.    

L’illusion  de  la  gloire.  
  
Les  athlètes,  auxquel  Galien  refuse  donc  la  force,  ne  sauraient  prétendre  non  plus  à  

la  même  gloire  qu’Héraclès.  De  fait,  leur  activité  les  expose  bien  plutôt  à  la  honte.  Ce  
qui  est  sûr,  c’est  que  leurs  adversaires  sont  moins  effrayants  que  ceux  rencontrés  par  
Héraclès,   et   que   leurs   victoires   sont   donc   moins   valorisantes   que   celles   du   héros,  
surtout   s’ils   affrontent   des   non   professionnels,   comme   le   suggère   un   extrait   du  
chapitre  XIII  du  Protreptique599  :  
  
Ἐν  τίίνι  τοίίνυν  ἔτι  τὴν  ἰσχὺν  ἐπιδείίξονται  

ἢ   ἐπὶ   τίίνι   µμέέγα   φρονήήσουσιν;   Οὐ   γὰρ  
δήήπου   [ὅτι]   ἐπὶ   τῷ   τοὺς   σκυτοτόόµμους   ἢ  
<τοὺς>   τέέκτονας  ἢ   τοὺς   οἰκοδόόµμους   οἷοίί   τ'ʹ  
εἶναι   καταϐάάλλειν   ἐν   παλαίίστρᾳ   τε   καὶ  
σταδίίῳ.    

   En   quelle   circonstance   feront-‐‑ils   donc   alors  
démonstration   de   leur   force  ?   ou   de   quoi   se  
vanteront-‐‑ils  ?  Certainement  pas  en  effet,  je  suppose,  
d’être   capables   de   renverser   les   cordonniers,   les  
charpentiers   ou   les   architectes   à   la   palestre   ou   au  
stade600.    

  
Dans  ce  passage,  qui  tend  une  fois  encore  à  remettre  en  question  l’utilité  et  même  la  

réalité   de   la   force   des   athlètes,   Galien   pose   la   question   de   savoir   s’il   existe   une  
occasion  où  les  sportifs  professionnels  peuvent  montrer  de  façon  manifeste  l’intérêt  
de  leur  puissance  physique,  pour  que  l’orgueil  qu’ils  en  tirent  (µμέέγα  φρονήήσουσιν)  
apparaisse   fondé.   Il  ne  s’agirait  pas  simplement  pour  eux  d’en  donner   le  spectacle,  
mais  encore  d’en  prouver  l’existence  par  des  faits  convaincants,  comme  le  suggère  le  
verbe  ἐπιδείίξονται.    
En   guise   de   réponse,   Galien   formule   lui-‐‑même   une   seconde   question   rhétorique,  

dont  le  caractère  ironique  est  souligné  par  l’adverbe  δήήπουθεν  en  début  de  phrase.  
Cette  interrogation  oratoire  a  pour  objectif  de  montrer  à  quel  point  il  serait  ridicule  
pour   un   athlète   de   se   glorifier   de   ses   victoires   à   la   lutte   sur   «  les   cordonniers,   les  
charpentiers   ou   les   architectes  »   (τοὺς   σκυτοτόόµμους   ἢ   <τοὺς>   τέέκτονας   ἢ   τοὺς  
οἰκοδόόµμους).  Non  pas  que  ces  derniers  se  caractérisent  forcément  par  la  faiblesse  de  
leurs   dispositions   physiques,   surtout   dans   le   cas   des   charpentiers,   dont   le   métier  
nécessite  une  force  conséquente  pour  la  manipulation  du  bois  ;  mais  Galien  estime  à  
                                                

596  Sur  ce  texte,  voir  aussi  II.C.1.b.  
597  De  bono  habitu  (K.  IV  751,  16  =  Helmreich  1901).  
598  Dans  son  édition  de  1901,  G.  Helmreich  supprime  le  nom  de  Milon  :  comme  celui  d’Héraclès  et  d’Achille,  ce  

nom  figurait  aussi  dans  certains  manuscrits,  mais  il  s’agit  sans  doute  d’un  ajout  inspiré  par  la  phrase  précédente,  
où  l’on  trouve  l’expression  Μίίλωνος  εὐεξίία.  Voir  I.A.2.a. 

599  Protreptique  XIII  4  (K.  I  33  =  Boudon-‐‑Millot    p.  112).          
600  Traduction  de  V.  Boudon-‐‑Millot.  
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juste   titre   que   des   professionnels   du   sport   n’auraient   absolument   aucun   mérite   à  
vaincre  à  la  lutte  des  individus  qui,  contrairement  à  eux,  ne  consacrent  pas  l’essentiel  
de  leur  temps  à  l’entraînement.    
Discrètement,   d’ailleurs,   la   question   de   Galien   se   montre   quelque   peu   insolente  

jusque  dans   son   ironie  :   en   effet,   l’idée  que   les   athlètes   «  [soient]   capables  »   (οἷοίί   τ'ʹ  
εἶναι)   de   l’emporter   sur   les   artisans   n’envisage   même   pas   que   cette   victoire   soit  
systématique,   puisqu’elle   est   simplement   présentée   comme   une   possibilité   et   non  
comme  un  fait.  En  outre,  si   la  localisation  de  ces  combats  à  la  palestre  (παλαίίστρᾳ)  
ne   pose   pas   de   problème,   puisqu’il   est   sans   doute   fréquent   que   des   sportifs  
professionnels   et   amateurs   fréquentent   le   même   lieu   d’entraînement,   l’éventualité  
d’un  affrontement  dans  un  stade  (σταδίίῳ)  paraît  davantage  sujette  à  caution,  car  ce  
lieu  est  généralement  dédié  aux  véritables  compétitions,  où  cordonniers,  charpentiers  
et   architectes   sont   présents   non   pas   comme   participants,  mais   comme   spectateurs.  
Galien   semble  donc   imaginer   ici   que,   comme  dans   le   passé,   les   amateurs   viennent  
participer  aux  compétitions,  alors  que,  dans  les  faits,  l’activité  athlétique  est  devenue  
un   métier.   Peut-‐‑être   faut-‐‑il   en   déduire   que   les   stades   sont   parfois   utilisés   aussi  
comme   des   lieux   d’entraînement,   où   les   athlètes   et   les   amateurs   peuvent  
éventuellement  se  côtoyer,  voire  s’affronter  sur  la  zone  de  combat.  Comme  souvent,  
le   caractère   ouvertement   ironique   du   discours   galénique   fragilise   le   crédit   que   les  
historiens  du  sport  peuvent  accorder  à  cet  auteur  qui,  par  goût  ou  par  intérêt,  peut  
être  tenté  de  déformer  la  réalité  pour  alimenter  les  polémiques.  
  
En  tout  cas,  il  ne  fait  pas  de  doute  que,  dans  le  cadre  d’une  compétition  normale,  où  

seuls   s’affrontent  des  professionnels  du   sport,   la  défaite   est  pour   tous   les  perdants  
une   source   d’humiliation,   comme   le   rappelle   un   extrait   du   chapitre   IX   du  
Protreptique601  :    
  
Σώώµματος   δ'ʹ   ἄσκησις   ἀθλητικὴ  

ἀποτυγχανοµμέένη  µμὲν  αἰσχίίστη…  
   Dans   les   exercices   physiques   des   athlètes,   l’échec  

nous  couvre  de  honte602…  
  
Pour  Galien,  donc,   il  n’est  pas  d’idéologie  optimiste  qui  disculpe   les  perdants.  En  

d’autres  termes,  l’essentiel  n’est  pas  de  participer  :  lorsqu’on  choisit  une  voie,  on  doit  
y  triompher  et  la  nécessité  de  primer  l’emporte  sur  toute  autre  considération.  Cette  
intransigeance  se   justifie  sans  doute  par   le   fait  que  Galien  s’efforce  de  montrer  par  
tous   les  moyens  possibles  que   le  choix  d’une  carrière  athlétique  est   le  pire  de   tous.  
Dans  la  suite  de  cette  phrase,  il  affirme  d’ailleurs  que  la  victoire  elle-‐‑même  n’est  pas  
une   source   de   gloire   pour   les   athlètes,   puisque   les   performances   humaines   restent  
toujours  inférieures  à  celles  des  animaux603.    
  

                                                
601  Protreptique  IX  5  (K.  I  21  =  Boudon-‐‑Millot    p.  101).          
602  Traduction  de  V.  Boudon-‐‑Millot.  
603  Sur  ce  point  et  sur  l’ensemble  de  cette  séquence,  voir  I.B.2.a.  
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Les   prouesses   mêmes   d’Héraclès   doivent-‐‑elles   être   relativisées   en   raison   du  
primat  que  Galien  accorde  aux  hommes  devenus  héros  par  leurs  bienfaits  et  non  par  
leurs   exploits   sportifs  ?   Certes,   Héraclès   accomplit   ses   hauts   faits   non   pas   dans   le  
cadre  de  compétitions,  mais  en  dehors  des  stades,  pour  répondre  à  des  défis  et  pour  
venir   en  aide   aux  autres  hommes,  par   exemple   en   tuant  des   animaux  monstrueux.  
Cependant,   dans   les   chapitres   IX   et   X  du  Protreptique,   plutôt   qu’à  Héraclès,   c’est   à  
Asclépios  et  Dionysos  que  Galien  préfère  accorder  la  valeur  la  plus  exemplaire,  deux  
figures   admirables   que   certaines   légendes   font   naître   hommes,   avant   que   les   plus  
grands  honneurs  ne  leur  fussent  accordés  respectivement  pour  la  médecine  et  pour  
la  viticulture.  Vient  ensuite   l’éloge  des  simples  mortels   tenus  en  haute  estime  pour  
leur   intelligence,   Socrate,   Lycurgue,   Archiloque.   Dans   ce   passage,   Galien   rappelle  
donc   que   l’on   accorde   des   honneurs   divins   aux   hommes   qui   ont   accompli   des  
bienfaits  par  leur  art,  ce  à  quoi  ne  sauraient  prétendre  les  athlètes,  pourtant  loués  par  
la  multitude604  :    

  
Τίίς  δ'ʹ  οὐκ  οἶδεν  ὡς  καὶ  τοὺς  θεοὺς  δι'ʹ  οὐδὲν  

ἀλλ'ʹ  ἢ  διὰ  τὰς  τέέχνας  ἐπαινουµμέένους,  οὕτως  
καὶ   τῶν   ἀνθρώώπων   τοὺς   ἀρίίστους   θείίας  
ἀξιωθῆναι  τιµμῆς,  οὐχ  ὅτι  καλῶς  ἔδραµμον  ἐν  
τοῖς   ἀγῶσιν   ἢ   δίίσκον   ἔρριψαν   ἢ  
διεπάάλαισαν,  ἀλλὰ  διὰ  τὴν  ἀπὸ  τῶν  τεχνῶν  
εὐεργεσίίαν;  …  Λέέγε   δήή  µμοι   καὶ  σὺ   τὰς   τῶν  
ἀθλητῶν   προσαγορεύύσεις·∙   ἀλλ'ʹ   οὐκ   ἐρεῖς,  
ὅτι  µμηδ'ʹ   ἔχεις   εἰπεῖν,   εἰ  µμήή   τι   τοῦ  µμάάρτυρος  
ὡς   οὐκ   ἀξιόόχρεω   κατέέγνωκας·∙   ἐµμφαίίνειν  
γὰρ   ἔοικάάς   τι   τοιοῦτον,   ὅταν   ἐπὶ   τοὺς  
πολλοὺς   τὸν  λόόγον  ἄγῃς  µμάάρτυρας  καὶ  τὸν  
παρὰ  τούύτων  ἔπαινον  προχειρίίζῃ.    

   Qui  ignore  que,  semblables  aux  dieux  que  nous  ne  
louons   eux   aussi   que   pour   leurs   arts,   les   meilleurs  
des   hommes   ont   été   jugés   dignes   de   recevoir   un  
honneur   divin,   non   pour   avoir   bien   couru   dans   les  
stades,   lancé   le   disque   ou   lutté   jusqu’à   la   victoire,  
mais   pour   avoir   fait   le   bien   grâce   à   leurs   arts  ?  
…  Cite-‐‑moi,   toi,   de   tels   titres   d’honneurs   rendus   à  
des  athlètes.  Eh  bien,  tu  ne  répondras  pas,  parce  que  
tu  n’as  rien  à  dire,  à  moins  que  tu  ne   te  défies  de  ce  
témoin   comme  peu   digne   de   foi.   Tu   laisses   en   effet  
entendre   quelque   chose   comme   cela,   quand   tu   en  
appelles   aux   témoignages  de   la  multitude   et   que   tu  
objectes  les  louanges  qu’elle  accorde  aux  athlètes605.    

  
Les  bienfaits  des  hommes  d’esprit  dépassent  donc  de  loin  la  gloriole  des  athlètes  

gonflée   par   la  masse.  Galien   dénigre   ainsi   non   seulement   l’importance,  mais   aussi  
l’origine  de  la  gloire  athlétique.  Ce  mépris  à  l’égard  de  la  vox  populi  s’explique  ici  par  
le   fait   que   Galien   s’adresse   en   priorité   à   un   public   d’élite,   qui   est   visé   par   la  
provocation   finale  :   faire   de   l’honneur   athlétique   une   réconnaissance   strictement  
populaire   ne   peut   que   dissuader   la   jeunesse   aristocratique,   avide   de   gloire   noble,  
d’embrasser   une   carrière   sportive.   De   fait,   quand   on   choisit   d’exercer   un   art  
véritable,  on  peut  non  seulement  s’enorgueillir  d’avoir  rendu  à  la  collectivité  de  réels  
services,   mais   en   outre   la   valeur   de   ces   bienfaits   est   appréciée   par   les   seuls  
spécialistes  de  la  discipline,  et  non  par  tout  un  chacun.  

                                                
604  Protreptique  IX  5  et  X  1  (K.  I  21  et  23  =  Boudon-‐‑Millot    p.  101  et  102).  
605  Traduction  de  V.  Boudon-‐‑Millot.  
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Problèmes  d’argent.  
  

Outre  la  célébrité,  Galien  use  aussi  d’un  argument  matériel  qui  est  censé  toucher  
les   lecteurs   en  quête  de   reconnaissance   sociale  :   il   s’agit  du  problème   financier.  En  
vérité,   la   difficulté   budgétaire   créée   par   le   sport   professionnel   concerne   moins   la  
gestion   des   cités,   qui   pourraient   y   gaspiller   leurs   ressources,   que   les   athlètes   eux-‐‑
mêmes,  qui  se   font  généralement  piéger  par  l’appât  du  gain.  Car,  précisément,  aux  
yeux  de  Galien,  l’activité  athlétique  ne  procure  pas  la  richesse,  comme  le  montre  le  
chapitre  XIV  du  Protreptique606  :  

  
Τάάχ'ʹ   οὖν   ἐπὶ   τῷ   χρήήµματα   πάάντων   ἀθροίίζειν  

πλεῖστα   σεµμνύύνονται·∙   καὶ   µμὴν   ἔστιν   ὑµμῖν  
θεάάσασθαι   πάάντας   αὐτοὺς   ὀφείίλοντας   οὐ  
µμόόνον   ἐκεῖνον   τὸν   χρόόνον   καθ'ʹ   ὃν   ἀθλοῦσιν  
ἀλλὰ   καὶ   καταλύύσαντας   τὴν   ἄσκησιν,   οὐδ'ʹ   ἂν  
εὕροις  ἀθλητὴν  οὐδέένα  πλουσιώώτερον  ἑνὸς  τῶν  
ἐπιτυχόόντων  οἰκονόόµμων  ἀνδρὸς  πλουσίίου.  

   Peut-‐‑être   [les   athlètes]   se   vantent-‐‑ils   d’amasser  
plus   d’argent   que   tout   le   monde  ?   Pourtant   vous  
pouvez   les   voir   tous   criblés   de   dettes,   non  
seulement  du  temps  où  ils  sont  athlètes,  mais  aussi  
une   fois   qu’ils   ont   cessé   l’entraînement.   Et   tu   ne  
saurais   trouver   aucun   athlète   qui   soit   plus   riche  
que  l’intendant  quelconque  d’un  homme  riche607.  

  
Si   l’on  en  croit  Galien,   les  athlètes  ne  sont  donc  pas   fortunés  durant   leur  carrière.  

Cette   thèse   va   à   l’encontre   de   l’idée   selon   laquelle   ces   derniers   vivraient  
somptueusement   grâce   aux   dons   de   l’État.   Il   y   a   deux   façons   d’expliquer   cette  
apparente   palinodie  :   soit   Galien   juge   les   récompenses   de   l’État   insuffisantes,   et  
notamment  inférieures  à  ce  que  peut  espérer  l’intendant  d’un  homme  riche,  dont  le  
métier  est  certes  moins  glorieux,  mais  plus  lucratif  ;  soit  il  généralise  à  l’ensemble  des  
athlètes  la  situation  de  la  majorité  d’entre  eux,  qui  ne  remportent  pas  de  victoire  et  
qui  donc  ne  bénéficient  d’aucune  récompense  matérielle.  La  première  explication  est  
peu  vraisemblable,  car  elle   reviendrait  à  plaider  en   faveur  d’une  augmentation  des  
récompenses  à  accorder  aux  athlètes,  ce  que  Galien  ne  saurait  appeler  de  ses  vœux.  
La  seconde  explication,  en  revanche,  est  à  la  fois  plus  réaliste  et  plus  compatible  avec  
la  méthode  argumentative  de  Galien,  qui  n’hésite  jamais,  surtout  lorsqu’il  s’agit  des  
athlètes,  à  étendre  à  la  totalité  du  groupe  une  propriété  qui  ne  concerne  dans  les  faits  
qu’une  partie  d’entre  eux  :  c’est  le  cas  notamment  lorsque  le  sport  professionnel  est  
strictement  identifié  à  la  discipline  de  la  lutte,  ce  qui  crée  un  amalgame  permettant  à  
Galien   de   reprocher   à   l’ensemble   de   la   classe   athlétique   un   embonpoint   qui,   par  
exemple,  ne  concerne  pas  les  coureurs.  
Quant  à   la   thèse  qui  stipule  que   les  athlètes  vivent  dans   la  pauvreté  une   fois   leur  

carrière   terminée,   elle   paraît   assez   évidente,   à   moins   que   les   grands   champions  
n’aient   épargné   leur   argent   ou   qu’ils   ne   continuent   à   bénéficier  des   dons   de   l’État  
alors  même  qu’ils  se  sont  retirés  de  la  compétition,  ce  qui  manifestement  n’est  pas  le  

                                                
606  Protreptique  XIV  2  (K.  I  37  =  Boudon-‐‑Millot    p.  116)  
607  Traduction  de  V.  Boudon-‐‑Millot.  
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cas  :   les  «  dons  d’argent   journaliers  »   (ἡµμερησίίαις  ἀργυρίίου  δόόσεσι608)  octroyés  par  
l’État  en  cas  de  victoire  ne  sauraient  se  prolonger  tout  au  long  de  la  vie.  
Cependant,   le   recours   à   l’argument   financier   pour   détourner   les   jeunes   gens   du  

métier  d’athlète  n’est  pas  le  principal  outil  de  persusasion  utilisé  par  Galien.  En  bon  
philosophe  moraliste,   le  médecin   de   Pergame   ne   peut   pas   accorder   à   l’argent   une  
importance  trop  grande  quand  il  s’agit  de  se  prononcer  sur  les  choix  de  vie.  En  effet,  
dans   le   chapitre  V  du  Protreptique,   grâce   à   l’évocation  de  possibles   catastrophes   en  
mer,  il  a  déjà  déprécié  la  valeur  de  l’argent  par  rapport  à  la  connaissance  de  savoirs  
immatériels  «  qui  puissent  surnager  même  lors  d’un  naufrage  »  (ἅ  καὶ  ναυαγήήσαντι  
συνεκκολυµμϐήήσει609).  En  outre,   à   la   fin  du   chapitre  XIII  de   ce   traité,   il   affirme  que  
même  les  individus  riches  peuvent  connaître  des  revers  de  fortune  et  s’exposer  à  des  
difficultés610.   C’est   la   raison   pour   laquelle   il   recommande   à   ses   jeunes   lecteurs  
d’apprendre   un   art   qui   puisse   être   pratiqué  durant   toute   la   vie,   c’est-‐‑à-‐‑dire   un   art  
logique   ou   noble   comme   la  médecine,   et   non   pas   un   art  manuel   tel   que   le  métier  
d’athlète.  Aux  yeux  de  Galien,  il  importe  donc  de  choisir  une  profession  qui  soit  non  
pas   lucrative,  mais  qui  donne   la   certitude  de  disposer   toute   sa  vie  d’un  moyen  de  
subsistance.  

Détérioration  de  la  beauté.  
  

L’intérêt   matériel   du   sport   professionnel   pour   les   athlètes   eux-‐‑mêmes   est   aussi  
invalidé   d’un   point   de   vue   esthétique611.   En   effet,   Galien   écrit   que   l’activité  
athlétique,  bien  loin  de  procurer  la  beauté,  enlaidit  le  corps  de  ses  adeptes.  Pour  lui,  
la  beauté  est  très  étroitement  liée  à  la  bonne  santé,  dont  elle  est  un  critère  distinctif612.  
En  effet,  un  individu  sain  affichera  toujours  trois  qualités,  «  la  beauté,  le  bon  état  de  
corps,   l’intégrité  »   (κάάλλος,   εὐεξίία,   ἀρτιόότης613),   triade   que   la   santé   précède   en  
théorie,  mais   dont   elle   est   nécessairement   accompagnée   dans   les   faits.   Or,   dans   la  
mesure  où  l’état  de  santé  athlétique  n’est  pas  conforme  à  la  nature,  il  est  logique  que  
Galien   refuse   également   aux   athlètes   toute   prétention   esthétique.   La   beauté  
authentique   et   véritable   s’accompagne   de   trois   signes,   «  le   bon   teint,   la   bonne  
proportion   et   l’harmonie   des   membres  »   (εὔχροια   καὶ   µμελῶν   ἀναλογίία   τε   καὶ  
εὐρυθµμίία614),  autant  de  qualités  qui,  selon  lui,  manquent  souvent  aux  athlètes.  C’est  
ce  que  montre  en  partie  le  chapitre  XII  du  Protreptique  615  :  

                                                
608  Protreptique  IX  3  (K.  I  20  =  Boudon-‐‑Millot    p.  100).  
609  Protreptique  V  5   (K.   I  9  =  Boudon-‐‑Millot  p.  90),  repris  presque  à   l’identique  en  Protreptique  XIV  3  (K.   I  38  =  

Boudon-‐‑Millot  p.  116).  
610  Protreptique  XIV  3-‐‑7  (K.  I  38-‐‑39  =  Boudon-‐‑Millot    p.  116-‐‑117).  
611  Sur   les  rapports  entre  sport  et  beauté,  voir  Felsenheld  2012-‐‑b,  dont   les  analyses  sont  reprises  de  façon  plus  

développée  dans  cette  thèse.  
612  Boudon-‐‑Millot    2003-‐‑b,  2006  ;  Pigeaud  1995  ;  Gourevitch  1987.  
613   Ps.-‐‑Galien,  Definitiones  medicae   129   (K.  XIX  382,   12).  Voir  Boudon-‐‑Millot      2003-‐‑b  p.   84  ;  Gourevitch  1987  p.  

270-‐‑271.  
614   Ps.-‐‑Galien,   Definitiones   medicae   129   (K.   XIX   382-‐‑283).   Voir   Boudon-‐‑Millot   2006   p.   139  ;   2003-‐‑b   p.   82-‐‑91  ;  

Gourevitch  1987  p.  270.  
615  Protreptique  XII  1  (K.  I  31-‐‑32  =  Boudon-‐‑Millot    p.  110).  
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Τὰ  µμὲν  δὴ  περὶ  κάάλλους  οὕτως  αὐτοῖς  

ἔχει,   ὥς   µμὴ   µμόόνον   ὠφελεῖσθαίί   τι   πρὸς  
τῆς   ἀθλήήσεως   τὴν   φύύσιν,   ἀλλὰ   καὶ  
πολλοὺς   αὐτῶν   πάάνυ   συµμµμέέτρως  
ἔχοντας   τῶν   µμελῶν   οἱ   γυµμνασταὶ  
παραλαϐόόντες,   ὑπερπιάάναντέές   τε   καὶ  
διαυξήήσαντες   αἵµματίί   τε   καὶ   σαρξὶν   εἰς  
τοὐναντίίον  ἤγαγον.    

   Pour   ce   qui   est   de   la   beauté,   leur   situation   est   telle  
que  non  seulement  la  nature  ne  retire  aucun  avantage  
de  leur  condition  d’athlète,  mais  encore  que  beaucoup  
d’entre  eux,  qui  avaient  des  membres   tout  à  fait  bien  
proportionnés,   pour   avoir   été  pris   en   charge  par   des  
maîtres  de  gymnastique  qui  les  engraissèrent  à  l’excès  
et  augmentèrent  leur  masse  de  sang  et  de  chairs,  sont  
parvenus  au  résultat  contraire616.    

  
Chez   les   athlètes,   la   laideur   tiendrait   donc   au   fait   que   la   proportion   qui   existait  

entre   les   différentes   parties   de   leur   corps   a   disparu.   Or   la   cause   matérielle   et   les  
responsables  humains  de  cette  disparition  sont  respectivement  la  suralimentation  et  
les   mauvais   maîtres   de   gymnastique.   Le   sport   serait   donc,   plus   qu’inutile,  
résolument   nuisible.   Dans   cet   extrait,   Galien   affirme   que   l’idéal   de   συµμµμετρίία  
observable   sur   un   grand   nombre   de   corps   s’est   vu   dénaturé   au   point   de   devenir  
l’opposé   de   ce   qu’il   était  :   le   processus   de   transformation   est   rendu  
chronologiquement   par   l’ordre   des   mots   de   la   phrase,   qui,   partant   de   la   formule  
συµμµμέέτρως   ἔχοντας,   passe   par   l’hyperbole   des   verbes   ὑπερπιάάναντέές   et  
διαυξήήσαντες,   pour   aboutir   au   syntagme   τοὐναντίίον.   Il   faut   se   rappeler   que   la  
croissance  de  la  chair  peut  correspondre  à  une  augmentation  de  la  masse  musculaire,  
altérant  elle  aussi   l’harmonie  des  parties,  et  non  pas  seulement  à  une  accumulation  
de  graisse.  Il  apparaît  donc  que,  cette  fois  encore,  Galien  tend  à  considérer  l’ensemble  
des  athlètes  de  façon  homogène  alors  qu’en  vérité  il  décrit   ici   la  seule  catégorie  des  
athlètes  de  combat.  Certes,  il  dit  ici  avoir  observé  cette  déformation  sur  «  beaucoup  »  
d’athlètes  (πολλοὺς)  et  non  pas  sur  la  totalité  d’entre  eux.  On  notera  d’ailleurs  que,  
sur  les  vases,  la  morphologie  des  lutteurs  n’est  pas  exactement  la  même  que  celle  des  
pancratiastes  et  des  pugilistes,  qui  sont  généralement  moins  gras617.    
Quoi  qu’il  en  soit,   comme   le   remarque  V.  Boudon-‐‑Millot  dans   la  note  3  p.  110  de  

son   édition,   Galien   rejoint   ici   le   jugement   de   certains   cyniques   comme  Diogène   et  
Cratès,  qui  ont   tous  deux  dénoncé   la   tendance  à   l’embonpoint  des  athlètes618.  Cette  
note   renvoie   également   au   traité   Sur   le   bon   état619,   où   Galien   blâme   le   régime   des  
athlètes  sans  recourir  au  critère  esthétique  de  manière  aussi  nette.  
  
Dans   la   suite   du  Protreptique,   après   avoir   stigmatisé   l’épaississement   des   athlètes,  

qui  se  traduit  par  une  certaine  disproportion,  Galien  évoque  aussi  les  traumatismes  
laissés  sur  le  corps  des  sportifs,  et  notamment  sur  le  visage,  soulignant  ainsi  un  autre  
facteur  de  leur  enlaidissement620  :  

                                                
616  Traduction  de  V.  Boudon-‐‑Millot.  
617   Sur   la   différence   physique   entre   lutteurs,   pancratiastes   et   pugilistes   telle   qu’elle   apparaît   sur   les   vases  

antiques,  voir  Brulé  2006-‐‑a  p.  286  ;  Thuillier  1988.  
618  Diogène  Laërce,  Vies  des  philosophes  illustres  VI  49  ;  Antonius  et  Maximus,  De  incontinentia  =  fr.  42  L.  Paquet  ;  

déjà  cités  en  I.A.2.a.  
619  De  bono  habitu  (K.  IV  754,  6  -‐‑  756,  4  =  Helmreich  1901).    
620  Protreptique  XII  2-‐‑3  (K.  I  32,  4-‐‑12  =  Boudon-‐‑Millot    p.  110-‐‑111).  Sur  ce  texte,  voir  aussi  I.A.3.a.  et  I.A.3.b.  
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Ἐνίίων   δὲ   καὶ   τὰ   πρόόσωπα   παντάάπασιν  

ἄµμορφα   καὶ   δυσειδῆ   κατέέστησαν   καὶ  
µμάάλιστα   τῶν   παγκράάτιον   ἢ   πυγµμὴν  
ἀσκησάάντων·∙   ὅταν   δὲ   καὶ   τῶν   µμελῶν   <τι>  
τελέέως   ἀποκλάάσωσιν   ἢ   διαστρέέψωσιν   ἢ  
τοὺς   ὀφθαλµμοὺς   ἐκκόόψωσι,   τόότ'ʹ   οἶµμαι,   τόότε  
καὶ   µμάάλιστα   τὸ   <ἐκ>   τῆς   ἐπιτηδεύύσεως  
αὐτῶν   ἀποτελούύµμενον   κάάλλος   ἐναργῶς  
ὁρᾶσθαι.  Ταῦτα  µμὲν  οὖν  αὐτοῖς  ὑγιαίίνουσιν  
εἰς  κάάλλος  εὐτύύχηται,  καταλύύσασι  δὲ  καὶ  τὰ  
λοιπὰ   <τῶν>   τοῦ   σώώµματος   αἰσθητηρίίων  
προσαπόόλλυται,   καὶ   πάάνθ'ʹ,   ὡς   ἔφην,   τὰ  
µμέέλη   διαστρεφόόµμενα   παντοίίας   ἀµμορφίίας  
αἴτια  γίίνεται.    

   Quelques-‐‑uns   eurent   même   le   visage  
complètement   difforme   et   hideux   à   voir,   et   tout  
particulièrement   ceux   qui   s’exercèrent   au   pancrace  
et   au   pugilat.   Quand   enfin   ils   ont   eu   également  
quelques  membres  brisés  ou  disloqués,  ou   les  yeux  
crevés,   alors   je   pense,   alors   surtout,   on   peut  
clairement   apercevoir   ce   qu’il   en   est   de   la   beauté  
qu’ils   retirent   de   leurs   activité.   Voici   donc,   tant  
qu’ils   sont   en   bonne   santé,   l’heureuse   réussite   des  
athlètes   en   ce   qui   regarde   la   beauté621  ;   mais   après  
s’être   retirés   du   métier,   ils   perdent   en   outre   les  
organes   de   la   sensation   qui   leur   restaient   et   tous  
leurs  membres,   comme  je  l’ai  dit,  étant  estropié,   les  
rendent  complètement  difformes622.    

  
Galien  commence  donc  par  se  focaliser  sur  le  visage  des  athlètes,  qui,  reconnaît-‐‑il,  

est  surtout  celui  des  pancratiastes  et  des  pugilistes623.  L’adverbe  µμάάλιστα  apporte  ici  
une  précision  qui  rétrécit  le  champ  d’application  de  la  description  galénique  et,  par  là  
même,   en   trahit   l’exagération.   Toutefois,   puisque   les   déformations   de   la   face   sont  
«  tout   particulièrement  »   observables   chez   les   athlètes   pratiquant   le   pancrace   et   le  
pugilat,   c’est   manifestement   qu’elles   le   sont   aussi,   quoique   moins   nettement,   sur  
d’autres  catégories  de  sportifs.  Si  Galien  pense  également  aux   lutteurs,  où  ce  genre  
de   traumatismes  devait   être   courant,   c’est   la  preuve  qu’il   réduit  une   fois   encore   sa  
description   de   la   catégorie   athlétique   à   ces   seuls   sportifs   de   combat  ;   s’il   veut  
suggérer  que  tous  les  autres  sports  peuvent  occcasionner  de  telles  déformations,  c’est  
qu’il  entend  donner  du  sport  en  général  une  image  violente  et  destructrice,  qui  sans  
doute  ne  correspond  pas  à  la  réalité  de  toutes  les  disciplines,  où  les  chocs  sont  parfois  
absents  :   est-‐‑ce   en   lançant   le   javelot  qu’un  athlète   risque  de   recevoir   au  visage  des  
coups   qui   le   rendront   complètement   «  difforme   et   hideux   à   voir  »  ?      Peut-‐‑être  
faudrait-‐‑il   en   conclure   que,   là   encore,   c’est   la   suralimentation   qui   est   en   cause,  
provoquant  une  hypertrophie  de   la  graisse  et  des  muscles  du  visage  ;  mais  la  suite  
du  passage,  évoquant  la  fin  de  vie  des  athlètes  aux  «  membres  brisés  ou  disloqués  »,  
aux   «  yeux   crevés  »,   aux   corps   «  estropiés  »,   invite   plutôt   à   soutenir   l’hypothèse  
d’une  focalisation,  plus  ou  moins  assumée,  sur  le  seul  cas  des  sports  de  combat.    
  

                                                
621  Dans  la  note  2  p.  111  de  son  édition,  V.  Boudon-‐‑Millot  insiste  sur  le  ton  clairement  ironique  de  ce  passage,  

qui  justifie  la  leçon  de  ὑγιαίίνουσιν  sans  négation,  contrairement  à  H.  van  Herwerden,  qui,  après  avoir  envisagé  
de  lire  ἀθλοῦσιν  à  la  place  de  ὑγιαίίνουσιν,  a  décidé  d’ajouter  οὐδ’  devant  ce  participe.  

622  Traduction  de  V.  Boudon-‐‑Millot.  
623  Dans  la  note  1  p.  111  de  son  édition,  V.  Boudon-‐‑Millot  écrit  que  le  pancrace  (παγκράάτιον)  était  une  épreuve  

qui   comprenait   à   la   fois   une   épreuve   de   lutte   et   de   pugilat.   Toutefois,   il   semble   que   parfois,   chez   Galien,   le  
pancrace   soit   envisagé   comme  une  discipline  à  part   entière,  différente   à   la   fois  de   la   lutte   et  du  pugilat,   ce  qui  
peut   être   le   cas   ici.   Cette  note   rappelle   ensuite  que   ces   sports  de   combat   étaient   fréquemment   responsables  de  
déformations  de  la  face,  en  particulier  de  lésions  des  oreilles  et  du  nez  ;  sur  ce  point,  vers  I.A.3.a.  Pour  quelques  
représentations  de  ces  accidents,  fréquents  chez  les  athlètes,  elle  renvoie  à  Grmek  et  Gourevitch  1998  p.  228  et  s.,  
qui  précisément  font  une  référence  au  Protreptique  de  Galien.  
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La  laideur  du  visage  sportif  peut  aussi  s’expliquer  par  des  problèmes  oculaires  ou  
dermatologiques624.  C’est  ce  que  donne  à  penser  le  nom  de  deux  médicaments  dont  la  
recette   est   décrite   aux   livres   IV   et  V   du  Sur   la   composition   des  médicaments   selon   les  
lieux.   Le   premier   produit   est   un   «  collyre   gris   intitulé   "ʺcollyre   du   champion  
olympique"ʺ  »    (φαιὸν  τὸ  τοῦ  Ὀλυµμπιονίίκου  ἐπιγραφόόµμενον),  qui  permet  de  guérir  
les  plus  vives  douleurs  oculaires   et  notamment   les   affections  de   la   cornée625  ;   peut-‐‑
être   faut-‐‑il   en   conclure  que   les   sportifs  professionnels   étaient   souvent   exposés   à   ce  
genre  de  pathologies,  sans  doute  liées  au  contact  avec  des  matières  pulvérulantes.  Le  
second   produit   est   la   «  pommade   délicate   dite   "ʺdes   pancratiastes"ʺ  »   (ἡ   τῶν  
παγκρατιαστῶν   λεγοµμέένη   τρυφερὰ),   qui   soigne   des   problèmes   dermatologiques  
liés  au  développement  de  démangeaisons  et  d’inflammations  dartreuses626  ;   ce   type  
de  maladies   serait   ainsi   un  mal   répandu   chez   les   adeptes   du   pancrace,  mais   sans  
doute   aussi   chez   toux   ceux   qui   fréquentent   la   palestre.   Les   visages   des   sportifs,  
«  complètement  difformes   et   hideux   à   voir  »   (παντάάπασι   ἄµμορφα   καὶ   δυσειδῆ627)  
afficheraient   donc   ce   genre   d’affections   disgrâcieuses,   et   non   pas   simplement   des  
yeux  crevés.  
  
Dans   le   livre   I  du  Sur   les  médicament   selon   les   genres,  Galien   rapporte   aussi   le   cas  

d’un   pancratiaste,   victime   d’une   morsure   au   doigt,   qui   s’est   exposé   à   un  
pourrissement  pénible,  finalement  résorbé  ;  or  la  dégénérescence  de  son  doigt  aurait  
pu  priver  sa  main  de  son  intégrité  et  donc  de  sa  beauté  naturelle628.  Peut-‐‑être  d’autres  
athlètes   victimes   de   morsure   ont-‐‑ils   été   moins   chanceux,   puisque   la   chaleur   et  
l’humidité   caractéristiques   des   sportifs   professionnels   favorisent   généralement   le  
putréfaction  des  plaies.  
  
  

                                                
624  Voir  I.A.2.c  et  I.A.3.a.  
625  De  compositione  medicamentorum  secundum  locos  IV  8  (K.  XII  753,  3-‐‑6).  
626  De  compositione  medicamentorum  secundum  locos  V  2  (K.  XII  844,  18  -‐‑  845,  4).  
627  Protreptique  XII  2  (K.  I  32,  4-‐‑12  =  Boudon-‐‑Millot    p.  110).  
628  De   compositione  medicamentorum   per   genera  Ι   13   (K.   XIII   418,   6   -‐‑   419,   14)  ;   voir   en   particulier  K.   XIII   17-‐‑18:  

«  Οὕτως   ἔσχε   κακῶς,   ὡς   κινδυνεῦσαι   µμὲν   ἀποσαπῆναι   τὸ   δηχθὲν   µμόόριον   ὅλον,   ἐπιγενοµμέένης   σηπεδόόνος  
αὐτῷ  »  («  Il  s’en  trouva  si  mal  qu’il  risqua  de  perdre  la  totalité  de  la  partie  mordue  puisqu’un  pourrissement  était  
apparu  par  la  suite  au  niveau  de  sa  blessure  »).  Sur  ce  texte,  voir  I.A.3.b  et  I.C.1.a. 
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I.  B.  2.    Le  critère  de  la  nature.  
  

  

I.  B.  2.  a.  Le  sport  professionnel,  une  activité  peu  compatible  avec  la  nature  humaine.  
  

L’importance  de  l’éducation.  
  
Chez  Galien,   la  critique  du  sport  professionnel  se   fait  aussi  au  nom  de   la  nature  :  

outre  que,  pour  des  raisons  de  santé  même,  l’activité  athlétique  est  jugée  responsable  
d’un   état   non   conforme   à   la   nature,   le   sport   professionnel   est   présenté   comme  
nuisible   au   plein   épanouissement   des   potentialités   qui   se   trouvent   en   chaque   être  
humain.    
De  fait,  selon  Galien,  un  jeune  homme  choisissant  de  devenir  athlète  développerait  

la  seule  part  animale  de  sa  nature  au  détriment  de  sa  part  divine,  qui  nécessite  quant  
à   elle   un   travail   de   la   raison.   C’est   l’idée   exposée   dans   le   chapitre   IX   du  
Protreptique629  :  
  
Τὸ   δὴ   τῶν   ἀνθρώώπων   γέένος,  ὦ   παῖδες,  

ἐπικοι<νω>νεῖ   θεοίίς   τε   καὶ   τοῖς   ἀλόόγοις  
ζῴοις,   τοῖς   µμέέν,   καθ'ʹ   ὅσον   λογικόόν   ἐστι,  
τοῖς   δέέ,   καθ'ʹ   ὅσον   θνητόόν.   Βέέλτιον   οὖν  
ἐστι   τῆς   πρὸς   τὰ   κρείίττονα   κοινωνίίας  
αἰσθανόόµμενον   ἐπιµμελήήσασθαι   παιδείίας,  
ἧς  τυχόόντες  µμὲν  τὸ  µμέέγιστον  τῶν  ἀγαθῶν  
ἕξοµμεν,   ἀποτυχόόντες   δὲ   οὐκ  
αἰσχυνούύµμεθα   τῶν   ἀργοτάάτων   ζῴων  
ἐλαττούύµμενοι·∙   σώώµματος   δ'ʹ   ἄσκησις  
ἀθλητικὴ  ἀποτυγχανοµμέένη  µμὲν  αἰσχίίστη,  
ἐπιτυγχανοµμέένη   δὲ   τῶν   ἀλόόγων   ζῴων  
οὐδέέπω   κρείίττων.   Τίίς   γὰρ   λεόόντων   ἢ  
ἐλεφάάντων  ἀλκιµμώώτερος,  τίίς  δ'ʹ  ὠκύύτερος  
λαγωοῦ  ;    

   C’est  que  le  genre  humain,  jeunes  gens,  tient  à  la  fois  
des   dieux   et   des   animaux   dépourvus   de   raison,   des  
premiers   en   tant   qu’être   raisonnable,   des   seconds   en  
tant   qu’être   mortel630.   Il   vaut   donc   mieux,   en  
percevant   ce   qu’il   y   a   de   meilleur   dans   ce   partage,  
prendre   soin   de   notre   éducation.   En   cas   de   réussite,  
nous   obtiendrons   le   plus   grand   des   biens,   et   en   cas  
d’échec,   nous   n’aurons  pas   la   honte   de  nous   trouver  
inférieurs   aux   animaux   les   moins   industrieux.   Au  
contraire,   dans   les   exercices   physiques   des   athlètes,  
l’échec  nous  couvre  de  honte  et  la  réussite  ne  nous  fait  
pas  encore   l’emporter   sur   les  animaux  dépourvus  de  
raison.  Car  quel  homme  est  plus  fort  que  les  lions  ou  
les   éléphants  ?   Et   quel   homme   est   plus   rapide   qu’un  
lièvre  ?    

  
Ce   passage  montre   que   le   choix   de   l’éducation   est   l’option   la   plus   pertinente   au  

regard  de  notre  double  nature,  à  la  fois  divine  et  mortelle,  ce  qui  ne  signifie  pas  pour  
autant  que  la  formation  intellectuelle  doit  exclure  entièrement  la  prise  en  charge  du  

                                                
629  Protreptique  IX  4-‐‑5  (K.  I  21  =  Boudon-‐‑Millot    p.  101).  
630  Comme   l’indique  V.  Boudon-‐‑Millot  dans   la  note   1  p.   101  de   son  édition,   cette   idée  a  déjà   été   formulée   en  
Protreptique  II  1  (K.  I  3  =  Boudon-‐‑Millot    p.  85)  :  Πῶς  οὖν  οὐκ  αἰσχρόόν,  ᾧ  µμόόνῳ  τῶν  ἐν  ἡµμῖν  κοινωνοῦµμεν  θεοῖς,  
τούύτου   µμὲν   ἀµμελεῖν,   ἐσπευκέέναι   δὲ   περίί   τι   τῶν   ἄλλων,   τέέχνης   µμὲν   ἀναλήήψεως   καταφρονοῦντα,   Τύύχῃ   δ'ʹ  
ἑαυτὸν  ἐπιτρέέποντα;  («  Comment  alors  n’est-‐‑il  pas  honteux  de  négliger  la  seule  chose  que  nous  avons  en  nous  
de  commune  avec  les  dieux,  pour  poursuivre  quelque  autre  occupation,  en  dédaignant  d’acquérir  la  connaissance  
d’un  art  et  en  nous  en  remettant  à  la  Fortune  ?  »)  (Traduction  de  V.  Boudon-‐‑Millot.)  
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corps,   bien   au   contraire  :   la   véritable   παιδείία   reconnaît   le   primat   de   la   culture  
logique   sur   la   formation   du   corps   sans   jamais   renoncer   complètement   à   cette  
dernière.  En  revanche,  pour  des  raisons  qui  ne  sont  pas  explicitées  ici,  le  choix  d’une  
carrière   sportive,   consistant   à   privilégier   la   part   mortelle   de   la   nature   humaine,  
impose  le  renoncement  définitif  à  l’héritage  logique  reçu  des  dieux  ;  sans  doute  faut-‐‑
il  y  voir  la  conséquence  de  la  force  attractive  de  la  matérialité,  qui  englue  dans  son  
bourbier  l’athlète  en  formation,  réduit  d’emblée  à  une  quasi-‐‑animalité  acquise.  Cette  
dernière,   en   tout   cas,   produit   des   performances   inférieures   à   celles   des   vrais  
animaux631.  
Ici,   l’argumentation   galénique   construit   un   schéma   de   possibilités   qui   distingue  

quatre   cas   de   figure,   divisés   en   deux   groupes,   celui   de   l’éducation   et   celui   de  
l’absence   d’éducation,   où   sont   envisagés   successivement   et   en   chiasme   le   cas   du  
succès  et  de  l’échec  (τυχόόντες  µμὲν  ...,  ἀποτυχόόντες  δὲ...  ·∙  ἀποτυγχανοµμέένη  µμὲν  ...,  
ἐπιτυγχανοµμέένη   δὲ...).   Le   discours   se   fonde   donc   sur   un   critère   naturaliste,   mais  
aussi  moral,  puisque  la  menace  de  l’infériorité  humaine  par  rapport  aux  animaux  se  
traduit  par  la  honte,  désignée  par  les  termes  αἰσχυνούύµμεθα  et  αἰσχίίστη.  Sans  doute  
ce  sentiment  relève-‐‑t-‐‑il  à  la  fois  de  l’estime  de  soi  et  du  respect  des  autres  :  l’enjeu  est  
donc  à  la  fois  d’ordre  individuel  et  social.  
Tout  d’abord,  idéalement,  si  on  privilégie  l’éducation,  on  connaît  en  cas  de  réussite  

la   félicité   suprême   (τὸ   µμέέγιστον   τῶν   ἀγαθῶν),   qui   non   seulement   nous   place   à  
l’écart  de  la  bestialité,  mais  encore  équivaut  au  meilleur  épanouissement  possible  de  
notre   nature.   Certes,   ce   cas   de   figure   suppose   de   la   chance,   comme   le   suggère   le  
participe  τυχόόντες,  mais  aussi  un  dispositif  pédagogique  performant,  garanti  par  de  
bons  éducateurs.    
Le   second   cas   de   figure   envisage   l’échec   de   l’éducation,   que   Galien   considère  

comme  relativement  acceptable  :  dans  ce  cas,  en  effet,  «  on  n’aura  pas  la  honte  de  se  
retrouver   inférieur   aux   animaux   les   moins   industrieux  »   (ἀποτυχόόντες   δὲ   οὐκ  
αἰσχυνούύµμεθα  τῶν  ἀργοτάάτων  ζῴων  ἐλαττούύµμενοι).  C’est  donc  le  point  de  vue  de  
l’individu  mal  éduqué  qui  est  ici  adopté.  Ce  dernier,  outre  le  fait  qu’il  aura  choisi  a  
priori   la  voie   la  meilleure,  pourra   au  moins   se   consoler  de  ne  pas   apparaître   à   soi-‐‑
même   et   aux   autres   comme   inférieur   aux   bêtes   les   plus   paresseuses,  
irrémédiablement   désavantagées   par   leur   manque   d’éducation.   Un   problème   est  
soulevé   ici   par   le   superlatif   ἀργοτάάτων   («  les   plus   inactifs  »   ou   «  les   moins  
industrieux  »)  :  ce  terme  laisse  entendre  que,  parmi  les  animaux,  il  en  est  de  plus  ou  
moins   travailleurs.  Galien  veut  sans  doute  distinguer   ici   les  espèces  pour  ainsi  dire  
passives   de   celles   qui   accomplissent   un   travail  :   par   exemple,   la   volaille   reste  
parfaitement   inactive,   par   opposition   aux   chevaux   de   cavalerie,   qui   servent   de  

                                                
631  Dans  la  note  3  p.  101  de  son  édition,  V.  Boudon-‐‑Millot  observe  que  de  telles  comparaisons  entre  la  force  des  

athlètes   et   la  performance  des   animaux   se   rencontrent   chez  d’autres   auteurs,   comme   le   Pseudo-‐‑Plutarque,  Sur  
l’éducation  des  enfants  8  ;  Themistius,  Or.  XXXIV,  éd.  Dind.,  p.  445,  10  ;  Stobée,  Florilège   IV  12,  14  :  éd.  Wachsmut-‐‑
Hense   IV   12,   14   et  Dion  Chrysostome,  Or.   IX   293.   Cette   liste   non   exhaustive   est   le   signe   qu’une   telle  mise   en  
parallèle  est  récurrente  dans  les  discours  protreptiques.  Sur  ce  point,  voir  I.C.1.  
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montures.   Peut-‐‑être   Galien   distingue-‐‑t-‐‑il   aussi   au   sein   d’une   même   espèce   les  
créatures   plus   ou  moins   actives,   en   opposant   par   exemple   les   vaches   que   l’on   fait  
paître  à  celles  que  l’on  fait  travailler  aux  champs.  Mais  alors  une  question  se  pose  :  si  
un   individu   en   échec   pédagogique   n’est   pas   inférieur   aux   animaux   les   moins  
industrieux,   ne   pourrait-‐‑il   pas   malgré   tout   se   sentir   humilié   en   réalisant   sa  
médiocrité  par  rapport  aux  animaux   les  plus   industrieux  ?  En  effet,   le  raisonnement  
développé   ici   n’écarte   pas   la   possibilité   qu’un   tel   sujet   rougisse   d’avoir   moins   de  
valeur   qu’un   animal   actif   et   utile   à   l’homme.  Certes,  Galien   laisse   entendre   que   le  
principe   même   du   choix   éducatif   est   honorable,   quels   qu’en   soient   les   résultats  :  
l’essentiel  serait  d’avoir  tenté  sa  chance  sur  la  voie  de  l’éducation.  De  cette  analyse  se  
détache   en   tout   cas  une   idée   en  négatif  :   ne  pas  privilégier   l’éducation,   c’est-‐‑à-‐‑dire  
choisir  le  corps  plutôt  que  l’esprit,  aura  pour  effet  de  nous  rendre  honteux,  comme  le  
montre  la  suite  du  développement.  
En  effet,  les  deux  derniers  cas  de  figure  montrent  que,  lorsqu’on  néglige  son  esprit  

pour  les  exercices  sportifs,  ni  la  défaite  ni  la  réussite  ne  nous  peuvent  nous  épargner  
l’humiliation  :  un  sportif  vaincu  rougira  nécessairement  de  sa  faillite,  ce  qui,  semble-‐‑
t-‐‑il,  n’est  pas  le  cas  d’un  individu  en  difficulté  pédagogique,  sauvé  par  la  valeur  de  
son  choix  initial  ;  quant  à  la  réussite  en  matière  sportive,  elle  ne  suffira  pas  encore  à  
donner  à  l’athlète  la  fierté  de  la  victoire,  puisque  les  animaux  auront  toujours  sur  lui  
un   ascendant   qui   abaissera   sa   prétention   à   l’invincibilité.   Les   deux   questions  
rhétoriques   qui   terminent   le   développement   appellent   évidemment   une   réponse  
négative  :   de   fait,   nul   homme   ne   peut   se   dire   «  plus   fort   que   les   lions   ou   les  
éléphants  »  ni  «  plus  rapide  qu’un  lièvre  ».  

Relativité  des  performances.  
  
La  dévaluation  de  l’exercice  athlétique  selon  le  critère  de  la  nature  se  prolonge  dans  

le   chapitre   XIII   du   Protreptique.   Galien   y   oppose   les   humains   et   les   animaux   à   la  
lumière  d’un  apologue  versifié  qu’il  cite  et  reformule632  :  
  
Ὅτι   δὲ   καὶ   ἐν   αὐτοῖς   οἷς   ἀσκοῦσιν   οὐδενόός  

εἰσιν  ἄξιοι   λόόγου  µμάάθοιτ'ʹ  ἄν,   εἰ   διηγησαίίµμην  
ὑµμῖν  τὸν  µμῦθον  ἐκεῖνον,  ὃν  τῶν  οὐκ  ἀµμούύσων  
ἀνδρῶν  τις  ἐντείίνας  ἔπεσι   διεσκεύύασεν.  Ἐστὶ  
δὲ   οὗτος·∙   εἰ   Διὸς   γνώώµμῃ   πᾶσι   τοῖς   ζῴοις  

   Vous   apprendriez   que   dans   les   exercices   mêmes  
auxquels   ils   s’entraînent,   [les   athlètes]   ne   méritent  
aucune   considération   si   je   vous   rapportais  
cet  apologue   que   composa   en   vers   un   de   ces  
hommes  qui  ne  sont  pas  étrangers  aux  Muses633.  Le  

                                                
632  Protr.  XIII  8-‐‑10  (K.  I  35-‐‑37  =  Boudon-‐‑Millot    p.  114-‐‑115).          
633  Dans   la  note  2  p.  114  de  son  édition,  V.  Boudon-‐‑Millot  s’interroge  sur   les  sources  de  Galien.  «  L’auteur  de  

cette  fable…  n’est  pas  autrement  connu.  Bergk  1851  p.  116  a  évoqué  comme  modèle  possible  une  fable  de  Babrios  
ou  encore  l’œuvre  d’un  poète  ionien  bien  antérieur  tel  que  Xénophane.  Quant  à  Crusius  1884  p.  594,  il  évoque,  à  
côté  de  Babrios,  un  autre  fabuliste,  Phèdre,  mais  rejette  le  nom  de  Xénophane  avant  d’avancer  l’influence  possible  
d’un  morceau  poétique  aujourd’hui  perdu  de  Plutarque,  le  Περὶ  ζLῴων  ἀλόόγων  ποιητικόός,  n°127  du  catalogue  de  
Lamprias.  Cependant,  Gercke  1886  p.  470-‐‑472,  rejette  la  proposition  d’O.  Crusius.  Tout  au  plus  peut-‐‑on  supposer  
que  Galien  parodie  ici  un  poème,  en  partie  en  le  résumant  avec  ses  propres  mots,  en  partie  en  en  retranscrivant  
quelques  vers  plus  ou  moins   exactement.  »  Ce  morceau  a  donné   lieu  à  plusieurs   essais  de   reconstitution  :   voir  
notamment   Haupt   1870   p.   27-‐‑28,   et   Cobet   1876   p.   352   et   1882   p.   178-‐‑192.   Cependant,   pour   de   nombreux  
spécialistes,  tels  Schneidewin  1846  p.  297-‐‑301,  Crusius  1884  p.  591  et  G.  Kaibel  (p.  54  de  son  édition),  ces  résultats  
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ὁµμόόνοια  καὶ   κοινωνίία  γέένοιτο  πρὸς  τὸν  βίίον,  
ὡς   τὸν   ἐν   Ὀλυµμπίίᾳ   κήήρυκα   µμὴ   µμόόνον  
ἀνθρώώπους  τοὺς  ἀγωνιουµμέένους  καλεῖν  ἀλλὰ  
καὶ   πᾶσιν   ἐπιτρέέπειν   τοῖς   ζῴοις   εἰς   τὸ  
στάάδιον   ἥκειν   ἕν,   οὐδέένα   [ἂν]   ἄνθρωπον  
οἶµμαι  στεφθήήσεσθαι.  
ἐν  µμὲν  γὰρ  δολιχῷ  <∪>  ὑπέέρτατος,    
φησίίν,  ὁ  ἵππος  ἔσται,  
τὸ   στάάδιον   δὲ   λαγωὸς   ἀποίίσεται,   ἐν   δὲ  

διαύύλῳ  
δορκὰς   ἀριστεύύσει.   Μερόόπων   δ'ʹ   ἐναρίίθµμιος  

οὐδεὶς  
ἐν   ποσίίν,   ὦ   κοῦφοι   ἀσκήήτορες,   ἄθλιοι  

ἄνδρες.  
ἀλλ'ʹ   οὐδὲ   τῶν   ἀφ'ʹ   Ἡρακλέέο<υ>ς   τις  

ἐλέέφαντος  ἢ  λέέοντος  ἰσχυρόότερος  ἂν  φανείίη·∙  
οἶµμαι   δ'ʹ,   ὅτι   καὶ   ταῦρος   πυγµμῇ   στεφθήήσεται·∙  
καὶ  ὄνος,  φήήσι,  
  λὰξ  ὅστις  βούύληται  ἐρίίσας,  
αὐτὸς  τὸν  στέέφανον  οἴσεται.  
  αὐτὰρ   ἐν   ἱστορίίῃ   πολυπείίρῳ   γράάψεται  

ὄνος,  
ὅτι  
  παγκράάτιον  νίίκησέέ  ποτ'ʹ  ἄνδρας  
  εἰκοστὴ   [δὲ]   καὶ   πρώώτη   ὀλυµμπιὰς   ἦν,   ὅτ'ʹ  

ἐνίίκα  
Ὀγκηστήής.    
Πάάνυ  χαριέέντως  οὗτος   ὁ  µμῦθος  ἐπιδείίκνυσι  

τὴν   ἀθλητικὴν   ἰσχὺν   οὐ   τῶν   ἀνθρωπίίνων  
οὖσαν  ἀσκηµμάάτων.    

voici  :   si   par   la   volonté   de   Zeus,   tous   les   êtres  
vivants  se  mettaient  d’accord  et  se  réunissaient  pour  
vivre   ensemble,   de   façon   à   ce   que   le   héraut  
d’Olympie   appelle   non   seulement   les   hommes   qui  
voudraient  concourir  mais  permette  aussi  à  tous  les  
animaux  de  se  réunir  dans  un  seul  stade,  je  ne  pense  
pas  qu’un  seul  homme  remporterait  la  couronne.  
Car  à  la  course  du  long  stade,  le  vainqueur,  
dit-‐‑il,  sera  le  cheval,  
À   la   course   du   stade,   c’est   un   lièvre   qui  

l’emportera,  et  à  la  double  course,  c’est  un  chevreuil  
qui   sera   le   meilleur634.   Et   aucun   humain   ne   sera  
qualifié   à   la   course   à   pied,   ô   adeptes   légers   de  
l’exercice,  misérables635  hommes.  Mais  pas  même  un  
descendant   d’Héraclès   ne   saurait   se   montrer   plus  
fort   qu’un   éléphant   ou   un   lion  !   Et   c’est   également  
un   taureau,   à   mon   avis,   qui   sera   couronné   au  
pugilat.  Et  c’est  un  âne,  dit  le  poète,  
S’il  veut  bien  lutter  à  coups  de  pieds  
qui  remportera  lui-‐‑même  la  couronne.  
Et  on  écrira  dans  une  histoire  bien  informée  qu’un  

âne  
vainquit  un  jour  des  hommes  au  pancrace,  
et  ce  fut  dans   les  XXIe  Olympiades  que  la  victoire  

fut  remportée    
par  Onceste636.  
Cet  apologue   illustre  avec  beaucoup  de  grâce  que  

la   force   athlétique   n’est   pas   celle   que   doivent  
cultiver  les  hommes.    

  
De  façon  implacable,  le  palmarès  de  cette  fiction  olympique  démontre  la  supériorité  

naturelle   des   animaux   sur   les   hommes.   On   observera   malgré   tout   que   cette  
démonstration  ne  tient  que  pour  les  courses  et  les  sports  de  combat  sans  arme,  car  ce  
sont   des   épreuves   où   nulle   maîtrise   d’instrument   n’est   requise.   En   effet,   si   la  
compétition   incluait   aussi   du   lancer   du   javelot   ou   encore   du   tir   à   l’arc,   l’homme  
garderait   sa   suprématie   sur   l’animal,   puisque   les   instruments   nécessaires   à   ces  
disciplines   sont   adaptés   à   la   préhension   humaine  :   on   voit  mal   quel   animal   serait  
naturellement  disposé  à  tenir  un  javelot  ou  à  bander  un  arc,  sinon  peut-‐‑être  un  singe.  

                                                                                                                                           
sont   contestables,   notamment   parce   que   le   texte   de   Galien   est   la   retranscription   en   prose   d’un   texte   en   vers.  
Comme  V.  Boudon-‐‑Millot,  on  conclura  avec  prudence  en  disant  que,  «  lorsque  Galien  use  du  verbe  φησιν,  il  cite  à  
partir  de  là  assez  exactement  un  ou  deux  vers  de  son  modèle.  »  

634  Comme  V.  Boudon-‐‑Millot  dans  la  note  4  p.  114  de  son  édition,  rappelons  à  quoi  correspondent  les  distances  
évoquées   ici  dans   le  désordre  :   l’épreuve  du   stade,   remportée  par   le   lièvre,   fait   185  mètres  ;   le  double   stade  ou  
diaule,  où   triomphe  le  chevreuil,   fait  370  mètres  ;  quant  à   la  course  du  long  stade  ou  dolique,  remportée  par   le  
cheval,   elle   fait   vingt-‐‑quatre   stades   ou   douze   diaules,   soit   4440   m.   Sur   les   courses   en   général,   voir   Visa-‐‑
Ondarçuhu  1999  p.  255  et  s.  

635  Sur  le  jeu  de  mot  associant  ἀθλητήής  et  ἄθλιοι,  voir  I.C.2.a.  
636  Sur  l’identité  générique  d’Ὀγκηστήής,  homme  ou  âne,  voir  I.C.1.b.    
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Pour  autant,  cette  objection  ne  rend  pas  moins  pertinente  l’intégration  de  cette  fable  
au  sein  de  l’argumentation  galénique.  Il  faut  se  rappeler  en  effet  que,  dans  ce  passage  
du  Protreptique,  Galien  s’intéresse  essentiellement  au  critère  de  la  force,  à  laquelle  il  
faut   donc   donner   un   origine   strictement   corporelle,   excluant   l’usage   de   tout  
instrument   extérieur.   Dans   cette   perspective,   les   sports   de   combat   manifestent   la  
puissance   globale   de   toutes   les   parties   du   corps,   tandis   que   les   courses   de   vitesse  
permettent   d’évaluer   la   force   des   jambes.   C’est   sans   doute   pour   cette   raison   que  
seules  ces  épreuves  sont  mentionnées  par  l’auteur  de  la  fable  et  par  Galien.  
On  notera  par  ailleurs  que  la  démonstration  de  la  supériorité  animale  n’est  valable  

que  si  l’on  entérine  la  réalité  de  la  spécialisation  disciplinaire.  Certes,  la  fable  montre  
que,  dans  la  course  et  dans  les  sports  de  combat,  les  hommes  trouvent  à  chaque  fois  
leur  maître  dans  le  représentant  d’une  autre  espèce  animale.  Toutefois,  si  l’on  admet  
qu’un   même   candidat,   humain   ou   animal,   participe   à   la   fois   aux   courses   et   aux  
combats,  on  peut  imaginer  que  l’homme  arrivé  derrière  le  lièvre  à  la  course  de  stade  
garde  un  ascendant  sur  ce  dernier  à  l’épreuve  du  pancrace.  Peut-‐‑être  donc  le  métier  
d’athlète   apparaîtrait-‐‑il   moins   infâmant   si   tous   les   candidats   participaient  
systématiquement  à  l’ensemble  des  épreuves  :  un  bon  athlète  humain  pourrait  alors  
s’enorgueillir,  à  défaut  de  jamais  remporter  la  couronne  dans  aucune  des  disciplines,  
de  ne  pas  être  le  dernier  dans  la  totalité  d’entre  elles.  Sans  être  le  meilleur  en  rien,  il  
lui  serait  permis  d’espérer  ne  pas  être  le  plus  faible  en  tout.  Il  est  vrai  cependant  que,  
si  cette  logique  est  poussée  jusqu’à  son  terme,  il  faut  admettre  aussi  que  le  cheval,  le  
lièvre   et   le   chevreuil  participent   à   l’ensemble  des   courses,   au  point  d’éloigner  plus  
encore  les  humains  des  premières  places  pour  chaque  épreuve  de  vitesse.  Il  en  irait  
de   même   pour   les   sports   de   combat,   où   le   lion,   l’éléphant,   le   taureau   et   l’âne   se  
partageraient  nécessairement  les  couronnes.  D’ailleurs,  dans  la  fable,  à  propos  de  la  
course  à  pied  (mais  c’est  aussi  valable  pour  les  épreuves  de  combat),  il  est  dit  que  les  
candidats   humains   ne   dépasseraient   même   pas   le   stade   des   qualifications  :   «  Et  
aucun  humain  ne  sera  qualifié  »  (Μερόόπων  δ'ʹ  ἐναρίίθµμιος  οὐδεὶς).  Outre  la  victoire,  
la  fierté  même  de  concourir  officiellement  dans  les  finales  olympiques  se  verrait  ainsi  
refusée  aux  humains.  
Quoi  qu’il  en  soit,  il  reste  difficile  de  tirer  un  enseignement  objectif  de  cet  apologue,  

dont   le   caractère   scientifique   est   sensiblement   discrédité   par   la   fantaisie   des  
situations.   Il   en   ressort  malgré   tout   une   thèse   inattaquable,   selon   laquelle   le   sport  
professionnel   n’accorde   aucune   invincibilité   absolue   à   ses   adeptes,   si   récompensés  
soient-‐‑ils.  Cette  activité  se  trouve  ainsi  réduite  au  rang  de  mascarade  orgueilleuse  en  
comparaison   avec   la   fulgurance   naturelle   des   performances   animales.   Le   métier  
d’athlète,   voué   à   reconnaître   le   caractère   artificiel   de   ses   victoires   même   les   plus  
éclatantes,   confine   ses   champions   dans   l’aveuglement,   le   ridicule,   voire   l’absurdité  
d’une  activité  vaniteuse.  
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I.  B.  2.  b.  L’exemple  de  la  lutte  :  un  sport  absurde  ?  
  
L’aberration  naturelle  des  activités  sportives  trouve  sans  doute  son  point  culminant  

dans  l’épreuve  de  la  lutte,  comme  le  prouve  le  onzième  chapitre  du  livre  XI  du  Sur  
l’utilité  des  parties.    
Ce   texte  s’intéresse  à   la   fonction  respiratoire  des  différentes  parties  de   la  bouche  ;  

mais,  puisque  la  respiration  se  fait  essentiellement  par  le  nez,  Galien  y  propose  aussi  
un  développement  sur  l’utilité  des  voies  nasales.  Il  affirme  ainsi  que  le  rôle  du  palais  
et  de  la  luette  est  d’empêcher  que  les  matières  pulvérulantes  ayant  réussi  à  traverser  
les   canaux   du   nez   n’entrent   dans   la   trachée.  Or   le   cas   des   athlètes   pose   problème  
dans  la  mesure  où  ces  derniers  sont  parfois  contraints,  au  risque  de  s’étouffer637,  de  
respirer  par  la  bouche,  comme  les  malades,  dont  l’état  est  par  définition  contraire  à  la  
nature638  :    
  
Ἐγὼ   γοῦν   οἶδα   καὶ   ἀθλητὰς   πολλοὺς  

κατ’   αὐτὸ   δὴ   µμάάλιστα   τοῦτο   νικηθέέντας  
καὶ  πνιγῆσαι  κινδυνεύύσαντας  ὅτι  διὰ  τοῦ  
στόόµματος   εἰσέέπνευσαν   τὴν   κόόνιν.  Ἧκον  
δὲ   δήήπουθεν   εἰς   τοῦτο   µμεγάάλης   ἀθρόόως  
εἰσπνοῆς   δεηθέέντες.   Κατὰ   τοῦτον   γοῦν  
µμόόνον   τὸν   καιρὸν   εἰσπνεῖ   διὰ   τοῦ  
στόόµματος   τὰ   ζῷα   τάά   γε   κατὰ   φύύσιν  
ἔχοντα.   Φλεγµμονῆς   γὰρ   ἢ   σκίίρρου  
γενηθέέντος   ἤ   τινος   ἄλλης   διαθέέσεως  
ἀποφραττούύσης   τοὺς   πόόρους   τῆς   ῥινὸς  
ἀναγκάάζονται   µμὲν   καὶ   τόότε   διὰ   τοῦ  
στόόµματος   εἰσπνεῖν,   ἀλλ’   ὅτι   µμὴ   κατὰ  
φύύσιν   ἔχουσιν   οἱ   πόόροι   τῆς   ῥινὸς,  
ὑγιαινόόντων  δ’  αὐτῶν  ἀκριϐῶς  οὐδὲν   δεῖ  
τοῦ   στόόµματος   εἰ   µμὴ   κατεπείίγοιτόό   τις  
ἄσθµματι   πολλῷ   καὶ   σφοδρῷ,   κἀν   τῷδε  
δῆλον,  ὅπερ  ἤδη  καὶ  πρόόσθεν  εἴρηται,  τὸ  
τὴν   µμὲν   ῥῖνα   τῶν   ἀναπνευστικῶν  
ὀργάάνων   εἶναι   τὸ   πρῶτον   τῇ   τάάξει,   τὸ  
στόόµμα   δὲ   µμηδενὸς   µμὲν   παθήήµματος   τὸ  
ζῷον   βιαζοµμέένου   µμηδ’   ὅλως  
ἀναπνευστικὸν   ὑπάάρχειν,   ἐν   δὲ   τοῖς   νῦν  
δὴ  λελεγµμέένοις  καιροῖς  ἐπικουρεῖν  τι  καὶ  
αὐτὸ  τῷ  ζῴῳ  πρὸς  τὴν  ἀναπνοήήν.  Δῆλον  
δὲ   καίί,   ὡς   ὁ   κίίων   οὐ   σµμικρὰ   συντελεῖ  
πρὸς  τὸ  µμήήτε  κόόνιν  ἐµμπίίπτειν  τῷ  λάάρυγγι  
µμήήτ’  ἄλλην  τινὰ  οὐσίίαν  τοιαύύτην.    

   En  tout  cas,  ce  qu'ʹil  y  a  de  sûr,  c’est  que  moi,  je  sais  
que   beaucoup   d'ʹathlètes   ont   été   vaincus  précisément  
pour   cette   raison   même,   et   qu’ils   ont   risqué   de  
s’étouffer  parce  qu’ils  avaient  aspiré   la  poussière  par  
la   bouche.   Sans   doute   en   étaient-‐‑ils   arrivés   là   parce  
qu’ils   avaient   eu   besoin   de   prendre   d'ʹun   coup   une  
grande  inspiration.  En  tout  cas,  ce  qui  est  certain,  c’est  
que   c’est   dans   cette   seule   circonstance   que   les   êtres  
vivants   respirent   par   la   bouche,   du   moins   ceux   qui  
sont   selon   la  nature.   En  effet,   lorsque   se  produit  une  
inflammation,  un  squirre639  ou  une  autre  affection  qui  
obstrue  les  conduits  du  nez,  on  est   contraint,  dans  ce  
cas  précis,  de   respirer  par  la  bouche,  mais  c’est  parce  
que   les   conduits   du   nez   sont   non   conformes   à   la  
nature  ;  en  revanche,  lorsque  ces  derniers  sont  sains,  il  
n’est   nul   besoin  de   la   bouche,   à  moins   qu’on  ne   soit  
brutalement  pris  d’une  grande  difficulté  à  respirer,  et  
ici   on   voit   clairement,   comme   nous   l’avons   déjà   dit  
précédemment,   que   le   nez   occupe   la   première   place  
parmi  les  organes  respiratoires,  tandis  que  la  bouche,  
lorsqu’aucune   affection  n’opprime   l’être   vivant,   n’est  
absolument   pas   un   organe   respiratoire,   mais   que,  
dans   les   circonstances   qui   viennent   justement   d’être  
détaillées,  elle  aussi  vient  en  quelque  sorte  au  secours  
de  l’être  vivant  pour  que  s’accomplisse  la  respiration.  
En   outre,   on   voit   clairement   que   la   colonne   ne  
contribue  pas  peu  à  ce  qu’il  ne  tombe  dans  le  larynx  ni  
poussière  ni  aucune  autre  substance  de  cette  nature.    

  

                                                
637  Sur  ce  point,  voir  I.A.3.c.  
638  De  usu  partium  XI  11  (K.  III  890,  9  -‐‑  891,  9  =  Helmreich  1907,  vol.  II  p.  147-‐‑148).  
639  Le  squirre  est  une  sorte  de  tumeur  dure.  
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Examen  logique  des  effets  de  la  poussière.  
  
Au  début  de  ce  passage,  le  savoir  énoncé  par  Galien,  introduit  par  le  verbe  οἶδα,  est  

exprimé   par   deux   propositions   infinitives   coordonnées   par   καίί…   καίί…  :   καὶ  
ἀθλητὰς   πολλοὺς   κατ’   αὐτὸ   δὴ   µμάάλιστα   τοῦτο   νικηθέέντας   καὶ   πνιγῆσαι  
κινδυνεύύσαντας   ὅτι   διὰ   τοῦ   στόόµματος   εἰσέέπνευσαν   τὴν   κόόνιν   («  que   beaucoup  
d'ʹathlètes  ont  été  vaincus  précisément  pour  cette  raison  même640,  et  qu’ils  ont  risqué  
de  s’étouffer  parce  qu’ils  avaient  aspiré  la  poussière  par  la  bouche  »).    
En  vérité,  ce  savoir  consiste  dans  l’identification  d’une  unique  chaîne  de  causalité,  

reliant  quatre  éléments  exposés  ici  de  façon  complexe.  En  effet,  au  lieu  de  suivre  un  
ordre   linéaire   stipulant   que   la   défaite   des   lutteurs   est   provoquée   par   le   risque  
d’étouffement,  qui  est  lui-‐‑même  provoqué  par  l’inhalation  de  poussière,  laquelle  est  
provoquée   par   la   respiration   par   la   bouche,   Galien   déclare   que   le   premier  
phénomène   est   provoqué   par   le   troisième   et   que   le   deuxième   est   provoqué   par  
l’association  du   troisième  et  du  quatrième.   Il   en   ressort  une   confuse   impression  de  
redite  permettant  à  Galien  d’insister  sur  les  causes  qu’il  identifie  ;  mais  cette  lourdeur  
stylistique   souligne  non  pas   seulement   les   causes,  mais   aussi   les  manifestations  du  
fiasco  dont   sont  victimes   les   lutteurs   :  Galien   semble   en   effet  vouloir  dire  que  non  
seulement  beaucoup  d’athlètes  n’ont  pas  remporté  la  victoire,  mais  que,  de  surcroît,  
ces  défaites  ont  eu  lieu  dans  des  conditions  saugrenues  puisque  les  lutteurs  ont  failli  
mourir   asphyxiés.   Or   cette   hypothèse   permet   à   la   fois   de   justifier   l’emploi   de   la  
coordination  καίί…  καίί…,  qui  crée  un  léger  effet  de  renchérissement,  et  de  mettre  en  
lumière   l’incongruité   de   la   situation   évoquée  :   Galien   démontre   en   effet   que  
beaucoup  d’athlètes   sont  disqualifiés  pour  des   raisons  parfaitement   indépendantes  
des   règles   mêmes   du   sport   qu’ils   pratiquent.   De   fait,   dans   un   combat,   le   lutteur  
victorieux  n’est  pas  nécessairement  celui  dont   la   technique  est   la  plus  performante,  
mais   celui   qui   aura   eu   la   chance   de   respirer   le   moins   de   poussières   et   donc   de  
repousser  au  plus   tard   le  début  de  son  asphyxie.  Pour  vaincre  à  la   lutte,   il   suffirait  
donc   de   provoquer   l’essoufflement   de   son   adversaire,   afin   de   le   contraindre   à  
prendre  une  grande  bouffée  d’air  qui  signerait  sa  perte.    
Dans  ce  passage,  c’est  donc  d’abord  d’un  point  de  vue  logique  que  Galien  critique  

implicitement  la  lutte  :  ce  sport  est  présenté  comme  absurde,  car  les  résultats  de  ses  
combats   apparaissent   comme   l’effet   de   facteurs   contingents   qui   ne   résident  
aucunement  dans  sa  nature  même.  Galien  montre  ainsi  que  tout  sport  pratiqué  dans  
la   poussière   porte   en   lui-‐‑même   le   germe   de   sa   propre   disqualification   en   tant  
qu’art641  :   la   condition   de   possibilité   de   sa   pratique   signifie   en   même   temps   la  
négation  burlesque  de  sa  nécessité  technique,  et   la  fin  qu’il  vise  en  théorie  est  dans  

                                                
640  Le  pronom  neutre  τοῦτο,   comme  celui  de   la  phrase  précédente,   renvoie   à   la  proposition   infinitive  εἰς   τὴν  

ἀρτηρίίαν  ἐµμπίίπτειν  ἅπανθ’  ὅσα  τοιαῦτα.  Il  désigne  donc  la  chute  des  poussières  dans  la  trachée.  
641  Un  art,  pour  Galien,  est  un  savoir-‐‑faire   technique  dont   la  mise  en  œuvre  permet  de  viser   la   fin  qui   lui  est  

propre  et  qui  est  constitutive  de  son  essence.  Sur  ce  point,  voir  par  exemple  Thrasybule  28-‐‑29  (K.  V  858-‐‑859  =  SM  
III  p.  70-‐‑71).      
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les   faits   court-‐‑circuitée   par   l’irruption   disqualifiante   du   hasard.   En   effet,   pour   les  
lutteurs,   la   poussière   n’est   pas,   comme   dans   l’épopée,   le   signe   pathétique   de  
l’anéantissement   imposé  à   l’adversaire   jeté   au   sol,  mais   c’est   la   cause  même  de   cet  
anéantissement  ;  quant  à  la  fin  qui  consiste  à  renverser  l’adversaire  au  sol642,  elle  reste  
virtuelle   après   le   surgissement   d’une   vulgaire   asphyxie   systématiquement  
éliminatoire.  Aussi,  du  point  de  vue  de  Galien,  la  poussière  n’est-‐‑elle  pas  simplement  
le   révélateur   du   fonctionnement   de   l’appareil   respiratoire  :   elle   est   aussi   l’origine  
même   d’un   dysfonctionnement   inhérent   à   l’activité   athlétique,   qu’il   convient   de  
discréditer.  À  la  fois  signifiante  aux  yeux  du  médecin,  délétère  aux  yeux  du  logicien  
et  utile  aux  yeux  du  polémiste,  elle  apparaît  donc  comme  le  moteur  heuristique  du  
discours  de  Galien.    
En  outre,  les  cas  de  défaite  mentionnés  ici  constituent  peut-‐‑être  un  écho  inversé  du  

combat  ἀκονιτίί  («  sans  poussière  »),  où  l’un  de  deux  compétiteurs  déclare  forfait  en  
accordant   la   victoire   à   son   adversaire   sans   le   moindre   affrontement643.   Encore   la  
victoire  ἀκονιτίί  a-‐‑t-‐‑elle  ceci  de  préférable  à  l’asphyxie  que,  grâce  à  un  pronostic  exact  
fondé  sur  l’observation  de  l’adversaire  et  sur  la  prise  en  compte  de  sa  réputation,  elle  
permet  d’éviter  la  honte  d’un  combat  a  priori  déséquilibré  ;  de  plus,  elle  épargne  des  
forces  aux  deux  concurrents,  qui  pourront  ainsi  se   réserver  pour  des  affrontements  
plus  opportuns.  Se  résoudre  à  laisser  à  son  adversaire  une  victoire  ἀκονιτίί  signifie  en  
tout   cas   la   reconnaissance   éclatante,   sinon   vérifiée   par   les   faits,   d’une   suprématie  
incontestable.   Inversement,   tout   combat   soldé   par   une   asphyxie   entache   l’image  
même   de   la   lutte,   que,   par   absurdité,   la   poussière   rend   à   la   fois   possible   et  
impossible,  sans  réellement  accorder  de  gloire  au  vainqueur.      

Les  lutteurs  à  la  limite  de  la  pathologie.  
  
Dans   la   suite  du   texte,   la   critique   implicite  de   l’activité   athlétique   se  prolonge  au  

nom  de   la   nature,   et   non   plus   de   la   logique.   Il   importe   ici   de   prêter   une   attention  
scrupuleuse   aux   coordinations   et   aux   particules,   sans   quoi   les   nuances   de   la   thèse  
galénique  ne  sauraient  être  mises  en  lumière.  En  effet,  alors  qu’il  vient  de  dire  qu’une  
grande  inspiration  prise  par   la  bouche  est  la  cause  de  nombreuses  défaites  chez   les  
athlètes,   Galien   affirme  :   «  Κατὰ   τοῦτον   γοῦν   µμόόνον   τὸν   καιρὸν   εἰσπνεῖ   διὰ   τοῦ  
στόόµματος  τὰ  ζῷα  τάά  γε  κατὰ  φύύσιν  ἔχοντα  »  («  En  tout  cas,  ce  qui  est  certain,  c’est  que  
c’est  dans   cette   seule   circonstance  que   les   êtres  vivants   respirent  par   la  bouche,  du  
moins  ceux  qui  sont  selon  la  nature  »).  La  nouvelle  certitude  de  Galien,  introduite  par  
γοῦν,   concerne  donc   les   êtres  vivants  qui   sont   selon   la  nature.  Dans   la   formule   τὰ  
ζῷα  τάά  γε  κατὰ  φύύσιν  ἔχοντα,  le  groupe  participial  épithète,  placé  après  la  reprise  

                                                
642   Pour  Galien,   la   lutte   pratiquée   à   la   palestre   peut   être   appelée   καταϐλητικήή,   ou   encore   καϐϐαλικήή,   pour  

employer   le   terme   lacédémonien  ;   ces  deux   termes  dérivent  du  verbe  καταϐάάλλειν.  La   lutte   est  donc   l’art  qui  
consiste  à  renverser  l’adversaire.  Sur  ce  point,  voir  Thrasybule  45  (K.  V  891  =  SM  III  p.  94-‐‑95).    

643  Sur  ce  point,  voir  Visa-‐‑Ondarçuhu  1997  p.  38,  qui  souligne  l’  «  existence  d’un  type  de  victoire  particulier,  que  
l’athlète  remporte  "ʺsans  poussière"ʺ  (ἀκονιτίί),  autrement  dit  sans  avoir  réellement  combattu,  par  simple  abandon  
de  l’adversaire.  »  Voir  Jüthner  1909  p.  207-‐‑208  ;  Robert  1967  p.  246.    
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de   l’article,   exprime   une   qualification   contingente,   équivalant   à   une   subordonnée  
temporelle  introduite  par  ὅταν  ou  à  une  relative  au  subjonctif  avec  ἄν  :  l’expression  
désigne  les  êtres  vivants  quand  ils  sont  selon  la  nature,  tant  qu’ils  sont  selon  la  nature.  
Il   ne   s’agit   pas   d’une   qualification   nécessaire,   désignant   les   êtres   vivants   qui   sont  
toujours  selon  la  nature  par  opposition  à  ceux  qui  ne  le  sont  jamais,  ce  qui  serait  alors  
l’équivalent  d’une  relative  avec  ὅς  ou  ὅσπερ  à  l’indicatif.    
Or  rien  dans   le   texte  ne  dit  explicitement  que   les  athlètes  évoqués  dans   la  phrase  

précédente  sont  des  êtres  conformes  à  la  nature  :  la  coordination  γοῦν  est  trop  lâche  
pour  signifier  rien  de  tel,  et   la  présence  de  la  particule  γε,  en  contraction  avec  οὖν,  
peut  même  laisser  planer  un  doute  quant  à  cette  intégration.  D’ailleurs,   la  particule  
γε   réapparaît   significativement   dans   la   formule  τὰ   ζῷα   τάά   γε   κατὰ   φύύσιν  
ἔχοντα,  afin   de   restreindre   le   champ  d’application   de   la   thèse,   qui   s’applique   non  
pas  à  l’ensemble  des  êtres  vivants,  mais  exclusivement  à  la  catégorie  de  ceux  qui  sont  
selon  la  nature.  Or,  en  faisant  surgir  cette  restriction  en  fin  de  phrase  après  la  reprise  
de  l’article  défini,  Galien  surprend  légèrement  son  lecteur  et  semble  vouloir  l’inciter  à  
la  méfiance  :  les  êtres  vivants  ne  doivent  pas  être  envisagés  comme  un  ensemble  uni,  
car   l’existence   d’un   être   ne   garantit   pas   la   conformité   de   ce   dernier   aux   lois   de   la  
nature.   Certes,   dans   la   phrase   suivante,   introduite   par   un   γάάρ   explicatif,   Galien  
éclaire  cette  restriction,  et  ce  ne  sont  pas  les  athlètes  qui  sont  exclus  de  la  conformité  
à  la  nature,  mais  bien  les  individus  atteints  d’une  affection  obstruant  les  conduits  du  
nez.  Cependant,   la   suite   du   texte   présente   un   ensemble   de   facteurs   troublants   qui  
empêchent  de  classer   clairement   les  athlètes  parmi   les  êtres  selon   la  nature,  ni  non  
plus  d’ailleurs  parmi  les  malades.  En  effet,  plusieurs  ambiguïtés  de  nature  lexicale  ou  
syntaxique   alimentent   la   nébuleuse   qui   enveloppe   les   rapports   existant   entre   les  
athlètes  et  la  nature.      
Pour   ce   qui   est   du   lexique,   tout   d’abord,   le   phénomène   respiratoire   dont  

témoignent   les   athlètes   est   exprimé   par   le   nom   ἄσθµμα.   Or,   chez   Galien,   ce   terme  
peut   avoir   trois   sens   différents644  :   il   peut   désigner   soit   un   simple   essoufflement,  
quelle  qu’en  soit  la  cause,  soit  une  difficulté  respiratoire  liée  à  des  affections  aiguës,  
accompagnée  ou  non  de  fièvre,  soit  encore  une  difficulté  respiratoire  chronique,  sans  
fièvre.   Dans   notre   texte,   il   s’agit   probablement   du   premier   cas   de   figure,   où  
l’anhélation  est  conjoncturelle  et  sans  rapport  avec  une  quelconque  pathologie  :  chez  
les   lutteurs,   en   effet,   c’est   l’inhalation   de   poussières   qui   provoque   l’ἄσθµμα.  
Toutefois,  l’acception  non  pathologique  du  mot  ἄσθµμα  reste  ici  sujette  à  caution,  car  
le  contexte,  qui  devrait  permettre  de  trancher  clairement  en  faveur  de  l’un  des  trois  
sens,  est  rendu  très  confus  par  la  syntaxe.    
En  effet,  quand,  au  moyen  de  la  subordination  εἰ  µμήή,  Galien  présente  le  problème  

de   l’ἄσθµμα   comme   une   exception   aux   cas   de   santé,   c’est   dans   le   second  membre  
d’une   parataxe   en   µμέέν-‐‑δέέ   dont   le   premier   membre   concerne   justement   les   êtres  
vivants  conformes  à  la  nature.  Une  question  se  pose  alors  :  l’exception  au  membre  en  
δέέ   introduite   par   εἰ   µμήή   signifie-‐‑t-‐‑elle   que   les   athlètes   victimes   d’ἄσθµμα   doivent  

                                                
644  Sur  les  trois  sens  du  mot  ἄσθµμα  dans  les  textes  galéniques,  voir  Debru  1996  p.  217-‐‑220.  
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rebasculer   dans   le   membre   en   µμέέν,   ou   bien   que   ces   derniers   ne   sont   ni   dans   le  
membre  en  δέέ,  ni  dans  le  membre  en  µμέέν  ?  
Il  se  trouve  que  la  suite  du  texte  apporte  à  la  fois  des  éléments  de  réponse  et  de  la  

confusion.  En  effet,  Galien  y  utilise  une  seconde  parataxe  qui  ne  comporte  cette  fois-‐‑
ci   aucune   exception,   mais   où   les   contenus   des   membres   en   µμέέν   et   en   δέέ   sont  
intervertis  par  rapport  à  la  première  parataxe  :  désormais,  c’est  le  membre  en  µμέέν  qui  
est   consacré   aux   cas   sans  πάάθηµμα  conformes  à   la  nature,   où   la  bouche  ne   sert  pas  
d’organe  respiratoire  ;  quant  au  membre  en  δέέ,  il  est  ici  consacré  aux  «  circonstances  
qui  viennent   justement  d’être  détaillées  »,  où   la  bouche  apparaît  comme  un  organe  
respiratoire   d’appoint,   c’est-‐‑à-‐‑dire   aux   cas   des  malades   et   des   athlètes.   Dans   cette  
seconde   parataxe,   les   sportifs   professionnels   ne   sont   donc   plus   définis   comme  des  
exceptions   par   rapport   à   la   santé,   mais   semblent   avoir   basculé645   du   côté   de   la  
pathologie  :  avec  les  malades,  ils  forment  un  seul  et  même  ensemble,  désigné  par  la  
formule   τοῖς   νῦν   δὴ   λελεγµμέένοις   καιροῖς.   Cependant,   le   nom   καιροῖς   est   trop  
imprécis  pour   permettre   de   déterminer   un   degré   de   pathologie   commun   à  
l’ensemble  de  ses  référents.  En  d’autres  termes,  il  laisse  ouverte  la  question  de  savoir  
si  le  cas  des  athlètes  doit  être  intégré  ou  non  à  la  catégorie  des  παθήήµματα.  
Enfin,   dans   la   dernière   partie   de   ce   texte,   Galien   emploie   deux   formules  

récapitulatives   fort   imprécises.   La   première   anaphore   (κἀν   τῷδε)   suit  
immédiatement   la  première  parataxe  en  µμέέν-‐‑δέέ  ;  or,   ici,   rien  ne  permet  de  savoir  si  
Galien  veut  parler  de  la  seule  exception  au  membre  en  δέέ,  ou  bien  du  membre  en  δέέ  
et  de  son  exception,  ou  bien  encore  du  membre  en  µμέέν,  du  membre  en  δέέ  et  de  son  
exception.  Quant   à   la   seconde   anaphore   (ἐν  δὲ   τοῖς   νῦν   δὴ   λελεγµμέένοις   καιροῖς),  
qui  s’oppose  au  membre  en  µμέέν  consacré  aux  cas  non  pathologiques  où  la  bouche  ne  
sert  pas  à  respirer,  il  semble  qu’elle  renvoie  à  la  fois  aux  cas  des  malades  et  aux  cas  
des   athlètes,   mais,   après   tout,   il   n’est   pas   impossible   qu’elle   ait   les   malades   pour  
seuls  référents.  De  fait,  l’ambiguïté  de  cette  fin  de  texte  provient  en  partie  de  ce  que  
jamais  Galien  ne  présente  explicitement  le  cas  des  athlètes  comme  une  exception  par  
rapport  aux  maladies,  ce  qui  aurait  au  moins  le  mérite  de  mettre  une  distance  entre  le  
sport  et  la  pathologie.  
Faudrait-‐‑il  en  conclure  que  la  notion  de  conformité  à  la  nature  n’est  pas,  aux  yeux  

de  Galien,  un   critère  valable  pour   juger   les  athlètes   eux-‐‑mêmes  ?  La   confusion  que  
l’on  croit  pouvoir  observer  dans  la  thèse  du  médecin  de  Pergame  n’est-‐‑elle  pas  une  
forme  de  réticence  ?  En  tout  cas,  dans  les  traités  galéniques,  une  alternative  paraît  se  
dessiner.  
Dans  le  premier  type  de  textes,  Galien  utilise  bel  et  bien  le  critère  de  la  conformité  à  

la  nature,  mais  c’est  alors  pour  juger  autre  chose  que  les  athlètes  eux-‐‑mêmes.  Ainsi,  
par  exemple,  dans   le  Sur   le  bon  état646,   lorsqu’il   s’intéresse  non  pas  directement  aux  
athlètes,   mais   à   la   constitution   des   athlètes,   Galien   veille   à   ce   que   ces   derniers  
n’apparaissent  pas  comme  l’objet  jugé,  mais  comme  le  complément  au  génitif  de  cet  
                                                

645  La  métaphore  de   la  bascule  n’est  pas   formulément  de   façon  explicite  dans   le   texte,  mais   elle   ressort  de   la  
structure  binaire  de  la  parataxe  en  µμέέν-‐‑δέέ.  

646  De  bono  habitu  (K.  IV  752-‐‑754  =  Helmreich  1901).  
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objet   (ἡ   τῶν   ἀθλητῶν   διάάθεσις)   ou   bien   sous   une   forme   adjectivale   (διάάθεσις  
ἀθλητικήή)647.  Le  critère  de  la  conformité  à  la  nature  est  alors  utilisé  de  façon  explicite,  
mais   sous   couvert   d’un   renvoi   aux   propos   de   Platon   et   surtout   d’Hippocrate,   qui  
constituent   un   argument   d’autorité.   Dans   l’autre   cas,   lorsque   Galien   porte   un  
jugement  sur  les  athlètes  eux-‐‑mêmes,  c’est  en  fonction  d’un  autre  critère  que  celui  de  
la  conformité  à  la  nature  :  il  s’agit  alors  le  plus  souvent  du  critère  de  l’utilité.  En  tout  
cas,  dans  cet  extrait  du  Sur  l’utilité  des  parties,  les  lutteurs  invitent  à  réfléchir  sur  une  
utilité  problématique  de   l’organe  buccal  :   ils  montrent   en   effet  que,  dans   l’effort,   le  
nez  finit  par  ne  plus  pouvoir  manifester  son  utilité  respiratoire  et  que  la  bouche  est  
amenée   à   assumer   une   fonction   respiratoire   d’appoint   qui,   autrement,   ne   lui   est  
réservée  qu’en  cas  de  pathologie  des  voies  nasales.    
Selon  Galien,  donc,  la  nature  a  prévu  que  la  respiration  se  fasse  par  la  bouche  en  cas  

de   pathologie,   mais   aussi   en   cas   d’anhélation.   Or,   dans   ce   second   type   de  
circonstances,   l’individu  essoufflé  ne  doit  pas  se  trouver  au  milieu  de  la  poussière  ;  
sinon,   il   aura   tôt   fait   de   se   mettre   dans   un   état   d’invalidité   s’apparentant   à   une  
pathologie,  et  il  apparaîtra  comme  un  être  marginal,  que  la  nature  aura  mis  à  l’écart  
pour  mettre   fin   à   une   activité   non   conforme   à   ses   lois.  De   fait,   la  φύύσις   a   créé   les  
parties  du  corps  de  façon  à  ce  qu’elles  soient  performantes,  et  c’est  notamment  le  cas  
de   la   bouche648.  Or,   quand  un   lutteur   respire   fortement   par   la   bouche,   les   organes  
chargés   de   capturer   les   poussières   s’avèrent   insuffisants   et   toute   action   devient  
même   impossible.   En   définitive,   c’est   la   co-‐‑présence   d’une   grande   quantité   de  
poussière  et  d’une  grande  inspiration  par  la  bouche  qui  met  les  lutteurs  au  ban  de  la  
normalité.   Les   conditions   extrêmes   représentées   par   ce   double   facteur   bafouent   en  
effet  le  principe  de  modération  d’après  lequel  la  nature  régit  le  corps  humain.  
  
Cependant,   il   est  d’autres  passages  du   corpus  qui   se  montrent  plus   clairs  dans   la  

séparation   à   établir   entre   la   pathologie   et   les   sports   de   combat.   C’est   le   cas   du  
Commentaire  à  la  section  4  de  l’Appendice  du  traité  Du  régime  dans  les  maladies  aiguës,  
                                                

647  Sur  cette  approche  linguistique,  voir  I.A.2.a.  
648  Voir  notamment  le  passage  suivant,  extrait  du  onzième  chapitre  du  livre  XI  du  Sur  l’utilité  des  parties  (De  usu  
partium  XI  11  ;  K.  III  886,  16  -‐‑  887,  12  =  Helmreich  1907,  vol.  II  p.  144-‐‑145)  :  «  Toutes  les  ressources  déployées  par  la  
nature  en  ce  qui  concerne  l’épiglotte  et  le  larynx,  et  d’une  manière  générale  en  ce  qui  concerne  le  fait  de  déglutir  
et  d’émettre  un  son  de  voix,  ont  été  exposées  précédemment.  Et  si  jamais  quelqu’un  se  les  rappelle,  je  pense  qu’il  
admirera   la   concordance   de   l’utilité   des   parties   et   qu’il   sera   clairement   convaincu   que   ce   ne   sont   pas   quelque  
chaleur  ni  le  mouvement  du  souffle  vital  qui  ont  fendu  la  bouche  au  hasard  ;  car  alors,  très  certainement,  l’une  ou  
l’autre   de   ses   parties   internes   se   fût   trouvée   défectueuse,   superflue   ou   totalement   dépourvue   d’utilité.   Au  
contraire,  je  crois  que  le  fait  que  toutes  les  parties  se  trouvent  disposées  en  vue  de  la  nutrition,  de  la  déglutition,  
de  la  voix  et  de  la  respiration,  sans  qu’aucune  ne  soit  inactive,  défectueuse,  ni  ne  gagne  à  être  différente,  est  un  
indice  qui  peut  suffire  à  montrer  que  la  bouche  même  et  toutes  les  parties  en  rapport  avec  elle  ont  été  disposées  
avec   art.  »   (Ὅσα   µμὲν   οὖν   ἡ   φύύσις   ἐµμηχανήήσατο   περίί   τε   τὴν   ἐπιγλωττίίδα   καὶ   τὸν   λάάρρυγγα   καὶ   ὅλως   τὸ  
καταπίίνειν   τε  καὶ  φωνεῖν,   ἔµμπροσθεν  εἴρηται  πάάντα.  Καὶ   εἴ   τις  ἀναµμνησθείίη   κἀκείίνων,  θαυµμάάσειν  αὐτὸν  
οἶµμαι   τὴν   ὁµμολογίίαν   τῆς   χρεῖας   τῶν   µμορίίων   καὶ   πεισθήήσεσθαι   σαφῶς,   ὅτι   µμὴ   θερµμασίία   τις   ἢ   πνεῦµμα  
κινούύµμενον,  ὡς  ἔτυχεν,  ἀνέέρρηξε  τὸ   στόόµμα·∙   πάάντως  γὰρ  ἄν  που  καὶ  ἓν  ὁτιοῦν  τῶν  ἔνδον  αὐτοῦ  µμορίίων  ἢ  
ἐλλιπῶς  ἔχον  ἢ  περριτῶς  ἢ  ὅλως  ἀργὸν  χρείίας  εὑρέέθη,  τὸ  δ’  ἅπαντα  πρόός  τε  τὴν  ἐδωδὴν  καὶ  τὴν  κατάάποσιν  
καὶ   τὴν   φωνὴν   καὶ   τὴν   ἀναπνοὴν   εὑρίίσκεσθαι   παρεσκευασµμέένα   καὶ   µμηδὲν   ἀργὸν   ἢ   ἐλλιπὲς   ἢ   βέέλτιον  
ἑτέέρως   ἔχειν   δυνάάµμενον   ἱκανὸν   οἶµμαι   γνώώρισµμα   τοῦ   τεχνικῶς  αὐτόό   τε   τὸ   στόόµμα   καὶ   τὰ   κατ’   αὐτὸ   πάάντα  
κατεσκευάάσθαι.)  
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consacrée  à  l’aphonie,  où  les  risques  d’asphyxie  sont  à  nouveau  mis  en  rapport  avec  
la   lutte649.   Provoqué   non   plus   par   la   poussière,   mais   par   les   bras   de   l’adversaire,  
l’étranglement   est   alors   exclu   du   cadre   strictement   pathologique,   puisque   «  cet  
accident   survient   dans   le   cas   d’un   individu   sain  »   (ἢν  ὑγιαίίνοντι   τόόδε  συµμϐῇ).  Dans   ce  
passage,  Galien  sépare  en  effet  les  maladies  respiratoires  et  vocales  proprement  dites,  
où   les   fonctions   mêmes   des   organes   sont   altérées,   et   les   conditions   préalables   qui  
prédisposent   à   leur   dérèglement,   parmi   lesquelles   il   range   les   traumatismes  
strangulateurs  ainsi  que  la  saturation  des  vaisseaux  sanguins.  Il  écrit  ainsi  à  propos  
de   l’auteur   de   l’Appendice  :   «  C’est   parce   qu’il   distingue   des   aphonies   de   ce   genre  
celle  qui  est  traitée  dans  son  discours  qu’il  a  ajouté  "ʺsi  cet  accident  survient  dans  le  cas  
d’un   individu   sain"ʺ  »   (Ἀπὸ   τῶν   τοιούύτων   ἀφωνιῶν   διοριζόόµμενος   τὴν   ἐν   τῷ   λόόγῳ  
προκειµμέένην,  διὰ  τοῦτο  προσέέθηκεν  <ἢν  ὑγιαίίνοντι  τόόδε  συµμϐῇ>).  Ainsi,  la  lutte  est  
bel   et   bien   un   sport   dangereux,   mais   elle   ne   saurait   être   considérée   comme   une  
activité  pathologique  à  part  entière.  
  
De  même,  dans  le  chapitre  6  du  traité  Sur  le  tremblement,  la  palpitation,  la  convulsion  
et   le   frémissement,   au   sein   d’un   développement   sur   le   lien   entre   frissonnement   et  
augmentation  de  la  chaleur,  Galien  explique  les  différents  facteurs  qui  produisent  le  
réchauffement  du  corps650  :  
  
Τὸ  κλονεῖσθαι  δέέ  φηµμι  πάάντα  τὰ  ἐν  τῷ  

σώώµματι,   καὶ   τὸ   σείίεσθαι,   καὶ   τὸ  
βράάττεσθαι,   καὶ   πᾶσα   ἡ   κατὰ   τὸ   ῥιγοῦν  
ἀνώώµμαλόός  τε  καὶ  ἄτακτος  καὶ  ἀβούύλητος  
κίίνησις   ἐπὶ   ταῖς   ἀνωµμάάλοις   τε   καὶ  
σφοδραῖς   καὶ   βιαίίοις   ἐµμπτώώσεσίί   τε   καὶ  
ἀποπάάλσεσι   τῆς   ἐµμφύύτου   θερµμασίίας  
ἀτµμώώδους   γεγενηµμέένης   ἐπιτελεῖται.   Διὰ  
τοῦτο   ἐπὶ   τοῖς   ῥίίγεσιν   ἀναθερµμαίίνεται  
πλέέον   τὸ   σῶµμα   ἢ   ὅτε   κατὰ   φύύσιν   ἔχον  
θερµμὸν   ἦν.   Ἐκχέέονται   δὲ   καὶ   ἱδρῶτες.  
Ὅταν   γὰρ   κατὰ   πολλὰς   ἐµμπτάάσεις  
διώώσηται   ἀκωλύύτως   τὰ   λυποῦντα   καὶ  
τελέέως   ἀναπνεύύσῃ,   διὰ   τρεῖς   αἰτίίας  
ἀνάάγκη   τὸ   σῶµμα   θερµμανθῆναι,   ὅτι   τε  
πολλάάκις   ἀποκλεισθὲν   τὸ   θερµμὸν   τῆς  
ἔξω   διαπνοῆς   ἠθροίίσθη   κατὰ   τὸ   βάάθος·∙  
ὅτι   τε   νῦν   ἔξω  πᾶν   ἐτάάθη   σφοδρῶς·∙   καὶ  
τρίίτον   ὅτι   ταῖς   ἐµμπτώώσεσι   καὶ   πληγαῖς  
καὶ   βιαίίοις   κινήήσεσιν   ἀνάάπτεσθαι  
πέέφυκεν   ἡ   θερµμασίία.   Καὶ   ξύύλον   µμὲν   ἢ  
λίίθον  παρατρίίϐων   ἐφάάψεις  ποτὲ  πῦρ·∙   τὸ  
δ'ʹ   ἔµμφυτον   πνεῦµμα,   φύύσει   θερµμὸν  
ὑπάάρχον,   ἢν   σφοδρῶς   τύύχῃ   κινηθὲν,   οὐ  

   J’affirme   que   l’agitation,   l’ébranlement,   la  
commotion  de   toutes   les  parties  du  corps  et   que   tout  
mouvement   dû   à   un   frisonnement   anormal,  
désordonné,  involontaire  se  produisent  lors  des  chutes  
et   des   secousses   anormales,   véhémentes   et   violentes  
lorsque  la  chaleur   innée  est  devenue  vaporeuse.  C’est  
pourquoi   aussitôt   après   les   tremblements   le   corps  
s’échauffe   davantage   que   lorsqu’il   était   chaud   de  
façon   naturelle  :   en   effet,   les   sueurs   sont   elles   aussi  
déversées.  De  fait,  quand,  lors  de  nombreuses  chutes,  
les   substances   désagréables   sont   poussées   sans  
trouver  d’obstacle  et  qu’elles  sont  finalement  exhalées,  
il  est  inévitable  que  le  corps  se  réchauffe  sous  l’effet  de  
trois   causes  :   soit   parce   que   le   chaud   qui   s’est   vu  
maintes  fois  interdire  l’accès  à  la  ventilation  extérieure  
s’est   rassemblé   dans   la   profondeur   du   corps,   soit  
parce   qu’il   tend   violemment   désormais   à   sortir   dans  
son   intégralité,   soit,   troisièmement,  parce  que,  du   fait  
des  chutes,   des  coups  et   des  mouvements   violents,   la  
chaleur   s’est   allumée   naturellement.   Eh   quoi  !   quand  
tu  frottes  l’un  contre  l’autre  un  morceau  de  bois  et  une  
pierre,  tu  allumeras  du  feu,  mais  le  souffle  inné,  chaud  
par   nature,   s’il   se   trouve   violemment   mis   en  
mouvement  par  le  hasard,  ne  sera  pas  beaucoup  plus  

                                                
649   Du   régime   dans   les   maladies   aiguës,   Αppendice   4   (Littré   II   p.   404-‐‑405)  ;   In   Hippocratis   de   victu   acutorum  
commentarius  IV  21  (K.  XV  775-‐‑776  =  CMG  5.9.1  p.  292).  Voir  I.A.3.c.  

650  De  tremore,  palpitatione,  conuulsione  et  rigore  6  (K.  VII  624,  15  -‐‑  626,  1).  
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πολὺ   µμᾶλλον   ἐξαφθήήσεται;   Ἀλλὰ   τοῦτο  
κᾀπὶ  τῶν  κατὰ  φύύσιν  κινήήσεων  ἐναργῶς  
ἔστιν   ἰδεῖν,  ὡς  δραµμόόντες  ἄνθρωποι,  καὶ  
διαπαλαίίσαντες,  καὶ  τριψάάµμενοι,  καίί  πως  
ἄλλως   κινηθέέντες   ἐθερµμάάνθησαν   οὐδὲν  
ἧττον   ἢ   εἴτις   ἐν   ἡλίίῳ   θερινῷ   καὶ   παρὰ  
πυρὶ   θαλφθείίη.   Πολλάάκις   δὴ   καὶ   κατὰ  
τὴν   τοιαύύτην   ἐκ   τοῦ   βάάθους   ἐπάάνοδον  
οἷον  ζέέον  τὸ  θερµμὸν  ἀποχεῖ  τι  τῶν  ὑγρῶν      
ἀθρόόον,  ὃ  δὴ  καλοῦµμεν  ἱδρῶτα.    

allumé  ?  Mais  il  y  a  une  chose  qui  s’observe  aussi  avec  
évidence  dans  les  mouvements  conformes  à  la  nature  :  
les   hommes   qui   courent,   luttent   ardemment,   se  
frottent  et  se  mettent  en  mouvement  de  quelque  autre  
façon   ont   été   échauffés   en   rien   moins   que   si   l’on   se  
rechauffe  au  soleil  d’été  ou  auprès  d’un  feu.  En  vérité,  
souvent   aussi,   dans   cette   ascension   depuis   la  
profondeur,   tel   le   chaud   bouillonnant,   une   petite  
partie  des   humidités,  que  précisément  nous  appelons  
la  sueur,  s’épanche  d’un  coup.    

  
  
Un  des  facteurs  qui  produit  le  réchauffement  du  corps  est  donc  l’accomplissement  

de  mouvements   que  Galien   dit   conformes   à   la   nature   (κατὰ  φύύσιν   κινήήσεων).  Or  
parmi  ces  mouvements  figurent  la  course  et  la  lutte,  au  même  titre  que  les  frictions.  
La   lutte   est   donc   présentée   ici   comme   un   ensemble   de   gestes   en   accord   avec   la  
nature,  autant  que  la  course  et  les  massages.  Elle  n’est  pas  rejetée  en  bloc  comme  une  
activité   non   naturelle.   Au   fond,   c’est   lorsqu’elle   est   mal   pratiquée   qu’elle   peut  
produire  des  états  de  santé  anormaux.  
  

La  flexion  extrême  de  la  jambe,  une  anormalité  mécanique  ?  
  
L’anormalité  des  lutteurs  pourrait  aussi  se  traduire  sur  le  plan  mécanique,  dans  le  

fonctionnement  des  membres.  C’est  ce  que  semble  montrer  le  septième  chapitre  du  
livre  II  du  Sur  le  mouvement  des  muscles.    
Dans  ce  texte,  Galien  s’intéresse  à  l’extension  et  à  la  flexion  des  muscles  de  la  jambe.  

Il  consacre  un  développement  aux  flexions  qu’il  appelle  extrêmes,  qui  ne  sont  faciles  
à  exécuter  que  pour  ceux  qui  s’y  sont  beaucoup  entraînés,  notamment  les  danseurs  et  
les  spécialistes  de  la  palestre  comme  les  lutteurs651  :  
  
Οἱ   πολλοὶ   δὲ   οὐδὲ   ἄγειν   ὅλως   εἰς  

ἐσχάάτην  καµμπὴν  δυνάάµμεθα  τὸ  σκέέλος,  
µμὴ   ταῖς   χερσὶ   συνεργήήσαντες,   ἀλλ'ʹ  
οἷον   χωλὸν   εἰς   ταύύτην   τὴν   ἐνέέργειαν  
ἔχοµμεν   ὑπὸ   ἀηθείίας,   καὶ   µμόόνοις   γε  
ῥᾳδίίως   κάάµμπτεται   τοῖς   ὀρχηστικοῖς   ἢ  
παλαιστικοῖς,   οἷς   περ   καὶ   µμόόνοις  
εἴθισται  τελέέως  κάάµμπτεσθαι.  

   La  plupart  d'ʹentre  nous,  nous  ne  pouvons  même  pas  
plier   notre   jambe   complètement   jusqu’au  bout   si   nous  
ne  nous  aidons  pas  des  mains,  mais  nous  montrons  une  
sorte   de   maladresse   à   accomplir   cette   action   par  
manque   d'ʹhabitude,   et   sans  doute   cette   flexion   est-‐‑elle  
facile   seulement  pour   les  danseurs   ou   les   lutteurs,   qui  
précisément   sont   les   seuls   à   avoir   l'ʹhabitude   de   plier  
complètement  leur  jambe.  

  
Ici,   certes,   la  distinction   établie   entre   simples   particuliers   et   athlètes   est  moins   de  

l’ordre  de  la  nature  que  de  la  culture  :  ce  sont  les  habitudes  prises  à  l’entraînement  
qui   donnent   aux   sportifs   la   capacité   d’accomplir   sans   aide   extérieure   des  
mouvements   tels  que   la   flexion  complète  de  la   jambe.  Inversement,  pour  accomplir  

                                                
651  De  motu  musculorum  II  7  (K.  IV  451,  9-‐‑14  =  Rosa,  Galenos  2009  p.  37).    
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une   telle   action,   les   simples   particuliers   «  sont  comme  maladroits  »   (οἷον   χωλὸν…  
ἔχοµμεν).   Or   l’adjectif   χωλόός   employé   dans   cette   formule   sert   généralement   à  
désigner  le  handicap  qui  consiste  à  boîter.  Paradoxalement,  ici,  ceux  qui  apparaissent  
presque   comme   des   handicapés   ne   sont   pas   des   individus   qui   souffriraient   d’une  
quelconque   pathologie,   mais   des   simples   particuliers   a   priori   sains,   qui   ne   se  
distinguent  ni  par  leur  souplesse  ni  par  leur   tonus  musculaire.  On  observe  dès  lors  
un   renversement   par   rapport   à   l’image   véhiculée   par   le   Protreptique   et   par   le   Sur  
l’exercice  avec  la  petite  balle,  où  ce  sont  au  contraire  les  athlètes,  surtout  en  fin  de  vie,  
qui  apparaissent  boiteux  et  privés  de  l’usage  de  certains  membres652.    
Il   serait  malgré   tout   erroné   d’en  déduire   que   les   spécialistes   de   la  danse   et   de   la  

palestre   incarnent   la   conformité   à   la   nature,   par   opposition   aux   individus  
quelconques,   qui   seraient,   eux,   anormaux.   De   fait,   les   sportifs   professionnels   eux-‐‑
mêmes   évoluent   aux   limites  de   la  normalité  puisque   la   flexion  qu’ils   sont   capables  
d’accomplir  est  qualifiée  d’«  extrême  »  (ἐσχάάτην).  En  effet,  la  nature  a  voulu  que  ce  
mouvement  soit  accompli  de  façon  incomplète,  à  moins  que  l’on  ne  fasse  intervenir  
une  aide  extérieure  comme  celle  des  mains.  Corollairement,  le  caractère  anormal  de  
la  performance  des  danseurs  et  des  athlètes  est  révélé  par  le  fait  que  cette  flexion  ne  
peut   pas   en   principe   être   menée   jusqu’au   bout   par   la   seule   fonction   de   la   jambe.  
Ainsi,  chez  les  individus  quelconques,  la  nécessité  du  recours  aux  mains  est  le  signe  
que   la   jambe   accomplit   une   action   que   sa   fonction   normale   n’est   pas   à   même   de  
produire,  mais  que  la  nature  rend  malgré  tout  possible  par  l’usage  complémentaire  
des  membres  supérieurs.    
  
Un  parallèle  pourrait  être  établi   ici  avec  la  respiration  des  lutteurs  telle  qu’elle  est  

présentée   dans   le   chapitre   11   du   onzième   livre     du   Sur   l’utilité   des   parties   étudié  
précédemment.  En   effet,  de  même  que   la   respiration   se   fait   en  principe  par   le  nez,  
mais  que,  en  cas  de  besoin  dû  à  un  effort  physique,  la  bouche  vient  au  secours  du  nez  
pour  assurer  elle  aussi  une   fonction  respiratoire,  de  même,  la  nature  a   fait  en  sorte  
que,   normalement,   la   flexion   extrême   de   la   jambe   soit   impossible   à   un   humain  
quelconque,   mais   que   son   accomplissement   soit   malgré   tout   réalisable   grâce   au  
secours  du  bras,  ou  bien  encore  grâce  à  un  entraînement  long  et  intensif,  pour  ne  pas  
dire  inhumain,  comme  il  en  faut  pour  devenir  sportif  ou  danseur  professionnel.    
Cependant,   trois   nuances   viennent   relativiser   la   pertinence   de   ce   rapprochement.  

Tout   d’abord,   il   faut   noter   que   l’habitude   n’intervient   aucunement   dans   le  
phénomène   de   la   respiration   par   la   bouche  :   cette   fonction   n’est   pas   un   exercice  
auquel   peuvent   s’entraîner   les   lutteurs,   contrairement   à   la   flexion  de   la   jambe,   qui  
fait   partie   intégrante   de   leur   formation   physique.   De   plus,   la   respiration   par   le  
bouche  se  fait  généralement  de  façon  spontanée,  sans  nécessairement  que  le  sujet  la  
commande,  tandis  que  l’utilisation  du  bras  pour  accentuer  la  flexion  de  la  jambe  est  
une   action   volontaire.   On   observera   enfin   que,   par   voie   de   conséquence,   l’aide  
d’appoint   apportée   à   la   jambe  peut   être   effectuée  par  une  personne   extérieure,  par  

                                                
652  Sur  la  paralysie  des  athlètes,  voir  I.A.3.b.  
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exemple   un   entraîneur   venu   exercer   une   pression   sur   le   membre   de   celui   qu’il  
assiste,  ce  qui  est  impossible  dans  le  cas  de  la  respiration,  où  seul  le  sujet  en  exercice  
est  impliqué.      
  
  

I.  B.  2.  c.  La  compétition,  une  épreuve  anormalement  longue  et  angoissante.  
  

Longueur.    
  
L’activité   athlétique   présente   une   autre   caractéristique   que   Galien   semble  

considérer   comme   contraire   à   la   nature  :   il   s’agit   de   la   longueur   des   compétitions,  
dont   les   conséquences   néfastes   sont   dénoncées   pour   le   cas   particulier   des   athlètes  
lourds  s’illustrant  dans  les  sports  de  combat.  En  filigrane  se  dessine  à  nouveau  une  
critique  de  la  spécialisation  des  athlètes  dans  un  seul  sport,  qui  contraint  les  sportifs  
à   un   comportement   alimentaire   déséquilibré.  Mais   il   est   vrai   que   les   compétitions  
peuvent   être   longues   aussi   dans   d’autres   disciplines  dès   lors   que   plusieurs   tours  
éliminatoires  sont  organisés  dans  la  même  journée  jusqu’à  l’épreuve  finale.  
C’est   ce   que  montre   notamment   le   chapitre   2   du   livre   III   du   traité   d’Hygiène,   où  

Galien   fait   un   développement   sur   l’apothérapie,   dont   il   présente   la   méthode,   les  
objectifs  et  les  usages653.  Cette  pratique  dont  la  particularité  est  de  chasser  la  fatigue  
est   particulièrement   indispensable   pour   les   sportifs   professionnels,   qui,   par   leur  
métier,  s’exposent  à  des  efforts  démesurés654  :  
  
Ἐπὶ   µμὲν   οὖν   τῶν   ἀθλητῶν   καὶ   τῶν   ὁτιοῦν  

ἔργον  ἀναγκαῖον  ἐν  τῷ  βίίῳ  διαπραττοµμέένων,  
οἷον   ἤτοι   σκαπτόόντων   ἢ   ὁδοιπορούύντων   ἢ  
ἐρεσσόόντων   ἤ   τι   τοιοῦτον   διαπραττόόντων,  
ἑτοιµμόότερον  οἱ  κόόποι  συνίίστανται,  πλὴν  εἴ  τις  
ἀποθεραπείίᾳ   χρῷτο…   οὐδ'ʹ   οἱ   πλεῖστα  
πονοῦντες   ἀθληταὶ   κατ'ʹ   ἄλλο   τι   γυµμνάάσιον  
ἐφεδρεύύοντα   κόόπον   ἔχουσι,   πλὴν   τὸ  
καλούύµμενον   ὑπ'ʹ   αὐτῶν   τέέλειον…   Τοῖς   µμὲν  
γὰρ   ἀθληταῖς   ἀναγκαῖόόν   ἐστιν,   ὡς   ἂν  
παρασκευάάζωσι  τὰ  σώώµματα  πρὸς  τοὺς  ἐν  τοῖς  
ἄθλοις  πόόνους  ἀµμέέτρους  ἔσθ'ʹ  ὅτε  καὶ  δι'ʹ  ὅλης  
ἡµμέέρας   γινοµμέένους,   γυµμνάάζεσθαίί   ποτε   τὸ  
τελεώώτατον   ἐκεῖνο   γυµμνάάσιον,   ὃ   δὴ   καὶ  
κατασκευὴν  ὀνοµμάάζουσι.    

   Donc,   chez   les   athlètes   et   chez   ceux   qui  
accomplissent  durant  leur  vie  n’importe  quel  travail  
contraignant655,   comme   ceux   qui   creusent,   qui  
voyagent,   qui   rament   ou   qui   font   quelque   autre  
action  de   ce   genre,   les   fatigues   se  manifestent   plus  
facilement,   à   moins   qu’on   ne   recoure   à   de  
l’apothérapie…   Les   athlètes   qui   se   donnent  
beaucoup   de   peine   sont   menacés   par   la   fatigue  
uniquement   dans   l’exercice   qu’ils   appellent  
complet…   En   effet,   pour   préparer   leur   corps   aux  
efforts   démesurés   des   compétitions,   qui   durent  
même  parfois   toute   la   journée,   les   athlètes   doivent  
s’entraîner   quelquefois   à   cet   exercice   très   complet,  
que  justement  ils  nomment  aussi  préparation.    

                                                
653  Sur  l’apothérapie,  voir  II.A1.a.  
654  De  sanitate  tuenda  III  2  (K.  VI  168,  4  -‐‑  169,  3  =  CMG  5.4.2  p.  74-‐‑75).  
655  Dans  ce  passage,   l’adjectif  ἀναγκαῖον  nous  semble  avoir   le  sens  actif  «   contraignant  »,  qui  dénote   l’effort  

auquel  on  doit   se   soumettre,   et  non  pas   le   sens  passif   «  contraint  »,   qui   suggérerait   essentiellement   l’idée  d’un  
asservissement.  Naturellement,   les  deux  acceptions  ne  sont  pas  exclusives   l’une  de   l’autre,  notamment  pour   les  
métiers  manuels  comme  celui  des  rameurs,  qui  sont  généralement  des  esclaves.  
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Dans  ce  texte,  l’apothérapie  est  définie  comme  un  type  d’exercice  qui  a  pour  objectif  

d’éliminer   la   fatigue   accumulée   pendant   l’effort.   En   principe,   elle   doit   donc   être  
pratiquée   après   des   exercices   immodérés   par   les   athlètes   ou   par   ceux   qui   font   un  
métier   manuel   éprouvant.   Dans   un   premier   temps,   Galien   met   les   athlètes   sur   le  
même   plan   que   les   travailleurs  :   en   effet,   ces   deux   catégories   d’individus  
accomplissent   généralement   un   travail   conséquent,   nécessitant   le   recours   à  
l’apothérapie.  Mais,  dans  un   second   temps,   il   examine   le   cas  des   athlètes  de   façon  
particulière  pour  souligner  la  singularité  des  plus  forcenés  d’entre  eux.    
Il  écrit  en  effet  que  «  les  athlètes  qui  se  donnent  beaucoup  de  peine  n’ont  la  fatigue  

en  embuscade  dans  aucun  autre  exercice  que  celui  qu’ils  appellent  complet  »  (οὐδ'ʹ  οἱ  
πλεῖστα  πονοῦντες  ἀθληταὶ  κατ'ʹ  ἄλλο  τι  γυµμνάάσιον  ἐφεδρεύύοντα  κόόπον  ἔχουσι,  
πλὴν  τὸ  καλούύµμενον  ὑπ'ʹ  αὐτῶν  τέέλειον).  La  menace  de  la  fatigue,  exprimée  par  la  
métaphore  de  l’embuscade656,  concerne  donc  les  «  athlètes  qui  se  donnent  beaucoup  
de   peine  »   (οἱ   πλεῖστα   πονοῦντες   ἀθληταίί).   Dans   cette   formule,   la   participiale  
enclavée   possède   une   valeur   déterminative   et   non   pas   explicative657  :   Galien   isole  
donc  parmi  les  athlètes  ceux  qui  se  donnent  le  maximum  de  peine  en  accomplissant  
l’exercice  complet,  par  opposition  à  ceux  qui  font  moins  d’efforts  en  se  livrant  à  un  
autre   type   d’entraînement,   fatigant   sans   doute,   mais   probablement   moins   que  
l’exercice   complet.   Galien   distingue   donc   explicitement   deux   types   de  
comportements  athlétiques  :  le  premier  est  placé  sous  le  signe  de  la  démesure,  tandis  
que   le   second,   qui   se   déduit   du   premier,   reste   dans   les   bornes   d’une   certaine  
modération.    
Dans  la  suite,  pourtant,  Galien  adopte  à  nouveau  un  point  de  vue  qui,  semble-‐‑t-‐‑il,  

vaut  pour  l’ensemble  des  sportifs  professionnels.  De  fait,  il  écrit  :  «  En  effet,  pour  les  
athlètes,  il  est  nécessaire,  de  manière  à  préparer  leur  corps  pour  les  efforts  démesurés  
inhérents  aux  compétitions,  qui  durent  même  parfois  toute  la  journée,  de  s’entraîner  
quelquefois   à   cet   exercice   très   complet,   que   justement   ils   nomment   aussi  
préparation.  »  Il  reconnaît  donc  pour  les  athlètes  la  nécessité  de  pratiquer  un  exercice  
complet  s’ils  veulent  gagner  les  compétitions  organisées  parfois  sur  toute  la  journée  
(ἔσθ'ʹ  ὅτε  καὶ  δι'ʹ  ὅλης  ἡµμέέρας).  Naturellement,  cet  impératif  est  moins  valable  dans  
le  cas  des  sportifs  dont  les  résultats  peu  prometteurs  laissent  augurer  une  élimination  
rapide.   Certes,   l’espoir   de   triompher   peut   contraindre   n’importe   qui   à   accentuer  
l’intensité  de  sa  préparation,  au  prix  notamment  d’une  suralimentation  qui  risque  de  
s’avérer  inutile  et  d’autant  plus  néfaste  pour  l’organisme.    
Quoi  qu’il  en  soit,  le  recours  à  un  entraînement  très  intensif  est  sinon  légitimé  sur  le  

plan   diététique,   du   moins   justifié   sur   le   plan   logique,   pour   l’athlète   lui-‐‑même,   à  
                                                

656  Avec  le  verbe  ἐφεδρεύύω,  on  retrouve  la  même  métaphore  de  l’embuscade  que  dans  le  chapitre  3  du  premier  
livre  du  Commentaire  aux  Aphorismes  d’Hippocrate  (In  Hippocratis  aphorismos  commentarius  I  3  ;  K.  XVII  B,  363,  14  =  
CMG   11.1.3.1).   Lucien,   quant   à   lui,   en  Hermotime   40,   emploie   ce   verbe   à   propos   des   athlètes   au   sens   d’   «  être  
réservé  pour  combattre   le  dernier  »  ;   ici,   la  métaphore  militaire  rejoint   la  réalité  sportive  plus  nettement  encore  
que  chez  Galien.  

657  La  traduction  de  R.  M.  Green,  p.  101  («  athletes,  who  exercice  the  most,…  »),  qui  place  la  relative  entre  virgules,  
est  donc  contestable. 
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condition  que  cette  pratique  soit  réservée  aux  compétitions  les  plus  éprouvantes  :  de  
fait,  en  employant  le  marqueur  temporel  ποτε  («  quelquefois  »),  Galien  montre  bien  
que  la  nécessité  de  l’entraînement  complet  n’est  pas  systématique.  Sans  doute  est-‐‑ce  
à   l’approche   des   rencontres   sportives   les   plus   importantes   que   ce   besoin   devient  
impérieux,  surtout  dans  les  moments  où  un  athlète  se  sent  à  un  moment  favorable  de  
sa   carrière.  De   façon   implicite,   ici,   ce   sont   donc   les   grandes   compétitions   qui   sont  
incriminées  comme  la  cause  profonde  des  excès  athlétiques,  puisque  les  conditions  et  
l’essence  même  de  ces  événements  poussent  les  candidats  à  la  démesure.  
  
Il   reste   que,   pour  Galien,   la   longueur   des   compétitions   est   surtout   dommageable  

pour   les   athlètes   s’illustrant   dans   les   sports   de   combat,   puisque   ce   sont   eux   en  
priorité   qui   suivent   le   régime   alimentaire   le   plus   riche.   C’est   ce   que   montre  
notamment   le   chapitre   2   du   premier   livre   du   Sur   la   faculté   des   aliments,   où  Galien  
consacre   un   développement   aux   différents   types   de   pains.   Il   affirme   que,   comme  
pour   le  miel,   dont   le   cas   a   été   examiné   auparavant,   le   fait   qu’un   pain   soit   bon   ou  
mauvais   varie   selon   la   nature   des   consommateurs.   Pour   les   athlètes,   le   pain   qui  
convient   n’est   «  ni   tout   à   fait   bien   cuit,   ni   chargé   en   levain  »   (µμήήτε   πάάνυ   καλῶς  
ὠπτηµμέένος   µμήήτε   ζύύµμην   ἔχων   πολλήήν658).   À   nouveau,   Galien   fait   référence   à   la  
longueur  des  compétitions659  :  
  
Οἱ   δ'ʹ   ἀθληταὶ   τροφὰς   µμὲν   εὐχυµμοτάάτας  

λαµμϐάάνουσιν,   ἀλλὰ   παχείίας   τε   καὶ  
γλίίσχρας  οἵ  γε  βαρεῖς  αὐτῶν·∙  ὀνοµμάάζουσι  δ'ʹ  
οὕτω   µμάάλιστα   µμὲν   τοὺς   παλαιστάάς,   ἤδη   δὲ  
καὶ   τοὺς   παγκρατιαστάάς   τε   καὶ   πύύκτας.  
Ἐπειδὴ   γὰρ   ἡ   παρασκευὴ   πᾶσα   πρὸς   τοὺς  
ἀγῶνας   αὐτοῖς   ἐστιν,   ἐν   οἷς   ἐνίίοτε   δι'ʹ   ὅλης  
ἡµμέέρας   παλαίίειν   ἢ   παγκρατιάάζειν  
ἀναγκάάζονται,   διὰ   τοῦτο   δέέονται   καὶ  
τροφῆς   δυσφθάάρτου   τε   καὶ   δυσδιαφορήήτου.  
Τοιαύύτη   δ'ʹ   ἐστὶν   ἡ   ἐκ   τῶν   παχέέων   τε   καὶ  
γλίίσχρων   χυµμῶν,   ὁποίία   µμάάλιστ'ʹ   ἐστὶν   ἥ   τε  
ἐκ   τῶν   χοιρείίων   κρεῶν   καὶ   τῶν   ὡς   εἴρηται  
σκευασθέέντων   ἄρτων,   ἅπερ   οἱ   νοµμίίµμως  
ἀθλοῦντες  ἐσθίίουσι  µμόόνα.    

   Les   athlètes   prennent   des   aliments   d’un   très   bon  
suc,   mais   aussi   épais   et   visqueux,   du   moins   ceux  
d’entre   eux   qui   sont   lourds  ;   et   on   appelle   ainsi  
surtout   les   lutteurs,   ainsi   que   désormais   les  
pancratiastes  et  les  pugilistes.  En  effet,  comme  pour  
eux   la  préparation   est   tout   entière   tournée   vers   les  
jeux,   où  quelquefois   ils   sont   contraints  de   lutter   ou  
de   faire   du   pancrace   toute   la   journée,   pour   cette  
raison,  ils  ont  aussi  besoin  d’une  nourriture  difficile  
à   défaire   et   à   éliminer.   Or   telle   est   la   nourriture  
fournie  par   les   sucs   épais   et   visqueux,   comme   l’est  
surtout   celle   fournie   par   les   viandes   de   porc   et   les  
pains   préparés   selon   la   recette   donnée   plus   haut,  
que   consomment  pour   seule   nourriture   les   athlètes  
professionnels.      

  
Dans   ce   texte,   les   athlètes   sont   désignés   par   le   mot   ἀθληταίί,   mais   aussi   par   la  

périphrase  οἱ  νοµμίίµμως  ἀθλοῦντες,  que  nous  traduisons,  comme  le  LSJ,  par  «  athlètes  
professionnels  »  (professionnal  athletes)  :  conformément  au  sens  classique  de  νόόµμος,  il  
s’agit   de   ceux   pour   qui   les   concours   sont   un  usage   régulier660.   Ici,   Galien   évoque  
surtout  le  cas  particuliers  des  athlètes  pratiquant  des  sports  de  combat.    
                                                

658  De  alimentorum  facultatibus  I  2  (Κ.  VI  485,  14  -‐‑  486,  1  =  CMG  5.4.2  p.  219).  Sur  le  type  de  pain  utile  aux  sportifs,  
voir  II.A.2.b.  

659  De  alimentorum  facultatibus  I  2  (K.  VI  487,  11  -‐‑  488,  4  =  CMG  5.4.2  p.  220).    
660   Dans   son   ouvrage   publié   en   1999,   V.   Visa-‐‑Ondarçuhu   traduit   οἱ   νοµμίίµμως   ἀθλοῦντες   par   «  ceux   qui  

s’exercent   selon   les   règles  »  (traduction   reprise   par   Brulé   2006-‐‑a   p.   277).   Une   telle   traduction   suppose   qu’on  
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En  effet,  il  commence  par  dire  que  l’alimentation  des  athlètes  se  compose  de  sucs  de  
bonne   qualité661,   mais   épais   et   visqueux  ;   puis,   au   moyen   de   la   particule   γε,   il  
concède   aussitôt   que   cette   remarque   concerne   essentiellement   les   athlètes   lourds,  
c’est-‐‑à-‐‑dire   «  surtout   les   lutteurs,   ainsi   que   désormais   les   pancratiastes   et   les  
pugilistes  »  (µμάάλιστα  µμὲν  τοὺς  παλαιστάάς,  ἤδη  δὲ  καὶ  τοὺς  παγκρατιαστάάς  τε  καὶ  
πύύκτας).  De  cette  formule  où  figure  l’adverbe  ἤδη,  il  faut  déduire,  semble-‐‑t-‐‑il,  que  la  
spécialisation   des   athlètes   dans   le   pancrace   et   le   pugilat   est   un   phénomène   assez  
nouveau,  plus  récent  en  tout  cas  que  la  spécialisation  dans  la  lutte,  à  moins  qu’il  ne  
faille   en   conclure   simplement   que   pancratiastes   et   pugilistes   tendent   à   s’alourdir  
depuis  une  période  plus  récente  que  les  lutteurs,  probablement  sous  l’influence  des  
nouveaux  maîtres  de  gymnastique.    
Ensuite,   Galien   justifie   la   prise   de   ce   type   d’aliment   en   invoquant   la   durée   des  

compétitions,   qui   durent   parfois   toute   la   journée   (ἐνίίοτε   δι'ʹ   ὅλης   ἡµμέέρας)   et   qui  
nécessitent  donc  des  aliments  longs  à  digérer,  tels  que  la  viande  de  porc  et  les  pains  
au  levain  peu  cuits.  Le  cas  de  ces  pains  permet  de  montrer  que  la  cuisson  qui  n’a  pas  
été   assurée   intégralement  dans   le   four  du  boulanger   se  poursuit   grâce   à   la   coction  
dans  le  ventre  des  athlètes  une  fois  la  nourriture  ingérée,  prolongeant  ainsi  le  temps  
global   de   digestion   et   donc   la   valeur   nutritive   de   l’aliment.   Il   est   certain   que   la  
qualité  et   la   fréquence  d’une   telle  alimentation   favorisent   l’alourdissement  et  donc,  
dans   une   certaine   mesure,   la   robustesse   du   corps  ;   mais   elles   donnent   aussi   une  
certaine   endurance   aux   athlètes,   qui,   pendant   toute   la   durée   des   compétitions,  
peuvent  ainsi  puiser  de  la  force  dans  leurs  réserves  nutritives.  Naturellement,  un  tel  
raisonnement  ne  peut  être  valable  que  si  ce  régime  n’a  pas  non  plus  d’effets  négatifs,  
ce   que   Galien   s’efforce   précisément   de   démontrer   dans   d’autres   développements  
consacrés  à  l’hygiène  des  athlètes662.    
Cependant,  en   filigrane,  ce  sont   les  entraîneurs  plutôt  que   les  athlètes  eux-‐‑mêmes  

qui   semblent   critiqués   ici  :   c’est   toute   l’ambiguité   de   la   forme   médio-‐‑passive   du  
verbe  ἀναγκάάζονται  employé  sans  complément  d’agent.  En  effet,  faut-‐‑il  comprendre  
que   les   athlètes   «  sont   contraints  »  ou  «  se   contraignent  »   à  de   longues   journées  de  
compétitions  ?   En   effet,   par   qui   la   contrainte   est-‐‑elle   exercée  ?   C’est   d’abord,   sans  
doute,   par   les   circonstances   elles-‐‑mêmes,   autrement   dit   par   les   organisateurs   des  
                                                                                                                                           
distingue   parmi   les   athlètes   ceux   qui   respectent   les   règles   et   ceux   qui   les   enfreignent.   Cette   hypothèse   est  
envisageable  ;   mais   ce   choix   de   traduction   tient   surtout   à   une   différence   de   texte   entre   le   CMG,   dont   nous  
présentons   le   texte   ici,  et   l’édition  Kühn,  qui  sert  de  base  à   la  proposition  de  V.  Visa-‐‑Ondarçuhu.  En  effet,  à   la  
place  de  ἅπερ  et  de  µμόόνα  au  neutre  pluriel,  K.  VI  488  3-‐‑4  édite  un  relatif  à  l’accusatif  masculin  pluriel  (οὕσπερ),  
dont   l’antécédent   est   ἄρτων,   et   un   adjectif   nominatif   masculin   pluriel   (µμόόνοι)   renvoyant   au   sujet   de   la  
proposition.   Ainsi,   la   fin   de   phrase   devient  :   τῶν   ὡς   εἴρηται   σκευασθέέντων   ἄρτων,   οὕσπερ   οἱ   νοµμίίµμως  
ἀθλοῦντες  ἐσθίίουσι  µμόόνοι  («  les  pains  préparés  comme  on  l’a  dit  que  seuls  mangent  ceux  qui  s’entraînent  dans  
les  règles  »).  Selon  cette  interprétation,  Galien  évoquerait  donc  ici  les  athlètes  disciplinés,  respectueux  des  règles  
du  diététicien  qui  leur  imposent  de  manger  les  pains  spécialement  conçus  pour  eux,  par  opposition  aux  athlètes  
indisciplinés,  qui  font  des  écarts  par  rapport  à  ce  régime.    

661  En  traduisant  εὐχυµμοτάάτας  par  «  de  très  bon  goût  »,  Visa-‐‑Ondarçuhu  1999  p.  278  (repris  dans  Brulé  2006-‐‑a  
p.  277)  propose  une  formule  qui  ne  rend  compte  que  partiellement  du  sens  de  cet  adjectif  exprimant  l’excellente  
qualité  des   sucs  d’un  point  de  vue  peut-‐‑être  gustatif,  mais   aussi   et   surtout  nutritif.  Les  deux  peuvent   être   liés,  
mais  ne  sont  pas  équivalents.  De  fait,  il  existe  des  produits  très  savoureux,  mais  nuisibles  à  l’équilibre  humoral.  

662  Sur  ce  point,  voir  I.A.2.a.  
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compétitions  que  les  athlètes  sont  obligés  de  s’alimenter  de  façon  substantielle.  Mais  
ce  sont  peut-‐‑être  aussi  les  athlètes  eux-‐‑mêmes  qui,  de  leur  plein  chef,  se  contraignent  
à  un  tel  régime,  poussés  par  le  désir  de  remporter  un  prix  pouvant  leur  apporter  à  la  
fois   la   gloire   et   le   confort  matériel  ;   le   verbe  ἀναγκάάζονται   se   comprendrait   alors  
plutôt  comme  un  moyen.  Enfin,  ce  sont  encore  les  entraîneurs  et  les  mauvais  maîtres  
de   gymnastique   qui   peuvent   être   visés   ici  :   de   fait,   Galien   manque   rarement  
l’opportunité   d’incriminer   ces   individus,   qui   poussent   les   athlètes   à   des   excès  
alimentaires,   avec   l’accord   de   ces   derniers   sans   doute,   ou   du   moins   avec   leur  
confiance,  dans  l’espoir  d’une  victoire.  

Angoisse.  
  
D’une   façon   générale,   les   compétitions   semblent   donc   dans   une   certaine   disgrâce  

auprès  de  Galien,  qui   se  plaît   à   souligner   sinon   leur   incompatibilité   avec   la  nature  
humaine,   du  moins   leur   caractère   immodéré,   jugé   responsable   de   comportements  
anormaux  chez  les  athlètes.  C’est  ce  que  montre  encore  le  chapitre  7  du  Pronostic,  qui,  
à   l’issue  d’une  anecdote   captivante,   évoque   l’anxiété   ressentie  par   les   sportifs  dans  
les  moments  précédant  le  combat663.  
Dans  cet  extrait  du  Pronostic,  Galien  raconte  à  son  lecteur  une  anecdote  personnelle,  

où,   non   sans   humour,   il   a   lui-‐‑même   comparé   son   talent   diagnostique   à   l’art  
divinatoire.   L’histoire   se   passe   chez   le   consul   Boethus,   dont   l’un   des   fils,   Cyrillus,  
malade,  est  soumis  à  un  régime  strict  :  l’enfant,  âge  de  six  ou  sept  ans,  est  placé  sous  
la   surveillance   de   sa  mère,   qui   n’abandonne   son   poste   que   pour   aller   au   bain.  Or,  
malgré   le   soin   qui   est   pris   de  Cyrillus,   la  maladie   ne  disparaît   pas   et   se  manifeste  
même  par  des  accès  de  fièvre.  C’est  pourquoi  Boethus  fait  appel  à  Galien,  qui  fait  sa  
visite  accompagné  d’un  groupe  d’individus  qu’il  a  rencontrés  en  chemin.  En  prenant  
le  poignet  de  l’enfant,  Galien  observe  que  ce  dernier  n’a  plus  de  fièvre,  mais  il  sent  le  
rythme   anormalement   élevé   de   son   pouls.   Or,   selon   lui,   ce   signe   révèle  
immanquablement  un  trouble  de  l’âme,  dans  lequel  réside  sans  doute  le  mystère  de  
ses   accès   de   fièvre.  Galien   finit   par   deviner  que   l’enfant   profite   de   l’absence  de   sa  
mère,  partie   se  baigner,  pour  manger   en   cachette.  Par   cette   entorse   faite   au  régime  
qui   lui   est   imposé,   Cyrillus   provoque   l’augmentation   de   sa   température,   due  
essentiellement  à  la  coction  des  aliments.  Galien  explique  à  Boethus  la  façon  dont  il  a  
interprété  le  pouls  élevé  de  son  enfant,  avec,  entre  autres  certitudes,  la  conviction  que  
cette  augmentation  n’était  due  ni  à  la  fièvre,  ni  à  une  quelconque  émotion,  comme  en  
éprouvent  les  plaideurs  ou  les  sportifs  avant  de  combattre664  :      
  
Ἁψάάµμενος   οὖν  ἐγὼ  τῆς  κατὰ  τὸν  καρπὸν  

ἀρτηρίίας   τοῦ   παιδὸς   ἀπύύρετον   µμὲν   αὐτὸν  
ἔφην   εἶναι,   παρέέχειν   δέέ   µμοι   σκωµμµμάάτων  

   Pour  ma  part,  donc,  après  avoir   touché   la  veine  
du  poignet  de   l’enfant,   je   dis   qu’il   n’avait   pas  de  
fièvre,  et  qu’il  me  fournissait  un  début  de  présage  

                                                
663  Sur  ce  texte,  voir  Gourevitch  2001  p.  38-‐‑43,  cité  dans  Boudon-‐‑Millot  2005  p.  25.  
664  De  praecognitione  7  (K.  XIV  637,  10  -‐‑  641,  4  =  CMG  5.8.1  p.  106-‐‑110).  
  



228  

ἀρχὴν   τοῖς   ὀνοµμάάζουσίί   µμε   µμάάντιν.  
Ὑπολαϐὼν  οὖν  ὁ  Βοηθὸς  ἔφη·∙   "ʺΚᾀγὼ  πρὸς  
ἐκείίνους,  ὡς  οἶσθα,  καλεῖν  εἴωθάά  σε  µμάάντιν  
ὄντα,   ὅταν   τοιοῦτον   εἴπῃς,   ὁποῖον   οἱ  
ἀντίίτεχνοίί  σου  φάάσκουσιν  ἀδύύνατον  εἶναι,  
διὰ   τῶν   τῆς   ἰατρικῆς   θεωρηµμάάτων  
γνωσθῆναι.     -‐‑  Ἀλλάά   τοι  µμέέχρι   δεῦρο  πάάντ'ʹ,  
ἔφην,   ἔδειξάά   σοι   τὰ   τοιαῦτα   διὰ   θεωρίίας  
ἰατρικῆς   εὑρισκόόµμενα   καίί   τινάάς   τε   τῶν  
ἰατρῶν   αὐτὰ   γεγραφόότων."ʺ   Λέέγειν   οὖν  
ἐκελεύύετε   πάάντες   ἤδη   τὸ   µμάάντευµμα·∙   κᾀγὼ  
δεηθεὶς   ἅπαξ   ἔτι   συγχωρήήσειν   µμοι   τῶν  
σφυγµμῶν  ἅψασθαι  τοῦ  παιδὸς,  ἐπειδὴ  τοῦτ'ʹ  
ἔπραξα,   "ʺΜαρτυρήήσεις,   ἔφην,   ὦ   Βοηθὲ,  
µμηδέένα   µμοι   παραγινοµμέένῳ   µμετὰ   σοῦ  
διαλεγοµμέένων   ἡµμῶν   δι'ʹ   ὅλης   τῆς   ὁδοῦ  
προσεληλυθόότα   τὸ   µμέέλλον   λέέγεσθαι  
µμάάντευµμα   µμεµμηνυκέέναι."ʺ   Φάάντος   οὖν  
αὐτοῦ   µμαρτυρήήσειν,   οἶσθα   ὅπως   γελάάσας  
ἐγὼ   προσέέχειν   τε   καὶ   ἀκούύειν   ὑµμᾶς  
ἐκέέλευσα   τὸ   τοῦ   µμάάντεως   θέέσπισµμα  
τοιόόνδε  τι  φήήσας  εἶναι·∙  "ʺΤῷ  Κυρίίλλῳ  τούύτῳ  
κατὰ   τὸν   οἶκον   τοῦτον   ἀποκέέκρυπταίί   τι  
τῶν  ἐδωδίίµμων,  ὅπως  ὅταν  εἰς  τὸ  βαλανεῖον  
ἡ   µμήήτηρ   αὐτοῦ   πορευοµμέένη   κλείίσῃ   τὸν  
οἶκον,   εἶτα   ὑπὲρ   ἀσφαλείίας   εἰς  
γλωττόόκοµμον   ἐµμβάάλλουσα   τὴν   κλεῖν  
κατασηµμήήνηται   (τοῦτο   γὰρ   ἀκούύω   ποιεῖν  
αὐτὴν   ἑκάάστοτε),   κατακεκρυµμµμέένον  
ἀνελόόµμενος   ὁ   υἱὸς   αὐτῆς   οὕτως  
προσενέέγκηται."ʺ   Ταῦτ'ʹ   ἀκούύσας   Βοηθὸς  
εὐθέέως   ἐξορµμήήσας   πρὸς   τὸν   παῖδα  
συναρπάάζει   τε   καὶ   µμετακοµμίίσας   ἐπὶ   τὴν  
κλίίνην,   ἀναστορεθῆναι   τὸν   σκίίµμποδα  
κελεύύσας,   ἐπειρᾶτο   τὸ   κατακεκρυµμµμέένον  
ὡς   αὐτίίκα   φανησόόµμενον.   Ἐπειδὴ   τάά   τ'ʹ  
ἐπιϐλήήµματα  πάάντα  καὶ  τὸ  ὑπεστορεσµμέένον  
αὐτοῖς   ἀνετινάάχθη,   τὸ   γνάάφαλον   ἑξῆς  
ἀνετίίναξεν.   Εἶτα   τὴν   καθέέδραν   ἐπάάρας  
ἐπεσκοπεῖτο   µμήή   τι   κατακεκρυµμµμέένον   ὑπ'ʹ  
αὐτῇ  φανείίη.  Ὡς  δ'ʹ  οὐδὲν  οὐδ'ʹ  οὕτως  ἐφάάνη,  
µμετακοµμίίσας  ἀπὸ  τῆς  κλίίνης  τὸ  παιδίίον  ἐπὶ  
τὸν   σκίίµμποδα   τὴν   κλίίνην   ὅλην  
ἀναστορέέσας,   ἐκέέλευσεν   αὖθις  
στρώώννυσθαι.   Γελάάσας   τε,   "ʺΤίί,   φησὶν,   ὁ  
µμάάντις  λέέγει;"ʺ  Θαυµμάάσας  δ'ʹ  ἐγὼ  διόότι  µμηδὲν  
εὗρεν   ἐφ'ʹ   ὧν   ᾤετο   κατακεκρυµμµμέένον,   ὃ  
µμόόνον  ἀζήήτητον,  ὡς  οὐδενὸς  ὑποπτεύύοντος  
ἐν   αὐτῷ   περιέέχεσθαι   τὸ   ζητούύµμενον  
ἐπάάρας   ἀνέέσειον·∙   ἦν   δὲ   τοῦτο   παντελῶς  
σµμικρὸν   τῆς   µμητρὸς   αὐτοῦ   ταραντινίίδος  

pour   ceux   qui   m’appellaient   devin.   Alors,   en  
réponse,   Boethos   dit  :   "ʺMoi   aussi,   avec   eux,  
comme   tu   sais,   j’ai   l’habitude   de   t’appeler   devin  
lorsque   tu  dis   une   chose   que   tes   rivaux  dans   ton  
art   disent   impossible   à   connaître   grâce   aux  
préceptes   de   la   médecine.  -‐‑   Allons,   sois-‐‑en   sûr,  
jusqu’ici,  dis-‐‑je,   tout  ce  que   je  t’ai  fait   savoir  a  été  
trouvé  grâce  à  des  préceptes  de  médecine,  certains  
d’entre   eux   étant   même   le   fait   des  médecins   qui  
ont   écrit   sur   le   sujet."ʺ   Vous   m’invitiez   donc   tous  
dès  lors  à  dire  ma  réponse  d’oracle  ;  et  moi,  après  
avoir  demandé  une   fois   encore   qu’on  m’accordât  
de   prendre   le   pouls,   quand   la   manipulation   fut  
faite,   je  dis  :   "ʺTu   témoigneras,  Boethus,   de   ce  que  
personne  n’est  venu  vers  moi  lorsque  j’étais  à  ton  
côté,   durant   la   conversation   que   nous   avons   eue  
pendant   tout   le   chemin,   pour   me   révéler   la  
réponse   d’oracle   qui   va   suivre."ʺ   Quand   il   eut   dit  
qu’il   s’en  porterait  témoin,  tu  sais  donc  comment,  
en   riant,   moi   je   vous   priai   d’être   attentifs   et  
d’écouter  mon  oracle  divinatoire,  en  disant  que  la  
situation   était   à   peu   près   la   suivante  :   "ʺPar   ce  
Cyrillus,  dans  cette  maison,  quelque  aliment  a  été  
caché,  de  telle  sorte  que,  lorsque  sa  mère,  partie  au  
bain,  a  fermé  la  maison,  et  qu’ensuite,  par  sécurité,  
elle  a   jeté  la  clé  dans  un  étui  et  y  a  fait  mettre  un  
sceau   (car   j’avais   entendu   dire   qu’elle   agissait  
ainsi  à  chaque  fois),  votre  fils  s’empare  de  ce  qu’il  
a   caché   et   se   nourrit   de   cette   façon."ʺ  À   ces  mots,  
Boethus,   s’étant   aussitôt   élancé   vers   son   fils,   le  
saisit   et,   l’ayant   transporté   sur   la   couche,   après  
avoir   donné   l’ordre   que   la   litière   fût   retournée,  
essayait   de   trouver   l’aliment   caché   pour   le   faire  
apparaître  sur-‐‑le-‐‑champ.  Et  lorsque  tous  les  draps  
et   que   la   couverture   recouvrant   ces   derniers  
eurent   été   agités,   il   fit   de   même   ensuite   avec   la  
cotonnière   du   matelas.   Puis,   ayant   soulevé   le  
siège,   il   examina   si   quelque   chose   de   caché  
n’apparaissait   pas   en   dessous.   Or,   comme   rien  
n’était  apparu  même  ainsi,  après  avoir   transporté  
l’enfant   de   la   couche   vers   la   litière,   une   fois   la  
couche  intégralement  retournée,   il  ordonna  qu’on  
la  recouvrît.  Et,  en  riant,  il  dit  :  "ʺQue  dit  le  devin  ?"ʺ  
Pour   ma   part,   m’étonnant   de   ce   qu’il   n’eût   rien  
trouvé   de   caché   là   où   il   l’avait   cru,   après   avoir  
soulevé   le   seul   objet   qui   n’avait   pas   été   examiné,  
avec   l’idée   que   personne   ne   soupçonnait   que   s’y  
trouvât   ce  qu’on  recherchait,   je   le   secouai  ;   c’était  
une  fine  étoffe,  extrêmement  petite,  appartenant  à  
sa  mère,  posée   sur   le   siège,  et,  quand  elle  eut  été  
secouée,   un   morceau   de   pain,   contenu   en   elle,  
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ἐπικείίµμενον   τῇ   καθέέδρᾳ,   σεισθέέντος   δ'ʹ  
αὐτοῦ   µμέέρος   ἄρτου   τὸ   περιεχόόµμενον   ὑπ'ʹ  
αὐτοῦ   κατὰ   γῆς   ἔπεσε   καὶ   ὑµμεῖς   πάάντες  
ἀνακεκράάγατε   µμέέγιστον   ἅµμα   τῷ   Βοηθῷ  
γελῶντες  καὶ  τὴν  µμαντικὴν  ἐπαινοῦντες.  Ὁ  
δ'ʹ   οὖν   Βοηθὸς   ὑπὲρ   πάάντας   γελῶν  
ἐθαύύµμαζε   πῶς   ὁ   σφυγµμὸς,   εἰ   καὶ   τὸ  
κατακεκρυµμµμέένον   ἐδώώδιµμον,   ἱκανόός   ἐστι  
δηλοῦν.  Ἀλλὰ  τόό  γε  µμέέλλον  ὑπὸ  τοῦ  παιδὸς  
ἔσεσθαι   λουοµμέένης   τῆς   µμητρὸς   ἐµμήήνυσα·∙  
κᾀγὼ   πρὸς   αὐτὸν   ἔτι   ἔφην,   "ʺὮ   δριµμύύτατε,  
µμὴ   δηλωσάάντων   τοῦτο   τῶν   σφυγµμῶν   ὁ  
Γαληνὸς   ἐτεκµμήήρατο.   Κλεισθείίσης   γὰρ  
ἀκριβῶς   τῆς   θύύρας   κατὰ   πολλὴν   σχολὴν,  
τὴν   ἐδωδὴν   αὐτῷ   τῷ   παιδὶ   γενέέσθαι  
δυναµμέένην   ἀδεῶς,   οὐ   χαλεπὸν   ἦν  
τεκµμήήρασθαι,  ἀλλὰ  καὶ  ὅτι  κατακέέκρυπταίί  
τι  καὶ  τὸ  κατακεκρυµμµμέένον  ἐδώώδιµμόόν  ἐστιν,  
ὁ   µμὲν   σφυγµμὸς   οὐκ   ἤγγειλέέ   µμοι·∙  
τεταραγµμέένον   δ'ʹ   αὐτὸν   θεασάάµμενος  
ἐνόόησα,  καθάάπερ  ἐπὶ  τῆς  ἐρώώσης  γυναικὸς  
καὶ   τοῦ   φοϐουµμέένου   δούύλου   τὴν   ταραχὴν  
ἐπὶ   ψυχικῷ   τινι  πάάθει   γενέέσθαι,   ἀπυρέέτου  
τελέέως  γε  ὄντος  τοῦ  παιδόός.  Ἐρωτήήσεις  οὖν  
ἴσως  ἐκ   τίίνος  ἐτεκµμηράάµμην  ἐδώώδιµμον  εἶναι  
τὸ   κατακεκρυµμµμέένον·∙   Ἄκουε   δὴ   καὶ   περὶ  
τούύτου  τὴν  ταραχὴν  τῆς  ψυχῆς.  Οὔτε  δίίκην  
µμέέλλων   ἐρεῖν   ὁ   παῖς   οὔτε   παλαίίειν,   ἢ  
παγκρατιάάζειν,   ἢ   ὅλως   ἐπιδείίκνυσθαι  
πλεονέέκτηµμάά  τι  σωµματικὸν  ἢ  ψυχικὸν,  οὐχ  
ὅλως  ἐγκαλούύµμενόός  τι  διαµμέένουσιν  ἴσχειν."ʺ  
Ἀκούύσας   οὖν   ὁ   Βοηθὸς   ταῦτα,   νὴ   τοὺς  
θεοὺς   ἔφη   θαυµμάάζειν,   εἰ   οὕτως   εὔγνωστα  
φάάρµμακα   τῶν   ἰατρῶν   οὐδεὶς   οἶδεν.  
"ʺΕὔδηλον  γὰρ  ὅτι  µμήήτ'ʹ  αὐτοὶ  τοιοῦτον  ἔργον  
ἐπεδείίξαντο  πώώποτε,  καὶ  σὲ  πάάντα  µμᾶλλον  
ἢ   ἐξ   ἰατρικῆς   αὐτὰ   πράάττειν   φασίίν.  
Ἐοίίκασι   δ'ʹ,   ἔφη,   µμὴ   µμόόνον   ἀγνοεῖν   ὁποῖόός  
ἐστι   τῶν   ἀγωνιώώντων   ὁ   σφυγµμὸς,   ἀλλὰ  
µμηδ'ʹ   εἴπερ   ἔγνω   τις   αὐτῶν   κατὰ   τύύχην   ἃ  
προσελογίίσω,   προσεπιλογίίσασθαι  
δύύνασθαι…"ʺ    

tomba   à   terre,   et   tous   vous   avez   poussé   un   très  
grand  cri,  en  même  temps  que  Boethus,  en  riant  et  
en   louant   la  divination.  Et  Boethus,  qui   riait  plus  
fort  que  tous  les  autres,  s’étonnait  donc  de  la  façon  
dont  le  pouls  était  capable  de   rendre  clair   jusqu’à  
la  nourriture  qui  se  trouvait  cachée.  Effectivement,  
j’avais   révélé  ce  que  l’enfant  s’apprêtait  à  faire  au  
moment   où   sa  mère   prendrait   son   bain.   Et   je   lui  
répondis  encore  :  "ʺTrès  subtil  ami,  ce  n’est  pas  à  la  
lumière   du   pouls   que   Galien   a   fait   cette  
conjecture  !   En   effet,   puisque   la   porte   avait   été  
fermée   scrupuleusement   avec   une   grande  
application,   il   n’était   pas   difficile   de   conjecturer  
que   l’enfant   pouvait   lui-‐‑même   se   nourrir   sans  
crainte,   et   ce   n’est   pas   non   plus   le   pouls   qui   me  
révéla  que  quelque  chose  était  caché,  ni  que  ce  qui  
était   caché   était   comestible  ;   mais   en   voyant   que  
Cyrille   était   agité,   je   compris,   comme   pour   la  
femme   éprise   et   l’esclave   effrayé,   que   l’agitation  
s’était   produite   aussitôt   après   une   émotion   de  
l’âme,   puisque   l’enfant   était   vraiment   privé   de  
toute   fièvre.   Donc   tu   demanderas   peut-‐‑être   à  
partir  de  quoi  j’ai  conjecturé  que  ce  qui  était  caché  
était   de   la   nourriture.   Écoute   donc  :   sur   ce   point  
aussi,  il  est  question  du  trouble  de  l’âme.  C’est  que  
l’enfant   ne   devait   ni   parler   dans   un   procès,   ni  
lutter,   ou   faire   du   pancrace   ou,   d’une   manière  
générale,   s’illustrer   dans   une   activité   plutôt  
physique   que   morale,   n’étant   pas   appelé,   d’une  
manière   générale,   à   montrer   quelque   résistance  
face  à  des  adversaires   tenaces."ʺ  À  ces  mots,  donc,  
Boéthus   se  disait     étonné,   en   jurant   par   les   dieux  
qu’aucun  des  autres  médecins  ne  sût  de   remèdes  
si   faciles   à   connaître.   "ʺEn   effet,   il   est   bien   clair  
qu’eux-‐‑mêmes  n’ont  jamais  fait  voir  un  tel  travail,  
et   ils   disent   que   toi,   tu   fais   tout   plutôt   que   les  
actions  qui  relèvent  de  l’art  médical.  Or,  dit-‐‑il,  non  
seulement   ils   semblent   ignorer   de   quelle   nature  
est   le   pouls   de   ceux   qui   sont   angoissés,   mais,   à  
supposer  que   l’un  d’eux  ait  appris  par  hasard   les  
calculs   que   tu   as   faits   grâce   à   ce   savoir,   ils  
semblent   même   incapables   de   les   refaire   à   ta  
suite…"ʺ    

  
L’enfant  qui  se  trouve  au  cœur  de  cette  anecdote  montre  donc  une  grande  agitation,  

due   manifestement   à   sa   mauvaise   conscience  :   il   sait   en   effet   qu’il   fait   une   bêtise  
quand   il  mange  en  cachette  de  ses  parents.  Galien   fait  alors   le   rapprochement  avec  
les   deux   pronostics   qu’il   a   pu   faire   de   façon   comparable   avec   la   femme   mariée  
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amoureuse   du   danseur   Pylade665   et   avec   l’esclave   terrifié   à   l’idée   de   révéler   à   son  
maître   qu’une   partie   de   son   argent   avait   disparu666  :   chez   ces   deux   individus,   des  
sentiments   de   culpabilité   et   de   crainte   avaient   aussi   provoqué   des   symptômes  
d’apparence  pathologique,   alors  que,  dans   la   réalité,   seul   était   en   cause  un   trouble  
psychique.  Il  en  va  donc  de  même  dans  le  cas  du  jeune  Cyrillus  :  puisque  ce  dernier  
n’avait  pas  de  fièvre  et  qu’il  ne  devait  pas  fournir  de  performance  particulière  ni  de  
l’esprit  ni  du  corps,  ce  qui  aurait  pu  justifier  l’augmentation  de  son  pouls,   il  a  fallu  
chercher  et  trouver  une  autre  explication  à  son  trouble  physique.    
Or,   comme   exemple   d’activités   intellectuelles   et   physiques   auxquelles   le   jeune  

Cyrillus  ne  devait  pas  se  livrer,  Galien  cite,  d’une  part,  la  plaidoirie  et,  d’autre  part,  la  
lutte  et  le  pancrace.  Il  propose  ensuite  deux  formules  généralisantes,  introduites  par  
ὅλως,  qui,   semble-‐‑t-‐‑il,  peuvent  être  considérées  comme  des  définitions  de  ces  deux  
sports  de  combat.  Pour  vérifier  cette  hypothèse,  il  faut  étudier  de  près  le  système  de  
coordination  mis  en  place  dans  ce  passage.    
Tout  d’abord,  donc,  au  moyen  d’un  premier  membre  introduit  par  οὔτε,  Galien  nie  

que   l’enfant   de   Boethos   doive   «  prononcer   une   plaidoirie  »   (οὔτε   δίίκην   µμέέλλων  
ἐρεῖν).  Une  première  éventualité,  d’ordre  judiciaire,  est  écartée.  
Ensuite,  au  moyen  d’un  second  membre  en  οὔτε,  Galien  nie  que  cet  enfant  doive  

«  lutter  ou  faire  du  pancrace  ou,  d’une  manière  générale,  s’illustrer  dans  une  activité  
plutôt   physique   que   morale  »   (οὔτε   παλαίίειν,   ἢ   παγκρατιάάζειν,   ἢ   ὅλως  
ἐπιδείίκνυσθαι  πλεονέέκτηµμάά  τι  σωµματικὸν,  ἢ  ψυχικὸν).  Les   trois  infinitifs  sont   ici  
employés  comme  compléments  d’un  participe  µμέέλλων  sous-‐‑entendu,  qui  se  déduit  
du  premier  membre  en  οὔτε  évoquant   la  plaidoirie.  La  seconde  éventualité  écartée  
par  Galien  est  donc  d’ordre  physique  :  il  est  question  d’activités  impliquant  le  corps.  
Les  trois  éléments  constituant  ce  groupe,  coordonnés  par  deux  ἤ,  apparaissent  ainsi  
comme  équivalents,  à  ceci  près  que  les  deux  premiers  sont  des  exemples  particuliers,  
tandis  que  le  troisième  exprime  un  certain  degré  de  généralité  souligné  par  ὅλως.  Le  
troisième  ἤ,  qui  apparaît  à  la  fin  de  ce  groupe,  n’assure  pas  la  même  fonction  que  les  
deux   précédents  :   il   introduit   le   complément   du   comparatif   dépendant   du   nom  
πλεονέέκτηµμα,   exprimant   la   supériorité   et,   en   l’occurrence,   le   primat   du   corps   sur  
l’âme.    
Il   est   possible   aussi   de   lire   ce   dernier   ἤ   comme   une   conjonction   de   coordination  

exclusive,  qui  sépare  les  deux  contraires  σωµματικὸν  et  ψυχικὸν  en  les  mettant  sur  le  
même   plan  :   il   serait   alors   question   de   «  montrer   sa   supériorité   physique   ou  
morale667  ».  Dans  ce  cas,  le  second  groupe  en  οὔτε  perd  son  unité  sémantique  centrée  
autour  de  la  notion  d’épreuve  physique,  et  la  formule  introduite  par  ὅλως  n’apparaît  
plus  exclusivement  comme  une  définition  générale  de  la  lutte  et  du  pancrace668.  Or,  

                                                
665  De  praecognitione  6  (K.  XIV  631-‐‑633  =  CMG  5.8.1  p.  100-‐‑102).  Sur  ce  texte,  voir  Moraux  1985  p.  90-‐‑91.  
666  De  praecognitione  6  (K.  XIV  633-‐‑634  =  CMG  5.8.1  p.  102-‐‑104).  
667  C’est   la   traduction  retenue  par  D.  Gourevitch  qui   traduit  :   «  far  mostra  di  qualche  superiorità   fisica  o  psichica  »  

(Gourevitch  2001  p.  41).  
668  La  tentation  de  faire  cette  seconde  lecture  est  accrue  par  la  présence,  dans  l’édition  Kühn,  d’une  virgule  entre  

σωµματικὸν  et  ἢ,  qui  pourrait  être  supprimée.  



231  

dans  ce  passage,  Galien  distingue  précisément  les  sports  de  combat,  considérés  avant  
tout  comme  des  démonstrations  du  corps,  et  la  plaidoirie,  qui  par  déduction  se  range  
plutôt  dans   la   catégorie  des  performances   intellectuelles,  qui  certes  supposent  elles  
aussi  un  certain  effort  physique,  comme  le  montre  une  interprétation  possible  de  la  
fin  de  la  phrase.  
En  effet,  le  dernier  groupe  οὐχ  ὅλως  ἐγκαλούύµμενόός  τι  διαµμέένουσιν  ἴσχειν,  qui  nie  

que   l’enfant   soit   «  appelé   à   montrer   quelque   résistance   face   à   des   adversaires  
tenaces  »,   introduit   lui   aussi   par   ὅλως,   permet   de   synthétiser   les   cas   évoqués  
précédemment,   dans   lesquels   il   est   permis  d’inclure   ou   pas   le   cas  de   la   plaidoirie.  
Cette   formule   doit   donc   être   lue   comme   une   définition   des   sports   de   combat,   qui  
peut  aussi  être  valable  pour  les  procès.  En  effet,  rien  n’interdit  de  penser  que  Galien  
considère  la  lutte  et  le  pancrace,  au  même  titre  que  la  performance  judiciaire,  comme  
des   affrontements   mettant   à   l’épreuve   la   résistance,   c’est-‐‑à-‐‑dire   l’endurance   et   la  
force   de   deux   camps   adverses,   exprimées   par   le   participe   διαµμέένουσιν   et   par  
l’infinitif  ἴσχειν669.  La  dimension  agonistique  de  ces  deux  types  d’épreuves  suffirait  à  
justifier  une  telle  interprétation.  En  tout  cas,  l’une  et  l’autre  sont  considérées  comme  
une   source   d’anxiété,   comme   en   témoigne   le   verbe   ἀγωνιώώντων   employé   par  
Boethus  dans  la  phrase  qui  clôt  cet  extrait.  
  
Galien   laisse   donc   entendre   que   la   compétition   est   un   événement   angoissant.   La  

coïncidence  entre  concours  et  anxiété  trouve  d’ailleurs  une  illustration  lexicale  dans  
le   substantif   ἀγωνίία,   dérivé   de   ἀγώών,   qui   peut   avoir   selon   le   contexte   un   sens  
physique   ou   moral  :   en   effet,   ce   mot   désigne   tantôt   une   compétition,   tantôt   un  
exercice,   tantôt  une  angoisse.  La  question   se  pose  de   savoir   si  Galien   joue  de   cette  
polysémie  pour  critiquer  implicitement  les  compétitons670.    
La   réponse   est,   semble-‐‑t-‐‑il,   négative  :   dans   les   traités   galéniques,   on   ne   relève  

qu’une  dixaine  d’occurrences  du  nom  ἀγωνίία  ou  du  verbe  ἀγωνιάάω,  qui  désignent  
toujours   et   sans   ambiguïté   non   pas   l’effort   de   la   compétition,   mais   un   trouble   de  
l’esprit   ayant   des   conséquences   sur   le   corps   et   notamment   sur   le   pouls,   comme   le  
chagrin,  la  crainte  ou  la  honte671.    
La  clarté  de  l’acception  galénique  est  assez  bien  démontrée  par  le  chapitre  7  de  son  
Abrégé   des   livres   sur   le   pouls,   où   le  mot  ἀγωνίία  apparaît,   au   sein  d’une   liste,   en   co-‐‑
occurrence   avec   des   termes   évoquant   le   sport   par   rapport   auxquels   il   est   assez  

                                                
669  Le  rapprochement  entre  sport  et  plaidoirie  se  retrouve  aussi  dans  le  commentaire  au  Sur  l’officine  du  médecin  

quand  Galien  compare  la  tenue  vestimentaire  des  thérapeutes  et  des  avocats,  ces  derniers  étant  accoutrés  comme  
s’ils  allaient  faire  un  pancrace.  Cette  mise  en  parallèle,  essentiellement  moraliste,  est  analysée  en  II.C.3.a.    

670   Un   tel   jeu   de  mot   pourrait   être   comparé   au   rapprochement   opéré   par   Galien   entre   les   mots   ἀθλητήής   et  
l’adjectif  ἄθλιος,  «  misérable  »  ;  sur  ce  point,  voir  Protreptique  XI  11  (K.  I  31  =  Boudon-‐‑Millot    p.  110)  ;  sur  ce  point,  
voir  I.C.2.a.  

671  De  placitis  Hippocratis  et  Platonis  II  7,  17,  4  ;  III  7,  2,  2  ;  5,  4  ;  6,  3  (CMG  5.4.1.2  p.  155  et  213)  ;  De  sanitate  tuenda  ΙΙ  
9  (K.  VI  138,  6  =  CMG  5.4.2  p.  61)  ;  De  symptomatum  causis  ΙΙ  5  (K.  VII  192,  3)  ;  De  differentia  pulsuum  IV  3  (K.  VIII  
723,   8)  ;  De   praesagitione   ex   pulsibus  I   1   et   4   (Κ.   ΙΧ   219,   18   et   250,   11)  ;  De  methodo  medendi   XII,   5   (K.   X   841,   14).  
L’hésitation   entre   les   sens   agonistique   et   émotionnel   ne   se   retrouve   dans   aucun   autre   des  mots   de   la   famille  
d’ἀγώών,  qui  expriment  tous  sans  ambiguïté  l’idée  de  lutte,  et  non  pas  d’angoisse  ;  sur  ce  point,  voir  Chantraine  
1968  p.  17.  
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nettement  séparé.  Dans  ce  texte,  Galien  apprend  à  son  lecteur  comment  la  mémoire  
doit   intervenir  lorsqu’il  s’agit  de  diagnostiquer  le  pouls  d’un  patient.  En  effet,  pour  
porter   un   jugement   sur   les   pulsations   d’un  malade,  il   faut   comparer   ces   dernières  
non  pas  à  celles  d’un  autre  individu  sain  examiné  au  même  instant,  mais  à  celles  que  
le  patient  lui-‐‑même  manifestait  à  un  moment  où  il  n’était  pas  encore  malade.  Pour  ce  
diagnostic,   le  médecin  doit  donc  avoir  en  mémoire   le  pouls  normal  de  son  patient,  
qui  aura  été  observé  sur  ce  dernier  dans  un  moment  de  santé,  mais  aussi  de  repos,  
c’est-‐‑à-‐‑dire  lorsque  le  patient  n’accomplit  aucun  mouvement  extérieur672  :    
  
Οὔσης   δ'ʹ   οὐ   σµμικρᾶς   διαφορᾶς   τοῖς  

ἀνθρώώποις  πρὸς  ἀλλήήλους  ἐν  τῇ  ποσόότητι  τοῦ  
χρόόνου  τῆς  ἡσυχίίας,  ἀξιῶ  σε  τῶν  συνηθῶν,  οὓς  
προσδοκᾷς   ποτε   νοσοῦντας   ἐπισκέέπτεσθαι,  
πολλάάκις   ὑγιαινόόντων  ἧφθαι   κατ'ʹ   ἐκεῖνον   τὸν  
χρόόνον   ἐν   ᾧ   µμηδεµμίίαν   ἔξωθεν   ἔχει   τὸ   σῶµμα  
κίίνησιν   ἐκ   περιπάάτων   ἢ   δρόόµμων   ἢ   λουτροῦ   ἢ  
πάάλης  ἢ  ἐδωδῆς  ἢ  πόόσεως  ἢ  ἀγωνίίας  ἢ  θυµμοῦ  
τινος   ἢ   φόόϐου,   παραθέέµμενόόν   τε   τῇ   µμνήήµμῃ   τὴν  
ποσόότητα   τοῦ   τῆς   ἠρεµμίίας   χρόόνου,  
παραϐάάλλειν   αὐτῷ   τὸν   ἑκάάστοτε   φαινόόµμενον·∙  
εἶτ'ʹ   εἰ   µμὲν   πλείίων   εἴη,   καλεῖν   ἀραιὸν   τὸν  
σφυγµμόόν·∙   εἰ   δ'ʹ   ἐλάάττων,   πυκνόόν·∙   εἰ   δ'ʹ   ἴσος   τῷ  
κατὰ  φύύσιν,  σύύµμµμετρον.    

   Puisqu’il   existe   entre   les   hommes   une   variété  
non   négligeable   dans   la   quantité   du   temps   de  
tranquillité,   je   te   demande   de   toucher   souvent,  
quand   ils   sont   sains,   les   proches   que   tu   t’attends  
un   jour   à   examiner   malades   au   moment   où   leur  
corps   n’accomplit   aucun   mouvement   extérieur  
provenant   de   marches,   de   courses,   de   bain,   de  
lutte,   de   nourriture,   de   boisson,   d’angoisse,   de  
quelque  emportement  ou  de  quelque  crainte,  et,  en  
gardant   en   mémoire   la   quantité   du   temps   de  
calme,   de   le   comparer   à   celui   qui   se   manifeste   à  
chaque  fois  ;  puis,  s’il  est  plus  grand,  d’appeler  le  
pouls  rare,  s’il  est  moindre,  fréquent,  s’il  est  égal  à  
celui  qui  est  conforme  à  la  nature,  mesuré.    

  
Dans  ce  développement,  Galien  oppose  donc  le  pouls  qui  est  conforme  à  la  nature  

et   celui   qui   ne   l’est   pas,   lequel   est   observable   notamment   chez   les   gens   sains  
accomplissant   des   mouvements   extérieurs.   Parmi   ces   mouvements   figurent   tout  
d’abord   une   série   d’actions   liées   à   la   pratique   du   sport,   c’est-‐‑à-‐‑dire   les   activités  
physiques   que   sont   les   «  marches  »,   les   «  courses  »   et   la   «  lutte  »   (περιπάάτων   ἢ  
δρόόµμων…  ἢ  πάάλης),  mais  aussi  le  «  bain  »  (λουτροῦ),  qui  se  situe  entre  l’exercice  de  
vitesse  et  l’épreuve  de  combat  ;  Galien  cite  ensuite  le  couple  diététique  constitué  par  
l’«  alimentation  »  et  la  «  boisson  »  (ἐδωδῆς  ἢ  πόόσεως)  ;  c’est  alors  qu’est  mentionnée  
l’ἀγωνίία,   dont   le   sens   doit   être   établi   avec   certitude  ;   enfin   viennent   les   troubles  
psychiques   que   sont   l’«  emportement  »   et   la   «  crainte  »   (θυµμοῦ   τινος   ἢ   φόόϐου).  
Or,  en  raison  de  la  place  qu’il  occupe  entre  les  actions  nutritives  et  les  affections  de  
l’âme,  le  nom  ἀγωνίία  peut  difficilement  désigner  autre  chose  qu’une  «  angoisse  »,  et  
il   convient  donc  de   l’adjoindre  aux  deux  derniers  mots  de   listes,  qui  désignent  eux  
aussi   des   tourments   psychologiques.   Il   est   peu   probable   que   ce   terme   désigne   un  
concours   ou   un   exercice   sportif,   puisque   cette   catégorie   d’activités   a   été   citée   en  
ouverture  de   l’énumération   et  que,  dans   l’intervalle,  Galien  a  déjà  évoqué  d’autres  
actions,  comme  boire  et  manger  :  il  serait  étrangement  compliqué  de  voir  en  ἀγωνίία  
un  nouvel  exemple  emprunté  au  monde  du   sport  alors  que   la   liste  des  activités  en  
rapport   avec   ce   domaine   a,   semble-‐‑t-‐‑il,   été   close   quelques   instants   plus   tôt.   Ce  

                                                
672  Synopsis  librorum  suorum  de  pulsibus  7  (K.  IX  451,  1-‐‑11.)  
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passage  paraît  donc  apporter  la  preuve  que  Galien  ne  se  sert  pas  de  la  polysémie  du  
terme   ἀγωνίία   pour   souligner,   fût-‐‑ce   incidemment,   le   caractère   anxiogène   des  
compétitions,  même  dans  un  passage  où  le  jeu  de  mot  était  pourtant  favorisé  par  le  
contexte.  De  fait,  si  Galien  avait  fait  se  suivre  les  activités  du  sport  et  les  troubles  de  
l’âme  en  placant  le  mot  ἀγωνίία  en  position  charnière,  il  lui  eût  été  facile  de  créer  une  
ambiguïté  :   selon   que   le   lecteur   l’eût   rattaché   au   second   ou   au   premier   groupe,   ce  
terme  aurait  signifié  «  angoisse  »  ou  «  compétition  »  de  façon  indécidable.  
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I.  C.  La  subversion  générique  des  athlètes.  
  
  
  



236  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
Page   précédente  :  Girolamo  Mercuriale,  De  Arte  Gymnastica,   Venise,   1573,   p.   53,   cote  A   1801,   Fonds  Agache,  

Réserve  Commune  des  Universités  Lille  1,  Lille  2  et  Lille  3.  
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I.  C.  1.  La  bestialité  athlétique.  
  

I.  C.  1.  a.  Comparaisons  avec  les  animaux.  
  
En  faisant  tendre  les  athlètes  vers  la  bestialité,  Galien  provoque  un  ébranlement  de  

leur  identité  générique.  Dans  plusieurs  traités,  il  recourt  en  effet  à  des  comparaisons  
diffamatoires  qui  associent  les  athlètes  aux  animaux.  La  subversion  des  athlètes,  qui  
prend   alors   la   forme   d’une   caricature,   constitue   un   bestiaire   fait   d’oiseaux,   de  
cochons  et  d’ânes673.  La  diffamation  est  opérée  principalement  dans  le  Protreptique  et  
dans  les  traités  hygiéniques.    

Comme  des  cailles  et  des  perdrix.  
  
Tout  d’abord,  dans  le  chapitre  XIII  du  Protreptique,  alors  que  Galien  s’intéresse  à  la  

prétendue   force   des   athlètes,   dont   l’existence   et   a   fortiori   l’utilité   lui   semblent  
contestables,   il   évoque   le   temps   que   ces   derniers   passent   en   contact   avec   le   sol,  
comme  des  animaux674  :  
  
Τάάχ'ʹ   οὖν   ἐπὶ   τῷ   δι'ʹ   ὅλης   ἡµμέέρας  

κονίίεσθαι   δικαιοῦσιν·∙   ἀλλὰ   τοῦτόό   γε  
καὶ   τοῖς   ὄρτυξι   καὶ   τοῖς   πέέρδιξιν  
ὑπάάρχει,  καὶ,  εἴπερ  ἐπὶ  τούύτῳ,  µμέέγα  χρὴ  
φρονεῖν   κἀπὶ   τῷ   δι'ʹ   ὅλης   ἡµμέέρας  
βορϐόόρῳ  λούύεσθαι.  

   Peut-‐‑être   estiment-‐‑ils   alors   pouvoir   justement   se  
vanter  de  leurs  stations  dans  la  poussière  tout  au  long  
du   jour.  Mais   les  cailles  et   les  perdrix  en   font  autant,  
et   s’il   faut   se   vanter   d’un   pareil   mérite,   il   le   faut  
également  de  prendre   tout  au   long  du   jour  des  bains  
de  boue675.    

  
Les   longues   stations   des   athlètes   dans   la   poussière,   exprimées   par   l’infinitif  

substantivé  τῷ  δι'ʹ  ὅλης  ἡµμέέρας  κονίίεσθαι  repris  ensuite  par  τοῦτο,  donnent  lieu  à  
une   comparaison   avec   les   cailles   et   les   perdrix.   Le   parallélisme   est   simplement  
exprimé   par   l’emploi   d’un   καίί   adverbial  :   l’attitude   décrite   vaut   pour   les   sportifs,  
mais   «  aussi  »   pour   les   oiseaux.   En   outre,   dans   ce   passage,   l’hyperbole   du  
complément   δι'ʹ   ὅλης   ἡµμέέρας   exagère   le   temps   passé   dans   la   poussière   par   les  
athlètes  comme  par  les  volatiles.  Galien  stigmatise  ici  le  surentraînement  des  sportifs  
professionnels,   constamment   mis   à   l’épreuve   dans   le   sable   des   palestres   et   des  
stades.    
La   référence   aux   cailles   et   aux   perdrix   est   peut-‐‑être   une   allusion   aux   combats  

d’oiseaux,   qui   sont   assez   prisés   dans   l’Antiquité676,   tout   autant   que   les   sports   de  

                                                
673   Sur   le   bestiaire   galénique,   voir  Gourevitch   2008  ;   sur   la   place   de   l’homme   au   sein   de   l’ordre  animal,   voir  

Boudon  2008.  
674  Protreptique  XIII  4  (K.  I  33  =  Boudon-‐‑Millot    p.  112).  
675  Traduction  de  V.  Boudon-‐‑Millot.  
676  J.  Dumont  se  demande  même  si  les  combats  de  coq  ne  peuvent  pas  être  considérés  comme  un  «  sport  »  ;  voir  

Dumont  1988.  
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combats   pour   les   humains,   mais   Galien   renvoie   sans   doute   plutôt   à   une   réalité  
zoologique  :   ces  oiseaux   ronds   et   courts   sur   pattes,  plus   souvent  visibles   sur   le   sol  
que   dans   les   airs,   ont   pour   habitude   de   s’ébrouer   dans   la   terre   sèche   afin   de   se  
débarrasser  de  leurs  parasites.    
Or,   en   supposant   ironiquement   que   les   athlètes   puissent   s’enorgueillir   d’un   tel  

usage  de  la  poussière,  Galien  en  déduit  la  nécessité,  exprimée  par  χρήή,  de  se  vanter  
aussi   de   leurs   bains   de   boue,   désignés   par   l’expression   βορϐόόρῳ   λούύεσθαι.   Là  
encore,   de   façon   outrancière,   Galien   étend   cet   usage   à   l’ensemble   de   la   journée,  
comme   en   témoigne   la   répétition   du   complément   de   temps   δι'ʹ   ὅλης   ἡµμέέρας.   La  
mention  de   la  boue   suggère   implicitement   l’image  de   la  porcherie,  mais  Galien  ne  
semble   pas   vouloir   tirer   profit   de   cette   allusion   puisqu’il   ne   formule   pas   ici   de  
comparaison  entre  les  athlètes  et   les  cochons.  En  revanche,  cette  association  est   très  
clairement  établie  dans  le  Thrasybule,  auquel  V.  Boudon-‐‑Millot  renvoie  dans  la  note  3  
p.  112  de  son  édition  du  Protreptique.  

Comme  des  cochons.  
  
De   fait,   dans   le   chapitre   37   du  Thrasybule,   en   expliquant   que   son   traité   n’est   pas  

adressé  aux  athlètes  soi-‐‑disant  reconvertis  dans  la  gymnastique,  à  qui  un  tel  ouvrage  
ne  saurait  profiter,  Galien  compare  l’ancienne  activité  de  ces  imposteurs  à  la  vie  des  
porcs677  :  
  
Τίί   γὰρ   ἂν   καὶ   πλέέον   εἴη   τοῖς   χθὲς   µμὲν  

καὶ  πρώώην  πεπαυµμέένοις  τοῦ  παρὰ  φύύσιν  
ἐµμπίίπλασθαίί  τε  καὶ  κοιµμᾶσθαι,  τόόλµμης  δ'ʹ  
εἰς  τοσοῦτον  ἥκουσιν,  ὥσθ'ʹ  ὑπὲρ  ὧν  οὐδ'ʹ  
οἱ   ἱκανῶς   ἠσκηκόότες   <τὴν>   ἀκολούύθων  
τε   καὶ   µμαχοµμέένων   διάάγνωσιν   ἔχουσιν  
εὐπετῶς   ἀποφήήνασθαι,   περὶ   τούύτων  
ἀναισχύύντως  διατείίνεσθαι;  Τίί  µμάάθοιεν  ἂν  
οὗτοι   βαθὺ   καὶ   σοφὸν   καὶ   ἀκριϐὲς  
ἀκούύσαντες   θεώώρηµμα;  Θαυµμαστὸν   µμέέντ'ʹ  
ἂν  ἦν,  εἰ  τοῖς  µμὲν  ἐκ  παίίδων  ἀσκουµμέένοις  
ἐν   τοῖς   ἀρίίστοις   µμαθήήµμασιν   οὐχ   ἅπασιν  
ὑπάάρχει   κριταῖς   ἀγαθοῖς   εἶναι   τῆς  
τοιαύύτης  θεωρίίας,  ὅσοι  δ'ʹ  ἀσκοῦνται  µμέέν,  
ὥστ'ʹ   ἐν   ἄθλοις   νικᾶν,   ἀφυεῖς   δ'ʹ   ὄντες  
κἀκεῖ  στεφάάνων  µμὲν  ἠτύύχησαν,  ἐξαίίφνης  
δ'ʹ   ἀνεφάάνησαν   γυµμνασταίί,   τούύτοις   ἄρα  
µμόόνοις   ὑπάάρξει   νοῦς   περιττόός.   Καὶ   µμὴν  
ἐγρήήγορσις   µμᾶλλον   καὶ   φροντὶς   οὐκ  
ἀµμαθὴς   ἢ   ὕπνος   ὀξὺν   τὸν   νοῦν  
ἀπεργάάζονται   καὶ   τοῦτο   πρὸς   ἁπάάντων  
σχεδὸν   ἀνθρώώπων  ᾄδεται,   διόότι   πάάντων  
ἐστὶν   ἀληθέέστατον,   ὡς  γαστὴρ   ἡ   παχεῖα  

   En  effet,  quel  surcroît  d’intérêt  y  aurait-‐‑il  encore  à  en  
tirer   pour   ceux   qui,   hier   ou   avant-‐‑hier,   ont   mis   un  
terme  à  leur  gavage  et  à  leur  sommeil  contre  nature,  et  
qui   en   sont   venus   à   un   tel   point   d’audace   qu’ils  
concentrent   impudemment   tous   leurs   efforts   sur   les  
sujets   sur   lesquels  mêmes  ceux  qui   sont   suffisamment  
exercés  à  comprendre  l’enchaînement  par  conséquence  
et   du   combat   par   contradiction   ne   peuvent   pas  
s’exprimer   facilement  ?   Ces   individus,   que  
comprendraient-‐‑ils   à   l’écoute   d’un   examen   profond,  
savant   et   précis  ?   Certes,   il   serait   bien   étonnant,   alors  
qu’il  n’est  pas  possible  à  tous  ceux  qui  depuis  l’enfance  
s’exercent   dans   les   meilleures   études   à   être   de   bon  
juges  d’une  telle  théorie,  que  ceux  qui  s’entraînent  afin  
de   vaincre   dans   les   compétitions,   mais   qui,   par  
manque  de  dispositions  naturelles,  n’y  ont  pas  obtenu  
de   couronnes   et   qui,   en   un   instant,   se   sont   présentés  
comme   des   programmateurs   sportifs   –   que   ces  
hommes   donc   soient   les   seuls   à   disposer   d’un   esprit  
exceptionnel.   En   vérité,   ce   sont   l’état   d’éveil   et   la  
concentration   contraire   à   l’ignorance,   plutôt   que   le  
sommeil,  qui  rendent  l’esprit  pénétrant,  et  voici  ce  qui  
est   chanté  par   la   quasi   totalité   de   gens,   parce   que,   de  

                                                
677  Thrasybule  37  (K.  V  877,  16  -‐‑  879,  6  =  SM  III  p.  84-‐‑85).    
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τὸν  νοῦν  οὐ  τίίκτει  τὸν  λεπτόόν.  Ἴσως  οὖν  ἡ  
κόόνις  ἔτι  µμόόνη  σοφίίαν  αὐτοῖς  ἐδωρήήσατο.  
Τὸν   µμὲν   γὰρ   πηλόόν,   ἐν   ᾧ   πολλάάκις  
ἐκυλινδοῦντο,   τίίς   ὑπολαµμϐάάνει   σοφίίας  
εἶναι  δηµμιουργὸν  ὁρῶν  γε  καὶ  τοὺς  σῦς  ἐν  
αὐτῷ   διατρίίϐοντας;   Ἀλλ'ʹ   οὐδ'ʹ   ἐν   τοῖς  
ἀποπάάτοις   εἰκόός,   ἐν   οἷς   διηµμέέρευον,  
ἀγχίίνοιαν  φύύεσθαι.   Καὶ   µμὴν   παρὰ   ταῦτ'ʹ  
οὐδὲν   ἄλλο   πρόότερον   ἔπραττον·∙   ὅλον  
γὰρ  ἑωρῶµμεν  αὐτῶν  τὸν  βίίον  ἐν  ταύύτῃ  τῇ  
περιόόδῳ   συστρεφόόµμενον   ἢ   ἐσθιόόντων   ἢ  
πινόόντων   ἢ   κοιµμωµμέένων   ἢ  
ἀποπατούύντων   ἢ   κυλινδουµμέένων   ἐν  
κόόνει  τε  καὶ  πηλῷ.  

toutes   les   maximes,   c’est   la   plus   vraie  :  «  Ventre   gros  
n’enfante  pas  esprit  fin  ».  Peut-‐‑être  sera-‐‑ce  donc  encore  la  
poussière  à  elle  seule  qui  leur  aura  donné  de  la  sagesse.  
En   effet,   la   boue   dans   laquelle   ils   se   roulent   souvent,  
qui   se   figure   qu’elle   puisse   être   créatrice   de   sagesse,  
puisque,   sans   doute,   les   porcs   eux   aussi  y  passent  du  
temps  ?   Mais   il   n’est   pas   non   plus   vraisemblable   de  
penser   que   c’est   dans   les   excréments   où   ils   passaient  
leur   journée   que   naissait   leur   vivacité   d’esprit.   Et  
assurément,  en  plus  de  ces  usages,   ils  ne  faisaient  rien  
d’autre   auparavant  :   en   effet,   nous   avons   vu  que   leur  
vie   entière   se  déroulait   dans   cette   routine  périodique,  
où  il  mangeaient,  buvaient,  dormaient,  déféquaient  ou  
se  roulaient  dans  la  poussière  et  la  boue.  

  
Ce  passage,  qui  mentionne  lui  aussi  de  longues  stations  dans  la  poussière  et  dans  la  

boue,  vaut  aux  sportifs  d’être  comparés  non  plus  à  des  oiseaux,  mais  à  des  cochons.  
Une   fois   encore,   le   rapprochement   est   opéré   au   moyen   du   seul   emploi   d’un   καίί  
adverbial,  montrant  que   l’usage  décrit   chez   les   athlètes   s’observe  «  aussi  »   chez   les  
animaux.  En  outre,   le  parallèle  entre  les  sportifs  et   les  porcs  est  clairement  souligné  
sur   le   plan   syntaxique   par   la   répétition   de   la   préposition   ἐν,   qui   figure   dans  
l’expression  πηλόόν  ἐν  ᾧ  πολλάάκις  ἐκυλινδοῦντο,  avant  d’être  reprise  dans  ἐν  αὐτῷ  
διατρίίϐοντας,   à   quoi   répond   ensuite   ἀποπάάτοις…   ἐν   οἷς   διηµμέέρευον.   Une   fois  
encore,   le   temps   passé   par   les   athlètes   dans   de   tels   épanchements   est   exagéré.  Au  
moyen   de   la   gradation   πολλάάκις…   διατρίίϐοντας…   διηµμέέρευον…   οὐδὲν   ἄλλο  
πρόότερον   ἔπραττον   («  souvent…   passent   du   temps…   passaient   leur   journée…   ne  
faisaient   rien  d’autre  auparavant  »),  Galien  suggère  même  que   les  stations  aux  sols  
sont,  plus  qu’une  pratique  fréquente,  une  véritable  obsession,  comme  le  soulignent  la  
reprise  du  préverbe  δια-‐‑  et  un  effet  de  rime  en  -‐‑ον.    
En   outre,   l’allusion   aux   cochons   offre   à   Galien   l’opportunité   d’une   déviation  

scatologique,  puisque  la  boue  des  porcheries  se  compose  aussi  d’excréments.  Ainsi,  
ce  n’est  plus  seulement  la  longueur  des  bains  de  boue  qui  est  stigmatisée,  mais  aussi  
indirectement   la   suralimentation,   qui   contraint   les   athlètes   à   de   permanentes  
évacuations   fécales.   L’image   de   cette   immersion   insalubre,   constituée   par   les  
nombreux  emplois  de  la  préposition  ἐν,  est  renforcée  par  celle  de  l’enveloppement  et  
de  la  roulade  grâce  à  deux  occurrences  du  verbe  médio-‐‑passif  κυλινδέέοµμαι  et  grâce  à  
l’emploi  de  l’expression  τὸν  βίίον  ἐν  ταύύτῃ  τῇ  περιόόδῳ  συστρεφόόµμενον,  qui  désigne  
le   retour   cyclique   des  mêmes   occupations.   Sans   doute   Galien   se   souvient-‐‑il   ici   du  
chant   X   de   l’Odyssée,   où   les   compagnons   d’Ulysse,   humiliés,   se   comportent   en  
cochons  dans   la  demeure  de  Circé678.  Peut-‐‑être  songe-‐‑t-‐‑il  aussi  au  Sur   les   femmes  de  
Sémonide,   où   la   créature   porcine   «  assise   dans   le   fumier   s’engraisse  »   (ἐν   κοπρίίηισιν  
ἡµμέένη   πιαίίνεται)   alors   que   toutes   ses   affaires   «  de   fange   souillées  »   (ϐορϐόόρωι  

                                                
678   Sur   la   prétendue   métamorphose   des   compagnons   d’Ulysse,   qui   s’apparenterait   plutôt   à   une   forme   de  

dénaturation,  voir  Escola  et  Rabau  2010  ;  Cuvelier,  Richer,  Storme  2010.  
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πεφυρµμέένα)   «  roulent   sur   le   sol  »   (κυλίίνδεται   χαµμαίί)679  ;   si   la   référence   à   ce   texte  
misogyne  est  pertinente,  on  peut  admettre  que  la  féminisation  implicite  des  athlètes  
vient  alourdir  la  diatribe680.  
Le  motif  des  cochons  est  également  souligné  par  un   jeu  de  mot.  En  effet,   les   trois  

premières   lettres  du  verbe  συστρεφόόµμενον   font   entendre   le  mot  σῦς   («  cochons  »).  
Ce  procédé  phonologique  trouve  d’ailleurs  une  expression  plus  appuyée  encore  dans  
un  autre  passage  du  même   traité,   où  Galien   compare   à  nouveau   les   athlètes   à  des  
cochons.  
  
En  effet,  dans  le  chapitre  46  du  Thrasybule,  Galien  montre  à  quel  point  les  sportifs  

professionnels,  même  les  plus  récompensés,  sont   faibles  et   inutiles  dans  le  contexte  
militaire681  ;  pour  ce  faire,  il  se  réfère  à  nouveau  à  la  réalité  porcine,  qui  est  également  
suggérée  lorsqu’il  rapporte  les  grognements  d’un  grossier  personnage682  :  
  
Ἔν   τε   γὰρ   ὁδοιπορίίαις   ἁπάάσαις  

ἄχρηστοι   τελέέως   ἦσαν   ἔν   τε   [ταῖς]  
πολεµμικαῖς   πράάξεσιν,   ἔτι   δὲ   µμᾶλλον   ἐν  
πολιτικαῖς   τε   καὶ   γεωργικαῖς,   εἰ   δέέ   που  
καὶ   φίίλῳ   νοσοῦντι   παραµμεῖναι   δέέοι,  
πάάντων   ἀχρηστόότατοι   συµμϐουλεῦσαίί   τε  
καὶ  συσκέέψασθαι   καὶ  συµμπρᾶξαι,  ταύύτῃ  
µμέέν,   ᾗπέέρ   γε   καὶ   οἱ   σύύες.   Ἀλλ'ʹ   ὅµμως   οἱ  
τούύτων   ἀτυχέέστατοι   καὶ   µμηδεπώώποτε  
νικήήσαντες   ἐξαίίφνης   ἑαυτοὺς  
ὀνοµμάάζουσι   γυµμναστάάς,   εἶτ'ʹ   οἶµμαι   καὶ  
κεκράάγασιν   οὐδὲν   ἧττον   τῶν   συῶν  
ἐκµμελεῖ  καὶ  βαρϐάάρῳ  φωνῇ…  Παρελθὼν  
εἰς   τὸ   µμέέσον   ἐξαίίφνης   ὁ   αὐτοδίίδακτος  
ἐκεῖνος   γυµμναστὴς   ἐκδύύσας   παιδάάριον  
ἐκέέλευσεν   ἡµμᾶς   τρίίϐειν   τε   τοῦτο   καὶ  
γυµμνάάζειν   ἢ   σιωπᾶν   περὶ   τρίίψεως   καὶ  
γυµμνασίίων,   εἶτ'ʹ   ἐφεξῆς   ἐϐόόα·∙   "ʺΠοῦ   γὰρ  

   Dans   toutes   les   marches,   ils   étaient   parfaitement  
inutiles,  ainsi  que  dans  les  actions  militaires,  et  encore  
plus  dans  les  actions  politiques  et  agricoles,  et  de  plus,  
si  jamais  quelque  part  il  leur  fallait  rester  auprès  d’un  
ami  malade,   de   tous   ils   étaient   les   plus   inutiles   pour  
donner   un   conseil,   pour   regarder,   pour   aider,   de   la  
même   manière   sans   doute   que   le   feraient   aussi   les  
porcs.   Cependant   les   plus   malchanceux   d’entre   eux  
qui   n’ont   même   jamais   encore   remporté   de   victoire,  
du  jour  au  lendemain,  se  donnent  eux-‐‑mêmes  le  nom  
de  programmateurs  sportifs,  après  quoi  -‐‑  je  crois  -‐‑  eux  
aussi   crient,   en   rien   moins   que   les   porcs,   d’une   voix  
dissonante   et   grossière…   Ce   programmateur   sportif  
autodidacte,   parvenu   tout   à   coup   au   milieu   du  
groupe,  après  avoir  fait  dévêtir  un  jeune  esclave,  nous  
ordonna  de  le  frotter  et  de  l’entraîner,  ou  bien  de  nous  
taire  au  sujet  du  massage  et  des  exercices  physiques,  à  
la   suite  de  quoi   il   criait  :   "ʺOù  Hippocrate  a-‐‑t-‐‑il  mis   le  

                                                
679  Je  remercie  H.  von  Staden  de  m’avoir  suggéré,  au  tout  début  de  mes  recherches,  d’étudier  ce  rapprochement  

avec  Sémonide,  Sur  les  Femmes,  West  fr.  7,  2-‐‑6  :  
«  …  Τὴν  µμὲν  ἐξ  ὑὸς  τανύύτριχος,  
τῆι  πάάντ'ʹ  ἀν'ʹ  οἶκον  βορϐόόρωι  πεφυρµμέένα  

ἄκοσµμα  κεῖται  καὶ  κυλίίνδεται  χαµμαίί·∙      

αὐτὴ  δ'ʹ  ἄλουτος  ἀπλύύτοις  ἐν  εἵµμασιν  

ἐν  κοπρίίηισιν  ἡµμέένη  πιαίίνεται.  »  
«  …  Celle  née  de  la  truie  aux  longues  soies  
a  toutes  les  choses  dans  sa  maison,  de  fange  souillées,  

qui  sans  ordre  gisent  et  roulent  à  terre.    

Elle-‐‑même,  sans  prendre  de  bain,  dans  des  vêtements  non  lavés,  

assise  dans  le  fumier,  s’engraisse.  »    
680   P.   Brulé   indique,   à   propos   du   chapitre   44   du   traité   Sur   la   gymnastique   de   Philostrate,   que   «  la   dérive  

paresseuse   des   athlètes   est   évidemment   féminine  »  :   l’athlète   possèderait   ainsi   un   «  corps   en   équilibre…   entre  
l’homme  et  la  femme  »  (Brulé  2006-‐‑a  p.  278-‐‑279).  Dès  lors  que  l’on  admet  la  pertinence  du  sous-‐‑texte  sémonidien,  
cette  remarque  pourrait  bien  ne  pas  être  complètement  étrangère  à  l’image  de  l’athlète  galénique.    

681  Sur  ce  point,  voir  I.B.1.a.  
682  Thrasybule  46  (K.  V  894,  9-‐‑18  ;  895,  8-‐‑14  =  SM  III  p.  96-‐‑97).  
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Ἱπποκράάτης   εἰσῆλθεν   εἰς   σκάάµμµμα;   Ποῦ  
δ'ʹ   εἰς   παλαίίστραν;   Ἴσως   οὐδ'ʹ  
ἀναχέέασθαι   καλῶς   ἠπίίστατο."ʺ   Οὗτος  
µμὲν  οὖν  ἐκεκράάγει…    

pied  dans   la   fosse  ?  Où  dans  une  palestre  ?  Peut-‐‑être  
même  ne   savait-‐‑il   pas   bien   s’appliquer   de   l’huile   sur  
lui-‐‑même  ?"ʺ   Cet   individu   n’avait   donc   de   cesse   de  
crier…  

  
Ce  texte  comporte  de  nombreux  reproches.  Galien  commence  par  rappeler  la  nullité  

des  athlètes  dans  le  contexte  de  l‘armée  :  ces  derniers  y  sont  en  effet  «  les  plus  inutiles  
pour  donner  un  conseil,  pour  regarder,  pour  aider,  de  la  même  manière  sans  doute  
que   le   feraient   aussi   les   porcs  »   (συµμϐουλεῦσαίί   τε   καὶ   συσκέέψασθαι   καὶ  
συµμπρᾶξαι,   ταύύτῃ   µμέέν,   ᾗπέέρ   γε   οἱ   σύύες).   La   comparaison   avec   les   cochons  
s’exprime  ici  au  moyen  de  la  corrélation  ταύύτῃ…  ᾗπερ,  soulignée  par  les  particules  
assertives  µμέέν  et  γε  ;  mais  elle  est  aussi  renforcée  par  une  paronomase  en  συ  obtenue  
grâce  à  la  répétition  du  préverbe  συν-‐‑.  En  effet,  ce  préfixe,  qui  exprime  l’idée  d’une  
coopération,   est   employé   à   trois   reprises   dans   les   verbes   d’action   συµμϐουλεῦσαι,  
συσκέέψασθαι   et  συµμπρᾶξαι,   compléments   de   l’adjectif  ἀχρηστόότατοι.  La   capacité  
des   athlètes   à   créer   une   communauté   d’entraide   est   ainsi   fortement   niée,   avant   de  
résonner   ironiquement   dans   le   σύύες   final,   qui   incarne   l’antithèse   bestiale   de   la  
solidarité.  Par  ailleurs,  à  la  faveur  d’un  accident  phonétique  où  le  -‐‑ν  du  préverbe  συν  
tombe   devant   le   sigma   de   σκέέψασθαι,   l’infinitif   συσκέέψασθαι   produit   la  
combinaison   phonétique   συσ-‐‑,   qui   ressemble   encore   plus   au  mot   σύύες,   comme   on  
avait  déjà  pu  l’observer  dans  le  participe  συστρεφόόµμενον  du  chapitre  37683.  
Dans  un  second  temps,  Galien  blâme  les  athlètes  malchanceux  qui,  reconvertis  dans  

le  métier  d’entraîneurs,   revendiquent   le  statut  de  maîtres  de  gymnastique.  Selon   le  
médecin  de  Pergame,  ces   individus  montrent  un  comportement  bestial,  qui  permet  
de  réitérer  une  comparaison  avec  les  porcs,  mise  en  rapport  cette  fois-‐‑ci  avec  le  son  
de   la   voix  :   «  ils   crient   en   rien   moins   que   les   porcs   d’une   voix   dissonante   et  
grossière  »   (κεκράάγασιν   οὐδὲν   ἧττον   τῶν   συῶν   ἐκµμελεῖ   καὶ   βαρϐάάρῳ   φωνῇ).  
Galien   tire   ici   profit   de   la   ressemblance   phonétique   de   βάάρϐαρος   avec   le   mot    
βόόρϐορος  :   la   grossièreté   des   cris   apparaît   ainsi   comme   le   traduction   verbale   du  
bourbier   où   se   vautrent   les   cochons.   En   outre,   dans   le   verbe   κεκράάγασιν,   la  
combinaison  κρ-‐‑  reproduit  le  grognement  porcin.  
Enfin,   la   tendance   à   vociférer   qui   s’observe   chez   les   athlètes   reconvertis   est  

confirmée  par  l’anecdote  qui  clôt  cet  extrait.  En  effet,  dans  la  fin  du  passage,  Galien  
reconstitue  une   saynète  dans   laquelle  une  discussion  de  médecins   raisonnables   est  
brutalement   interrompue   par   l’irruption   d’un   maître   de   gymnastique   autodidacte  
qui  surgit  au  milieu  du  groupe  et  lance  un  défi  en  criant  à  la  cantonade684.  Outre  le  
scandale,  dénoncé  par  Galien,  qui  consiste  à  critiquer  Hippocrate  sans  même  l’avoir  
lu,   tout   ici   suggère   la  démesure  du  personnage  :  par   son  manque  de  discrétion,   sa  
trivialité,   la   longueur   de   ses   cris,   suggérée   par   l’imparfait   ἐϐόόα,   l’autodidacte  
s’éloigne  de  la   raison  et   tend  vers   la  bestialité.  Dans   la  restitution  de  ses  propos  au  

                                                
683  Voir,  plus  haut,  la  fin  de  l’analyse  de  Thrasybule  37  (K.  V  877,  16  -‐‑  879,  6  =  SM  III  p.  84-‐‑85).  
684  Il  s’agit  peut-‐‑être  de  Théon  d’Alexandrie,  qui  est  cité  à  plusieurs  reprises  dans  le  Thrasybule.  Sur  Théon,  voir  

Introduction  3.2.  
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discours  direct,  ses  cris  sont  rendus  sensibles  par  la  répétition  de  l’interrogatif  ποῦ,  
qui  résonne  ensuite  dans  les  mots  οὗτος  et  οὖν,  tandis  que  des  grognements  porcins  
se   laissent   deviner   dans   la   combinaison   κρ-‐‑   du   plus-‐‑que-‐‑parfait   ἐκεκράάγει,   qui  
reprend  le  parfait  κεκράάγασιν  employé  auparavant.    

Pires  que  des  cochons.  
  
Dans  deux  autres  passages  du  corpus  galénique,  il  arrive  même  que  la  comparaison  

animale  soit  combinée  avec  une  gradation,  qui  donne  à  penser  que  la  bestialité  des  
sportifs  est  plus  grande  encore  que  celle  des  cochons.  Ainsi,  dans   le  chapitre  XI  du  
Protreptique,   après   avoir   désapprouvé   les   longs   repas   nocturnes   des   athlètes,   qui  
vivent  en  décalage  par  rapport  au  reste  des  hommes,  Galien  écrit685  :        
  
Ἡνίίκα   γὰρ   οἱ   κατὰ   φύύσιν   βιοῦντες   ἀπὸ  

τῶν   ἔργων   ἤκουσιν   ἐδεσµμάάτων   δεόόµμενοι,  
τηνικαῦθ'ʹ   οὗτοι   διανίίστανται   τῶν   ὕπνων,  
ὥστε  ἐοικέέναι  τὸν  βίίον  αὐτῶν  ὑῶν  διαγωγῇ,  
πλήήν   γ'ʹ   ὅσον   οἱ  µμὲν   ὕες   οὐχ   ὑπερπονοῦσιν  
οὐδὲ   πρὸς   ἀνάάγκην   ἐσθίίουσιν,   οἱ   δὲ   καὶ  
ταῦτα  πάάσχουσι   καὶ   ῥοδοδάάφναις  ἐνίίοτε  τὰ  
νῶτα  διακναίίονται.  

   En  effet  c’est  à  l’heure  où  les  gens  qui  vivent  selon  
la   nature   quittent   leurs   travaux   pour   prendre   leur  
repas,  que  ceux-‐‑ci  émergent  du  sommeil  ;  aussi   leur  
mode   de   vie   ressemble-‐‑t-‐‑il   au   comportement   des  
porcs,   si   ce   n’est   que   les   porcs   ne   se   fatiguent   pas  
outre   mesure,   ni   ne   mangent   par   contrainte,   tandis  
que  les  athlètes  se  plient  à  ces  excès  et  ont  parfois  en  
outre  le  dos  lacéré  de  lauriers  roses686.    

  
Ici,   la   ressemblance   entre   la  vie  des   athlètes  et   celle  des   cochons,   exprimée  par   le  

verbe  ἐοικέέναι,  se  fonde  d’abord  sur  le  critère  du  sommeil  avant  d’être  élargie  à  tout  
le  genre  de  vie.  Les  porcs,  comme  les  athlètes,  se  lèvent  à  l’heure  où  les  travailleurs  
font  une  pause  pour  se  restaurer,  mais  montrent  aussi  une  propension  à  se  vautrer  
dans  la  jouissance  matérielle687.  Cependant,  la  tournure  concessive  à  valeur  exclusive  
πλήήν  γε  relativise  aussitôt  cette   ressemblance  en   introduisant  une  distinction  entre  
les  athlètes  et  les  porcs,  désignés  respectivement  par  les  formules  οἱ  µμὲν  ὕες  et  οἱ  δὲ.  
Or  la  correction  apportée  ici  par  Galien  n’a  pas  pour  but  de  ramener  les  athlètes  dans  
les  bornes  de  l’humanité,  mais  au  contraire  d’aggraver  leur  bestialité,  placée  sous  le  
signe  d’une  démesure  et  d’une  violence  propres  à  leur  genre  de  vie.  Ainsi,  tandis  que  
les   porcs   expriment   les   caractéristiques   proprement   bestiales   de   leur   espèce,   les  
sportifs  professionnels  offrent  le  spectacle  d’une  animalité  contre  nature,  pire  encore  
que  celle  des  bêtes,  où  les  efforts  excessifs  et   l’alimentation  contrainte  ont  remplacé  
les   lois   de   la   régulation   spontanée.   Les   stigmates   laissés   par   les   coups   de   lauriers  
roses  sont  une  marque  infâmante  trahissant  à  la  fois  la  brutalité  des  entraîneurs  et  la  
dégénérescence   des   athlètes,   soumis   à   des   règles   hygiéniques   et   disciplinaires   que  

                                                
685  Protreptique  XI  5  (K.  I  28-‐‑29  =  Boudon-‐‑Millot    p.  107-‐‑108).    
686  Traduction  de  V.  Boudon-‐‑Millot.  
687  Comme  le  souligne  V.  Boudon-‐‑Millot  dans   la  note  1  p.  108  de  son  édition  du  Protreptique,  on  retrouve  une  

image   semblable   chez  Platon  dans   la  République  VII   535   e   à  propos  de   ceux  qui  ne  nourrissent  pas   le  désir  de  
s’instruire  et  qui  se  vautrent  dans  leur  ignorance  «  comme  un  pourceau  dans  la  fange  »  (voir  République  IX  586  a  ;  
Dion  de  Pruse,  Or.  XXX  33  et  VIII  14).  Cette  référence  s’applique  d’ailleurs  aussi  bien  aux  chapitres  37  et  46  du  
Thrasybule  étudiés  précédemment.  
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leur  corps  n’est  pas  fait  pour  endurer688.  Ces  châtiments,  qui  sont  sans  doute  utilisés  
lors   des   exercices   physiques,   peuvent   aussi   trouver   leur   place   dans   les   repas   à  
supposer  que  les  athlètes  refusent  parfois  de  se  laisser  gaver  par  leurs  entraîneurs.  Le  
blâme   caricatural   puise   ainsi   sa   force   dans   l’image   hyperbolique  de   la   torture,   qui  
vient  prendre  le  relais  du  rapprochement  opéré  avec  les  animaux.  
  
Une   autre   comparaison   animale   apparaît   également   dans   le   chapitre   3   du   Sur  
l’exercice   avec   la   petite   balle   pour   placer   les   athlètes   en   dessous   des   cochons.   À  
nouveau,  le  procédé  a  pour  effet  de  rejeter  les  athlètes  en-‐‑deça  de  la  bestialité.  Dans  
ce  passage,   après   avoir  montré   à  quel  point   l’exercice   avec   la  petite  balle   était  une  
activité  accessible  d’un  point  de  vue  pratique  et  financier,  Galien  en  montre  l’intérêt  
pour  le  corps  et  l’esprit689  :  dans  ce  sport,  toutes  les  parties  sont  mobilisées  de  façon  
homogène   et   peuvent   être   soumises   à   des   mouvements   très   variés  ;   il   décrit   alors  
cette   activité   pour   en  montrer   l’utilité,   notamment   lorsqu’il   s’agit   de   s’exercer   à   la  
stratégie,  qui  ne  s’apprend  guère  dans  les  exercices  de  la  palestre690  :  
  
Καὶ  γὰρ  καὶ,  ὅσα  κατὰ  παλαίίστραν  

πονοῦσιν,   εἰς   πολυσαρκίίαν   µμᾶλλον  
ἢ   ἀρετῆς   ἄσκησιν   φέέρει.   Πολλοὶ  
γοῦν   οὕτως   ἐπαχύύνθησαν,   ὡς  
δυσχερῶς   ἀναπνεῖν.   Ἀγαθοίί   γ'ʹ   οὐδ'ʹ  
ἂν   οἱ   τοιοῦτοι   πολέέµμου   γέένοιντο  
στρατηγοὶ   ἢ  βασιλικῶν   ἢ  πολιτικῶν  
πραγµμάάτων   ἐπίίτροποι·∙   θᾶττον   ἂν  
τοῖς   ὑσὶν   ἢ   τούύτοις   τις   ὁτιοῦν  
ἐπιτρέέψειεν.  

   Et   précisément,   tous   les   efforts   que   l’on   fait   à   la  
palestre   portent   vers   l’abondance   de   chair   plutôt   que  
vers   l’exercice  de   la  pensée.  Εn   tout  cas,   ce  qu’il  y  a  de  
sûr,   c’est   que   nombreux   sont   ceux   qui   ont   été   rendus  
épais   au   point   de   respirer   avec   difficulté.   Assurément,  
les  individus  de  cette  nature  ne  deviendraient  même  pas  
de  bons  stratèges  de  guerre,  de  bons  intendants  de  biens  
impériaux  ou  de  bons  gestionnaires  d’affaires  politiques.  
On   aurait   plus   vite   fait   de   confier   une   mission,   quelle  
qu’elle  soit,  à  des  porcs  plutôt  qu’à  eux.  

  
L’exercice  avec  la  petite  balle  est  donc  présenté  comme  un  sport  qui  fait  travailler  

l’intelligence,   contrairement   aux   exercices   de   la   palestre,   où   l’on   recherche  
l’abondance   de   chair   au   prix   de   graves   difficultés   respiratoires.  Ainsi,   alors  même  
qu’il   existe   de   bons   exercices,   les   athlètes   préfèrent   se   tourner   vers   ceux   qui   font  
d’eux  des  animaux.  Inexercés  à  la  réflexion,  gênés  jusque  dans  l’activité  naturelle  de  
la  respiration,  les  sportifs  entraînés  à  la  lutte  s’avèrent  donc  incapables  d’embrasser  
des   carrières   militaires   ou   administratives.   C’est   alors   que   la   critique   vire   au  
sarcasme  :  au  moyen  de  la  tournure  comparative  θᾶττον…  ἢ…,  les  porcs  sont  jugés  
supérieurs   aux   athlètes.   Dans   la   lignée   de   l’apologue   versifiée   du  Protreptique,   qui  
raconte  l’affrontement  sportif  des  bêtes  et  des  hommes,  Galien  envisage,  sur  le  mode  
potentiel,  que  les  cochons  pourraient  être  de  meilleurs  gestionnaires  que  les  sportifs,  
dans   quelque   domaine   que   ce   soit.   L’injure   est   de   taille   quand   on   sait   à   quoi  
ressemble   le   milieu   de   vie   des   cochons.   De   fait,   au   moins   depuis   Sémonide   et  
l’ouverture  du  Sur   les   femmes,   la   saleté  des  porcheries   sert   généralement  de   contre-‐‑

                                                
688   Sur   le   châtiment   corporel   infligé   par   leur   maîtres   de   gymnastique,   qui   avaient   coutume   de   frapper   les  

athlètes  avec  des  branches  de  lauriers  roses,  voir  I.C.2.c.    
689  Pour  un  examen  complet  de  toutes  les  qualités  de  l’exercice  avec  la  petite  balle,  voir  II.A.2.c.  
690  De  parvae  pilae  exercitio  3  (K.  V  905,  11-‐‑17  =  SM  I  p.  98).  
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modèle  en  matière  d’organisation,  puisque  la  truie  «  a  toutes  les  choses  dans  sa  maison,  
de   fange   souillées,   /   qui   sans  ordre  gisent   et   roulent  à   terre  »   (πάάντ'ʹ  ἀν'ʹ  οἶκον  βορϐόόρωι  
πεφυρµμέένα   /  ἄκοσµμα  κεῖται  καὶ  κυλίίνδεται  χαµμαίί691).  Les  athlètes,  que  Galien   juge  
donc  moins  organisés  que  les  cochons,  en  ressortent  d’autant  plus  accablés.    

Homophagie  et  morsures  bestiales.  
     
En  tout  cas,  même  si,  par  un  effet  de  surenchère  rhétorique,  Galien  souligne  ici  une  

différence   entre   les   porcs   et   les   sportifs   professionnels,   il   est   certain   que,   par   le  
procédé   de   la   comparaison,   il   entend   rapprocher   les   deux   espèces,   placées   toutes  
deux  sous  le  signe  de  la  bestialité.  Il  apparaît  ainsi  que,  dans  le  discours  galénique,  
les  athlètes  finissent  par  ressembler  à  l’animal  dont  la  viande  constitue,  avec  le  pain,  
la   base   de   leur   alimentation692.   Peut-‐‑être   Galien   a-‐‑t-‐‑il   même   voulu   suggérer  
implicitement  le  fantasme  d’une  métamorphose  en  porc  par  ingestion  alimentaire  et  
donc  aussi  celui  d’une  homophagie  porcine  :  les  hommes  deviendraient  des  porcs  en  
mangeant   la  chair  de  ces  animaux,   finissant  donc  par  consommer  des   individus  de  
leur   propre   espèce.   Il   est   bien   connu   d’ailleurs   que   les   porcs   élevés   dans   un  
confinement  excessif  se  mangent  entre  eux  en  s’arrachant  la  queue  et  l’arrière-‐‑train.  
Mais  en  outre,  dans  le  premier  chapitre  du  livre  III  du  Sur  la  faculté  des  aliments,  qui  
est  consacré  à   la  consommation  de  viande,  Galien  observe  que  les  chairs  porcine  et  
humaine  présentent  des  similitudes693  :  
  
Τῆς   δ'ʹ   ὑείίας   σαρκὸς   τὴν   πρὸς  

ἄνθρωπον   ὁµμοιόότητα   καταµμαθεῖν   ἔστι  
κἀκ  τοῦ  τινας  ἐδηδοκόότας  ἀνθρωπείίων  
κρεῶν   ὡς   ὑείίων   οὐδεµμίίαν   ὑπόόνοιαν  
ἐσχηκέέναι   κατάά   τε   τὴν   γεῦσιν   αὐτῶν  
καὶ   τὴν   ὀσµμήήν·∙   ἐφωράάθη   γὰρ   ἤδη   που  
τοῦτο   γεγονὸς   ὑπόό   τε   πονηρῶν  
πανδοχέέων  καὶ  ἄλλων  τινῶν.  

   La   ressemblance  de   la  viande  de  porc  avec   celle  de  
l’homme   peut   s’observer   grâce   au   fait   même   que  
certains   individus   ayant   consommé   de   la   chair  
humaine   en   pensant   que   c’était   de   la   chair   porcine  
n’avaient  deviné  le  subterfuge  ni  au  goût  ni  à  l’odeur  ;  
en  effet,  on  s’est   rendu  compte  que  cette  imposture  a  
été   manigancée   par   des   aubergistes   malhonnêtes   et  
par  quelques  autres  personnes.  

  
Combinés   ensemble,   le   rapprochement   gustatif   et   olfactif   des   chairs   porcine   et  

humaine,  l’évocation  de  scandales  anthropophagiques  dignes  du  festi  de  Thyeste  et  
la   consommation   de   viande   porcine   nourrissent   incidemment   une   vision  
cauchemardesque  peuplés  d’athlètes  mi-‐‑hommes,  mi-‐‑cochons,  qui  se  dévorent  entre  
eux  dans  un  mélange  de  sauvagerie  et  de  goinfrerie.  
  
Ce  fantasme  est  encore  alimenté  implicitement  par  le  chapitre  13  du  premier  livre  

du  Sur  la  composition  des  médicaments  selon  les  genres,  évoquant  un  pancratiaste  qui  a  
été  mordu   par   son   adversaire.   À   cette   étape   du   traité,   Galien   donne   la   recette   de  
plusieurs  emplâtres,  dont  l’un  est  appelé  «  blanc  »  en  raison  de  la  couleur  du  poivre  
                                                

691  Sémonide,  Sur  les  Femmes,  West  fr.  7,  3-‐‑4.    
692  Voir  De  sanitate   tuenda   III  2   (K.  VI  180,  8-‐‑9  =  CMG  5.4.2  p.  79)  ;  De  alimentorum  facultatibus   I  2  (K.  VI  488,  3  =  
CMG  5.4.2  p.  220)  ;  In  Hippocratis  librum  iii  epidemiarum  commentarius  I  19  (K.  XVII  A  563,  2-‐‑3  =  CMG  5.10.2.1  p.  49).  

693  De  alimentorum  facultatibus  III  1  (K.  VI  663,  4-‐‑8  =  CMG  5.4.2  p.  333)  
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qu’il   contient694.   Ce   produit   fut   utilisé   par  Attale695,  mais   aussi   par  Hèras696,   qui   en  
vante   les  nombreuses  vertus   avec  un  enthousiasme  que  Galien   entend  modérer   en  
rapportant   l’anecdote   d’une   morsure   faite   lors   d’un   combat   de   pancrace697.   Ce  
faisant,  il  égratigne  au  passage  l’image  des  sports  de  combat698  :    
  
Πολὺ   δὲ  µμᾶλλον  ἡνίίκα  ἐπῄνεσεν  αὐτὸ  

πρὸς   δήήγµματα   πάάντα   φάάσκων  
ἁρµμόόττειν.   Τίί   γὰρ   βούύλεται   τὸ   πάάντα  
προσκείίµμενον   τῷ  λόόγῳ   ;  Πόότερον  εἰ   καὶ  
θηρίίον   εἴη   τὸ   δακὸν   ἢ   µμόόνα   τὰ   τῶν  
ἁπάάντων  ἀνθρώώπων  λέέγει  ;  …  Ἀνέέπεισε  
γοῦν  τίίς  τινα  τῶν  ἰατρῶν,  ἐπιτιθέέναι  τὴν  
ἔµμπλαστρον   ταύύτην   ἐν   παγκρατίίῳ  
δηχθέέντι   νεανίίσκῳ   τὸν   λιχανὸν  
δάάκτυλον,   ὃς   οὕτως   ἔσχε   κακῶς,   ὡς  
κινδυνεῦσαι  µμὲν  ἀποσαπῆναι  τὸ  δηχθὲν  
µμόόριον   ὅλον,   ἐπιγενοµμέένης   σηπεδόόνος  
αὐτῷ…   Γενοµμέένου   τοῦδε   τοῦ   δήήγµματος  
οὐκ   εἰς   νεῦρον,   ἀλλ'ʹ   εἰς   σάάρκα,  
θαυµμαστὸν   οὐδὲν   ὑπὸ   τοῦ   τοιούύτου  
φαρµμάάκου   θεραπευθῆναι.   Τὰ   γὰρ   τῶν  
ἀνθρώώπων   δήήγµματα   παραπλήήσια   τοῖς  
ἄλλοις   ἐστὶν   ἕλκεσιν,   εἰ   µμὴ   πάάνυ  
κακόόχυµμος   ὁ   δακὼν   εἴη   ἢ   νενηστευκώώς  
γε  µμέέχρι  καὶ  πλέέονος  ἢ  τεθυµμωµμέένος,  ὡς  
ἐκκεχολῶσθαι   τόό   τε   σύύµμπαν   σῶµμα   καὶ  
τὰ   περὶ   τοὺς   ὀδόόντας.   Oὐ   µμὴν   οὐδ'ʹ   ἐπὶ  
τούύτων   τὶ   τοιοῦτον   ἀξιόόλογον   φανεῖται  
ποιοῦν   τὸ   φάάρµμακον,   ἀλλ'ʹ   ἀρκέέσει   τῷ  
παραχρῆµμα   χρησαµμέένῳ   µμηδὲν  
ἀδικηθῆναι,   πρίίν   τι   τῶν   ἰδίίως  
ἐπιτηδείίων   εἰς   τὰ   τοιαῦτα   φαρµμάάκων  
ἐπιϐληθῆναι   κατὰ   τοῦ   δηχθέέντος  
µμορίίου,  περὶ  ὧν  αὖθις  εἰρήήσεται.  Nυνὶ  δ'ʹ  
ἀποχρήήσει   τοσοῦτον   εἰπεῖν,   ὡς   ἐφ'ʹ   ὧν  
ἤτοι   γε   ἄνθρωπος   ὁποῖον   εἴποµμεν   εἴτε  
πίίθηκος   εἴτε   κύύων   εἴτ'ʹ   ἄλλο   τι   τοιοῦτον  
ζῶον  εἴη  δακόόν.    

   Hèras   en   a   fait   beaucoup   trop   lorsqu’il   a   loué   ce  
produit   en   affirmant   qu’il   convenait   à   toutes   les  
morsures.   En   effet,   que   veut   dire   le   mot   "ʺtoutes"ʺ   qui  
figure   dans   cette   phrase  ?   Est-‐‑ce   que   le   remède  
convient   même   si   la   morsure   doit   être   celle   d’une  
bête,   ou   bien   ce   mot   désigne-‐‑t-‐‑il   seulement   les  
morsures  de  tous  les  hommes  ?  …  Toujours  est-‐‑il  que  
quelqu’un   est   parvenu   à   persuader   un   médecin  
d’appliquer  cet  emplâtre  sur  un  jeune  homme  s’étant  
fait  mordre  l’index  au  pancrace,  qui  s’en  trouva  si  mal  
qu’il   risqua  de  perdre   la   totalité  de   la   partie  mordue  
puisqu’un  pourrissement  était  apparu  par   la   suite  au  
niveau   de   sa   blessure…   Puisque   la   morsure   s’était  
produite   non   pas   dans   le   nerf,   mais   dans   la   chair,   il  
n’y  a   rien  d’étonnant  à  ce  que   le  patient  ait  été   guéri  
sous   l’effet   d’un   remède   de   ce   genre.   En   effet,   les  
morsures   d’hommes   sont   très   proches   des   autres  
blessures,  à  moins  que  celui  qui  a  mordu  ne  soit  d’une  
humeur   tout   à   fait  mauvaise,   soit   pour   avoir   fait   un  
jeûne   qui   s’est   même   prolongé   trop   longtemps,   soit  
pour  s’être  emporté  au  point  d’avoir  générer  de  la  bile  
dans   tout   son   corps,   jusqu’à   la  zone   située  autour  de  
ses  dents.  Certes,  pas  même  dans  ces  cas,  le  remède  ne  
produira   de   façon   manifeste   un   résultat   notable  
comme   celui-‐‑ci,   mais   il   suffira,   en   utilisant   ce   qu’on  
trouve  sur  le  moment,  de  ne  subir  aucun  méfait  avant  
que  ne  soit  appliqué  le  long  de   la  partie  mordue  l’un  
des   remèdes   convenant   proprement   à   de   tels  
problèmes,   sur   lesquels   je   reviendrai   plus   loin.   Mais  
en   voilà   assez   maintenant   sur   les   cas   où   soit   un  
homme  tel  que  nous  l’avons  dit,  soit  un  singe,  soit  un  
chien,   soit  un  autre  animal  du  même  genre  peut  être  
responsable  de  la  morsure.    

  

                                                
694  De  compositione  medicamentorum  per  genera  liber  I  13  (K.  XIII  414-‐‑419).  
695   Attale   III   Philométor,   souverain   de   Pergame   de   138   à   171   avant   notre   ère,   date   à   laquelle   il   légua   son  

royaume  à  Rome,  eut  une  intense  activité  pharmacologique.  
696  Hèras  de  Cappadoce  est  l’auteur  de  Narthex,  traité  pharmacologique  en  un  volume,  rédigé  entre  20  avant  et  

20  après  notre  ère.  
697  Les  historiens  du  sport  se  divisent  sur   le   caractère  autorisé  ou  non  de   la  morsure  au  pancrace.  Le  texte  de  

Galien,   qui   ne   permet   pas   d’apporter   d’élément   décisif   dans   ce   débat,   prend   une   tonalité   encore   plus  
réprobratrice  si  l’on  considère  que  la  morsure  est  interdite  lors  du  combat  ;  telle  est  la  thèse  de  Gourevitch  2001  p.  
62-‐‑63,  qui  se  réfère  à  Philostrate,  Imagines  II  6  ;  voir  aussi  Poliakoff  1987  p.  55-‐‑63.  

698  De  compositione  medicamentorum  per  genera  I  13  (K.  XIII  418,  6-‐‑9  ;  418,  14-‐‑18  ;  419,  1-‐‑14).    
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Dans   ce   passage,   l’anecdote   rapportée   par   Galien   permet   de   condamner  
implicitement  la  violence  du  pancrace,  dont  les  adeptes  sont  capables  de  recourir  à  la  
morsure   au  moment   du   combat.  D’ailleurs,   le   fait   que   ce   récit   intervienne   aussitôt  
après   l’évocation   des   morsures   d’animaux   opère   incidemment   un   rapprochement  
entre  le  comportement  des  pancratiastes  et  la  bestalité.    
Par  ailleurs,  ce   texte  reconnaît  certes   l’efficacité  de   l’emplâtre  blanc,  mais  dans  un  

cas   jugé   relativement  bénin699.  De   fait,   la   fin  du  passage   contredit   la   crainte   initiale  
d’un  risque  de  pourissement  total  (κινδυνεῦσαι  µμὲν  ἀποσαπῆναι  τὸ  δηχθὲν  µμόόριον  
ὅλον).  Galien   estime  en   effet  que   la  morsure   évoquée  dans   l’anecdote   a   causé  une  
blessure   relativement   banale   et   superficielle   épargnant   le   tendon.   Il   faut   donc   en  
conclure  que  la  plaie  ne  devait  présenter  aucun  risque  réel  de  complication,  à  moins,  
précise  Galien,  que   l’agresseur  ne   fût  doté  d’un  mauvais  suc  pour  avoir   jeûné   trop  
longtemps   (νενηστευκώώς…   πλέέονος)   ou   pour   s’être   laissé   aller   à   emportement  
(τεθυµμωµμέένος).  Ces  deux  hypothèses   à  valeur   concessive   sont  peut-‐‑être   formulées  
avec   sérieux,   puisqu’elles   s’accordent   avec   la   théorie   générale   selon   laquelle   les  
humeurs   du   corps   varient   en   fonction   de   l’alimentation   et   de   l’état   émotionnel.  
Cependant,   elles   peuvent   aussi   être   considérées   comme   une   attaque   ironique   à  
l’encontre  des  pancratiastes.    
De   fait,   l’hypothèse   du   jeûne   est   assez   inattendue   dans   l’affaire   en   question  

puisqu’elle   concerne   des   sportifs   connus   pour   être   plutôt   des   adeptes   de   la  
suralimentation,   sauf   à   dire   que   Galien   imagine   un   athlète   devenu   agressif   parce  
qu’il  serait  justement  resté  trop  longtemps  privé  de  nourriture  ;  le  caractère  ironique  
de  cette  image  de  sportif  affamé  est  peut-‐‑être  souligné  par  la  particule  γε  qui  suit  le  
participe  résultatif  νενηστευκώώς.  Quant  à  l’hypothèse  de  l’emportement  qui  finit  par  
perturber   l’équilibre   humoral   de   tout   le   corps,   il   se   fonde   sur   l’idée   couramment  
répandue   du   caractère   violent   des   pancratiastes,   dont   le   θυµμόός,   enflammé  
notamment  au  moment  du  combat,  est  comparable  à  celui  des  bêtes  sauvages  ;  cette  
évocation  peut  ainsi  être  mise  en  relation  avec  un  passage  du  traité  Sur  les  doctrines  
d’Hippocrate   et   Platon,   où   Galien   rappelle   la   pratique   métaphorique   qui   consiste   à  
identifier   le   courage   des   sportifs   à   celui   des   lions700.   Peut-‐‑être   l’ironie   est-‐‑elle  
renforcée  dans  le  groupe  par  la  coordination  τε  καίί,  qui  tend  à  souligner  le  caractère  
exceptionnel  de  la  dénaturation  humorale  de  l’agresseur,  qui  concerne  «  la  totalité  de  
son  corps,   jusqu’à  la  zone  située  autour  de  ses  dents  »  (τόό  τε  σύύµμπαν  σῶµμα  καὶ  τὰ  
περὶ   τοὺς   ὀδόόντας)  ;   le   καίί   possède   ici,   semble-‐‑t-‐‑il,   une   valeur   adverbiale   de  
renchérissement.   En   tout   cas,   la   bestialité   des   pancratiastes   est   implicitement  
suggérée   par   la   conclusion   du   passage,   qui  met   en   parallèle   les   hommes   victimes  
d’un  tel  emportement  et  les  animaux,  par  exemple  les  singes  ou  les  chiens.  

                                                
699  Sur  la  valeur  thérapeutique  de  ce  traitement,  voir  II.A…  
700  Pour  l’étude  de  cet  extrait  du  De  placitis  Hippocratis  et  Platonis  III  3,  28-‐‑29  (CMG  5.4.1.2  p.  190),  voir  I.C.1.b.  
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Âmes  de  bêtes.  
  
Plus  généralement,  lorsque  Galien  veut  souligner  le  fossé  qui  sépare  les  activités  de  

l’esprit  et  les  préocuppations  essentiellement  matérielles  comme  le  métier  d’athlète,  il  
distingue   deux   catégories   d’individus,   ceux   qui   ont   un   esprit   digne   de   la   nature  
humaine  et  ceux  qui  possèdent  une  âme  de  bête.    
  
Ainsi,  par  exemple,  dans  le  premier  chapitre  du  Sur  les  habitudes,  Galien  témoigne  

du   fait   que   certains   sportifs   montrent   assez   de   sens   pour   être   conscients   du  
phénomène   d’accoutumance.   Après   avoir   exposé   les   arguments   d’Érasistrate   et  
d’Hippocrate  sur  ce  sujet,  il  écrit701  :  
  
Tαῦτα  µμὲν  οἱ  ἐνδοξόότατοι  τῶν  ἰατρῶν,  

Ἐρασίίστρατος   καὶ   Ἱπποκράάτης,  
εἰρήήκασι  περὶ  δυνάάµμεως  ἐθῶν,  οὐ  λόόγῳ  
τὴν  εὕρεσιν  αὐτῶν  ἀνατιθέέντες,  ἀλλ'ʹ  ἐκ  
τῶν  ἐναργῶς  φαινοµμέένων  διδαχθέέντες,  
ὥσπερ   ἀµμέέλει   καὶ   τῶν   ἄλλων  
ἀνθρώώπων  ὅσοι  µμὴ  καθάάπερ  ὕες  ἢ  ὄνοι  
ζῶσιν,   ἀλλὰ  παρακολουθοῦσιν,   ὑφ'ʹ   ὧν  
ὠφελοῦνταίί   τε   καὶ   βλάάπτονται.  
Πάάρεστι   γοῦν  αὐτῶν  ἀκούύειν   ὁσηµμέέραι  
λεγόόντων   εἰθίίσθαι   τῷδε   τῷ   βρώώµματι  
καὶ   τῷδε   τῷ   πόόµματι   καὶ   διὰ   τοῦτο   µμὴ  
δύύνασθαι  καταλιπεῖν  αὐτάά·∙  καὶ  γὰρ  καὶ  
βλάάπτεσθαι   κατὰ   τὰς   µμεταϐολάάς.  
Ὁµμοίίως  δὲ  καὶ  περὶ  τῶν  ἐπιτηδευµμάάτων  
λέέγουσιν,   οἷον   ἀλουσίίας   λουτρῶν,  
ἱππασίίας,   κυνηγεσίίων,   δρόόµμου,   πάάλης,  
ἀγρυπνιῶν,   ἡλιώώσεως,   ψύύξεως,  
φροντίίδων  ὅσα  τ'ʹ  ἄλλα  τοιαῦτα.    

   Voilà   ce   qu’Érasistrate   et   Hippocrate,   les   plus  
illustres  des  médecins,   ont  dit  à  propos  de   la   force  
de   l’habitude,   sans   en   attribuer   la   découverte   à   la  
raison,   mais   pour   avoir   été   instruits   par   les  
phénomènes   manifestes,   comme   le   disent   aussi  
assurément   tous   les   gens   qui,   au   lieu   de   vivre  
comme   des   porcs   ou   des   ânes,   se   rendent   compte  
sous  l’action  de  quoi  ils   sont  aidés  et   lésés.  En  tout  
cas,   ce   qu’il   y   en  de   sûr,   c’est   qu’il   est   possible  de  
les   entendre   chaque   jour   dire   qu’ils   s’habituent   à  
telle  nourriture  et  à  telle  boisson  et  que,  pour  cette  
raison,   ils   ne   peuvent   pas   les   abandonner.   En  
particulier,   ils   disent   être   lésés   lors   des  
changements.   Et   ils   tiennent   encore   un   discours  
semblable  quand   il   s’agit  des  activités   telles   que   le  
défaut  de  lavage,  les  bains,  les  séances  d’équitation,  
les  parties  de  chasse,   la  course,   la  lutte,   la  veille,   le  
sommeil,   le   bain   de   soleil,   le   rafraîchissement,   les  
soucis  et  toutes  les  autres  choses  de  ce  genre.    

  
Le   discours   d’Hippocrate   et   d’Érasistrate,   qui   se   fondent   sur   l’expérience   pour  

reconnaître   la   force   des   habitudes   notamment   en   matière   sportive,   serait   donc  
conforme   à   ce   que   Galien   entend   chez   certains   patients   estimables,   désignés   par  
l’expression   τῶν   ἄλλων   ἀνθρώώπων   ὅσοι   µμὴ   καθάάπερ   ὕες   ἢ   ὄνοι   ζῶσιν   ἀλλὰ  
παρακολουθοῦσιν   ὑφ'ʹ   ὧν   ὠφελοῦνταίί   τε   καὶ   βλάάπτονται   («  parmi   les   autres  
hommes   tous   ceux  qui,   au   lieu  de  vivre   comme  des  porcs  ou  des   ânes,   se   rendent  
compte   sous   l’action   de   quoi   ils   sont   aidés   et   lésés  »).   Dans   cette   formule,   si   le  
pronom   relatif   ὧν   est   compris   comme   un   neutre,   il   désigne   les   régimes,   tantôt  
bénéfiques,  tantôt  néfastes  ;  s’il  est  considéré  un  masculin,  il  désigne  les  hygiénistes,  
tantôt   de   vrais   médecins   compétents   et   utiles,   tantôt   des   charlatans   dotés   d’une  
grande  force  de  nuisance.  Quoi  qu’il  en  soit,  ici,  Galien  dessine  en  creux  le  portrait  de  
mauvais   patients,   privés   de   toute   lucidité   sur   leurs   propres   expériences,   et   ces  
                                                

701  De  consuetudinibus  1  (Dietz  116,  8-‐‑21  =  CMG  Suppl.  3,  p.  14).      
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derniers  pourraient  bien  être  des  athlètes  :  comparables  à  des  bêtes,  ils  ne  font  preuve  
d’aucune   distance   critique   par   rapport   aux   régimes   qui   leur   sont   prescrits.   La  
comparaison   avec   les   ânes   peut   d’ailleurs   faire   penser   à   l’entêtement   des   anciens  
athlètes   reconvertis   en   entraîneurs,   qui   ignorent   l’art   de   la   gymnastique,   qui  
s’obstinent  à  poser  des  questions  stupides702  ou  à  intervenir  de  façon  néfaste703.  Peut-‐‑
être  s’agit-‐‑il  aussi  d’une  allusion  à  la  femme  née  d’un  âne  décrite  par  Sémonide  dans  
le  Sur  les  femmes    :  à  force  de  contrainte  et  de  menaces,  cette  dernière  finit  par  à  obéir  
à  ses  maîtres,  recevant  en  échange  une  alimentation  surabondante704.  La  comparaison  
avec   les   cochons   rappelle,   quant   à   elle,   l’image   caricaturale   que  Galien   donne   des  
athlètes  dans  le  Protreptique,  le  Thrasybule  et  le  Sur  l’exercice  avec  la  petite  balle.    
  
Le  même  genre  de  diffamation  figure  aussi  dans  le  chapitre  14  du  sixième  livre  du  

traité  d’Hygiène.  Dans  cette  section,  Galien  s’intéresse  au  problème  des  hommes  qui  
ont   une   semence   chaude   et   piquante.   Parmi   les   recommandations   qu’il   donne,  
certaines  concernent  le  type  d’exercices  à  pratiquer,  la  sexualité  et  l’alimentation.  Le  
developpement   se   termine   alors   par   une   exhortation   générale   qui   exerce   une   forte  
discrimation  à  l’encontre  des  individus  peu  instruits705  :      
  
Kοινὴν   δέέ   τινα   συµμϐουλὴν   ἅπασι   τοῖς  

ταῦτα   ἀναγνωσοµμέένοις,   ἰδιώώταις   µμὲν  
τῆς   ἰατρικῆς,   οὐκ   ἀγυµμνάάστοις   δὲ   τὸν  
λογισµμόόν,  ὑποτίίθηµμι  τήήνδε·∙  µμήή,  καθάάπερ  
οἱ  πολλοὶ  τῶν  ἀνθρώώπων  ὡς  ἄλογα  ζῷα  
διαιτῶνται,   καὶ   αὐτοὺς   οὕτως   ἔχειν,  
ἀλλὰ   διὰ   τῆς   πείίρας   κρίίνειν,   τίίνα   µμὲν  
αὐτοὺς   ἐδέέσµματάά   τε   καὶ   πόόµματα  
βλάάπτει,   τίίνες   δὲ   καὶ   πόόσαι   κινήήσεις·∙  
ὁµμοίίως  δὲ  καὶ  περὶ  χρήήσεως  ἀφροδισίίων  
ἐπιτηρεῖν,  εἴτε  ἀϐλαϐὴς  αὐτοῖς  ἐστιν  εἴτε  
βλαϐερὰ   καὶ   διὰ   πόόσων   ἡµμερῶν  
χρωµμέένοις   ἀϐλαϐήής   τε   καὶ   βλαϐερὰ  

   Et  voici  un  conseil  général  que  j’adresse  à  tous  mes  
lecteurs  profanes   en  matière  de  médecine   qui,   pour  
autant,  ne  sont  pas  inexercés  au  raisonnement  :  qu’ils  
n’aillent  pas,  comme  la  majorité  des  gens,  qui  vivent  
tels   des   animaux   privés   de   raison,   se   conduire   eux  
aussi   de   cette   façon,   mais   qu’ils   décident   grâce   à  
l’expérience   quels   remèdes   et   quelles   boissons   leur  
nuisent,   mais   aussi   quels   mouvements   et   en   quelle  
quantité  ;   et   semblablement   aussi,   pour   ce   qui  
concerne   la   pratique   des   relations   sexuelles,   qu’ils  
observent  attentivement,  selon  que  cet  usage  leur  est  
sans  nuisance  ou  nuisible,  l’intervalle  de  jours  qui  le  
leur   rend   sans  nuisance  ou  nuisible.  En  effet,   j’en  ai  

                                                
702  Voir  par  exemple  les  questions  de  l’autodidacte,  citées  précedemment,  extraites  de  Thrasybule  46  (K.  V  894,  9-‐‑

18  ;  895,  8-‐‑14  =  SM  III  p.  96-‐‑97).  
703  Galien  lui-‐‑même  a  pu  faire  l’expérience  douloureuse  de  l’entêtement  d’un  entraîneur  le  jour  où  il  s’est  luxé  

l’épaule  :  alors  que  il  s’évertuait  à  dire  que  son  articulation  était  remise  en  place,  un  pédotribe,  aidé  de  plusieurs  
acolytes,  s’obstinait  à  poursuivre  la  traction  de  son  bras.  Voir  De  humero  iis  modis  prolaspo  quos  Hippocrates  non  vidit  
61  (K.  XVIII  A  402-‐‑403).  Sur  ce  texte,  voir  II.A.3.b.  

704  Sur  les  Femmes,  West  fr.  7,  43-‐‑47  :  
«  Τὴν  δ'ʹ  ἔκ  †τε  σποδιῆς†  καὶ  παλιντριϐ<έέο>ς  ὄνου,  
ἣ  σύύν  τ'ʹ  ἀνάάγκηι  σύύν  τ'ʹ  ἐνιπῆισιν  µμόόγις  

ἔστερξεν  ὦν  ἅπαντα  κἀπονήήσατο  

ἀρεστάά·∙  τόόφρα  δ'ʹ  ἐσθίίει  µμὲν  ἐν  µμυχῶι  

προνὺξ  προῆµμαρ,  ἐσθίίει  δ'ʹ  ἐπ'ʹ  ἐσχάάρηι.  »  
«  Celle  née  de  la  cendre  et  de  l’âne  habitué  aux  coups  répétés,  
qui,  face  à  la  contrainte  et  face  aux  menaces,  à  peine  

s’est  résignée  alors  à  tous  ses  devoirs  et  les  a  faits  

comme  des  travaux  acceptables.  Tant  qu’elle  peut,  elle  mange  dans  un  coin  

la  nuit  durant,  le  jour  durant,  et  elle  mange  au  foyer.  »  
705  De  sanitate  tuenda  VI  14  (K.  VI  449,  5  -‐‑  450,  4  =  CMG  5.4.2  p.  197).  
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γίίνεται.   Καθάάπερ   γὰρ   ἱστόόρησάά   τινας  
µμεγάάλως   βλαπτοµμέένους,   οὕτως   ἑτέέρους  
ἀϐλαϐεῖς   διαµμέένοντας   µμέέχρι   γήήρως   ἐπὶ  
ταῖς  χρήήσεσιν  αὐτῶν.  Οὗτοι  µμὲν  σπάάνιοι  
καθ'ʹ   ἑκάάτερον   γέένος,   οἵ   τε   µμεγάάλως  
βλαπτόόµμενοι   καὶ   οἱ   µμηδὲν   ἀδικούύµμενοι·∙  
τὸ   δὲ   µμεταξὺ   πᾶν   ἐν   τῷ   µμᾶλλόόν   τε   καὶ  
ἧττον   εἰς   τὸ   πολὺ   τῶν   ἀνθρώώπων  
ἐκτέέταται   πλῆθος.   Ὧν   τοῖς  
πεπαιδευµμέένοις   (οὐ   γὰρ   δὴ   οἱ   τυχόόντες  
γε   ταῦτα   ἀναγνώώσονται)   συµμϐουλεύύω  
παραφυλάάττειν,   ὑπὸ   τίίνων   ὠφελοῦνταίί  
τε   καὶ   βλάάπτονται·∙   συµμϐήήσεται   γὰρ  
οὕτως   αὐτοῖς   εἰς   ὀλίίγα   δεῖσθαι   τῶν  
ἰατρῶν,  µμέέχρις  ἂν  ὑγιαίίνωσιν.  

interrogé   certains   qui   en   étaient   grandement  
incommodés,  comme  d’autres  qui  restaient  sans  être  
incommodés   jusqu’à   la   vieillesse   suite   à   la   pratique  
de   cette   activité.   Ces   individus   de   l’une   et   l’autre  
sortes   sont   rares,   c’est-‐‑à-‐‑dire   ceux   qui   sont  
grandement   incommodés   et   ceux   qui   ne   subissent  
aucun   dommage  ;   mais   toute   la   variation  
intermédiaire  dans  le  plus  ou  dans  le  moins  s’étend  à  
la  grande  masse  des  gens.  Or  à  ceux  qui,  parmi  eux,  
ont   de   l’éducation   (car,   en   vérité,   ce   ne   seront   sans  
doute  pas  les  premiers  venus  qui  liront  ces  pages),  je  
conseille   de   surveiller   ce   par   quoi   ils   sont   aidés   et  
lésés  ;   en   effet,   de   cette   façon,   il   se   produira   qu’ils  
auront  peu  besoin  des  médecins,  tant  qu’ils  seront  en  
bonne  santé.  

  
Cette  fin  de  chapitre  consiste  en  un  conseil  général  adressé  à  tous  ces  lecteurs,  dont  

Galien   dresse   un   portrait   type  :   ces   derniers   sont   censés   être   des   «  profanes   en  
matière   de   médecine   qui   pour   autant   ne   sont   pas   inexercés   au   raisonnement  »,  
(ἰδιώώταις  µμὲν  τῆς  ἰατρικῆς,  οὐκ  ἀγυµμνάάστοις  δὲ  τὸν  λογισµμόόν),  des  gens  «  qui  ont  
de  l’éducation  »  (πεπαιδευµμέένοις)  et  qui,  par  conséquent,  «  ne  seront  sans  doute  pas  
les   premiers   venus  »   (οὐ…   οἱ   τυχόόντες   γε)706.   Ces   personnes   s’opposent   à   «  la  
majorité  des  gens  »  (οἱ  πολλοὶ  τῶν  ἀνθρώώπων)  qui  «  vivent  tels  des  animaux  privés  
de   raison  »  (ὡς   ἄλογα   ζῷα   διαιτῶνται)   et   qui   donc   ne   liront   pas   les   traités   de  
médecine.  Ιmplicitement,  entre  autres  cibles,  Galien  vise  ici  les  athlètes.  En  effet,  ces  
derniers  suivent  sans  réfléchir  le  régime  que  leur  conseillent  les  mauvais  maîtres  de  
gymnastique  et  ils  se  laissent  gaver  avec  la  nourriture  qui  leur  est  donnée,  comme  le  
feraient  des  animaux.    
Inversement,  les  lecteurs  du  traité  sont  donc  invités  à  surveiller  ce  qui  leur  est  utile  

ou  nuisible  pour  avoir  peu  besoin  des  médecins.  Cette  vigilance  leur  permettra  donc  
de   diminuer   le   risque  de   s’en   remettre   à   de  mauvais  médecins,   qu’ils   pourront   en  
outre  assez  vite  démasquer  si  ces  derniers  ne  les  interrogent  sur  leurs  cas  personnels.  
Une   telle   précaution   ne   les   dispensera   pas   pour   autant   de   consulter   de   temps   en  
temps  (ὀλίίγα)  un  bon  médecin  comme  Galien.  
  
C’est   surtout   le   Protreptique   qui   insiste   sur   le   fossé   séparant   les   hommes   qui  

cultivent  leur  esprit  et  ceux  qui  renoncent  à  ce  travail  pour  la  matérialité,  comme  les  
sportifs  professionnels.    
Le   chapitre   IX   de   ce   traité   invite   d’ailleurs   à   une   réflexion   sur   les   rapports   qui  

existent   entre   les   athlètes   et   le   genre   humain.  Dans   ce   passage,  Galien   s'ʹefforce   de  
convaincre  les   jeunes  gens  de  la  nécessité  de  s'ʹorienter  vers  l'ʹapprentissage  d'ʹun  art  
                                                

706  Grimaudo  2008  p.  18-‐‑19  rappelle  qu’il  existe  un  débat  sur  l’identité  supposée  de  ce  lectorat  :  p.  18-‐‑19.  Selon  
Sigerist   1956,   Wöhrle   1990   p.   240-‐‑245   et   Luchner   2004,   le   traité   d’Hygiène   serait   adressé   à   un   public   large  
d’hommes  cultivés  aimant  la  médecine  (voir  l’adjectif  φιλιάάτρους  en  De  sanitate  tuenda  IV  5  ,  K.  VI  269,  12  =  CMG  
5.4.2  p.  118-‐‑119).  Selon  Garofalo  et  Vegetti  1978  p.  1001,  il  s’agirait  d’un  public  de  médecins.  Pour  S.  Grimaudo,  
les  deux  hypothèses  sont  valables  et  ne  s’excluent  pas  l’une  l’autre.    
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utile.  Pour  que   ces  derniers   fassent  un  bon   choix,   il   faut  d'ʹabord   s'ʹassurer  qu'ʹils   se  
détournent  des  voies  mauvaises,  comme  celle  de  la  carrière  sportive.  Dans  le  chapitre  
IX,  l'ʹactivité  des  athlètes,  personnifiée,  prend  l'ʹapparence  d'ʹun  charlatan  qui  abuse  la  
jeunesse  en  lui  promettant  la  force,  les  honneurs  et  la  richesse.  Galien  soumet  alors  le  
choix   de   la   vie   athlétique   à   un   examen   critique,   en   faisant   intervenir   la   notion   de  
genre  humain707  :  
  
Τὸ   δὴ   τῶν   ἀνθρώώπων   γέένος,   ὦ   παῖδες,  

ἐπικοι<νω>νεῖ   θεοίίς   τε   καὶ   τοῖς   ἀλόόγοις  
ζῴοις,   τοῖς   µμέέν,   καθ'ʹ   ὅσον   λογικόόν   ἐστι,  
τοῖς  δέέ,  καθ'ʹ  ὅσον  θνητόόν.  Βέέλτιον  οὖν  ἐστι  
τῆς   πρὸς   τὰ   κρείίττονα   κοινωνίίας  
αἰσθανόόµμενον   ἐπιµμελήήσασθαι   παιδείίας,  
ἧς  τυχόόντες  µμὲν  τὸ  µμέέγιστον  τῶν  ἀγαθῶν  
ἕξοµμεν,  ἀποτυχόόντες  δὲ  οὐκ  αἰσχυνούύµμεθα  
τῶν  ἀργοτάάτων  ζῴων  ἐλαττούύµμενοι.  

   C’est   que   le   genre   humain,   jeunes   gens,   tient   à   la  
fois  des  dieux  et  des  animaux  dépourvus  de   raison,  
des   premiers   en   tant   qu’être   raisonnable,   des  
seconds   en   tant   qu’être  mortel.   Il   vaut  donc  mieux,  
en  percevant  ce  qu’il  y  a  de  meilleur  dans  ce  partage,  
prendre  soin  de  notre  éducation.  En  cas  de  réussite,  
nous   obtiendrons   le   plus   grand  des   biens   et,   en   cas  
d'ʹéchec,  nous  n’aurons  pas  la  honte  de  nous  trouver  
inférieurs  aux  animaux  les  moins  industrieux708.    

  
Cette   présentation   anthropologique   souligne   la   dualité   de   l'ʹêtre   humain,  doué   de  

raison   (λογικόός)   comme   les   dieux,   mais   aussi   mortel   (θνητόός)   comme   tous   les  
animaux.   Galien   n’y   règle   pas   explicitement   la   question   de   l'ʹappartenance   des  
athlètes   au   genre   humain,   mais   le   problème   reste   sous-‐‑jacent.   La   description   du  
genre  humain  permet  aussitôt  un  retour  à  l'ʹexhortation  :  Galien  affirme  que  l’homme  
doit   s'ʹéduquer   afin   de   privilégier   la   part   divine   qui   est   en   lui   plutôt   que   la   part  
animale.  Implicitement,   il  faut  comprendre  que  le  choix  de  la  part  divine  signifie  le  
renoncement  à  la  carrière  d'ʹathlète,  qui  favorise  quant  à  elle  l'ʹépanouissement  de  la  
part  animale.  De  là  à  dire  que  la  vie  des  athlètes  est  proche  de  celles  des  animaux,  il  
n'ʹy  a  qu'ʹun  pas  que  Galien  ne  franchit  pas  encore  :  pour  justifier  le  renoncement  à  la  
vie   d'ʹathlète,   le   médecin   de   Pergame   conserve   ici   le   sérieux   d’une   démonstration  
argumentée.   Selon   lui,   une   éducation   réussie   confère   la   félicité   suprême   et   une  
éducation   manquée   aura   au   moins   le   mérite   de   maintenir   l’homme   au-‐‑dessus   de  
l’animalité  pure  et  simple.  Il  faut  en  conclure  que  ceux  qui  négligent  l’éducation  en  se  
consacrant  à  une  carrière  d’athlète  essentiellement  tournée  vers  le  corps  ne  pourront  
pas  avoir  la  garantie  de  cette  sécurité  :  ils  deviendront  immanquablement  semblables  
aux   animaux   privés   de   raison,   voire   inférieurs,   comme   le   suggère   le   participe  
ἐλαττούύµμενοι,  qui  s’inscrit  dans  la  continuité  des  autres  comparaisons  galéniques.    
  
Dans   le   chapitre   XI   du  même  Protreptique,   Galien   s’en   prend   d’ailleurs   de   façon  

explicite   aux   athlètes   en   écrivant   que   ces   derniers   sont   incapables   de   réflexion,  
comme  les  animaux,  parce  que  leur  âme  est  étouffée  par  la  suralimentation709  :  
  
Τῶν   ψυχικῶν   ἀγαθῶν   οὐδ'ʹ   ὄναρ   ποτὲ  

µμετειλήήφασιν   οἱ   ἀθλοῦντες   εὔδηλον  
   Aux  biens  de  l’âme  les  athlètes  n’ont  jamais  goûté,  
pas   même   en   rêve,   c’est   tout   à   fait   certain.   Ils   ne  

                                                
707  Protreptique  IX  4  (K.  I  21-‐‑22  =  Boudon-‐‑Millot    p.  101).  Sur  ce  texte,  voir  aussi  I.B.1.b.  
708  Traduction  de  V.  Boudon-‐‑Millot.  
709  Protreptique  XI  1  (K.  I  27  =  Boudon-‐‑Millot    p.  106).    
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παντίί·∙   τὴν   ἀρχὴν   γὰρ   οὐδ'ʹ,   εἰ   ψυχὴν  
ἔχουσι,   γιγνώώσκουσι·∙   τοσοῦτον  ἀποδέέουσι  
τοῦ   λογικὴν   αὐτὴν   ἐπίίστασθαι.   Σαρκῶν  
γὰρ   ἀεὶ   καὶ   αἵµματος   ἀθροίίζοντες   πλῆθος  
ὡς   ἐν   βορϐόόρῳ  πολλῷ  τὴν  ψυχὴν   ἑαυτῶν  
ἔχουσι   κατεσϐεσµμέένην,   οὐδὲν   ἀκριϐὲς  
νοῆσαι  δυναµμέένην,  ἀλλ'ʹ  ἄνουν  ὁµμοίίως  τοῖς  
ἀλόόγοις  ζῴοις.  

savent,  en  effet,  absolument  pas  qu’ils  ont  seulement  
une   âme,   tant   ils   sont   loin   de   savoir   qu’elle   est  
raisonnable.  Parce  qu’ils  ne  cessent  d’accumuler  une  
grande   quantité   de   chair   et   de   sang,   leur   âme   est  
comme   étouffée   dans   un   profond   bourbier,  
incapable   de   concevoir   une   pensée   exacte   et   aussi  
dépourvue  de  sens  que  celle  des  animaux  privés  de  
raison710.  

  
Outre  le  motif  du  rêve,  qui  renvoie  ironiquement  à  leurs  interminables  séances  de  

sommeil,   les  athlètes  se  voient  reprocher  de  n’avoir  ni  soin,  ni  même  conscience  de  
leur  esprit.  Au  contraire,  ils  négligent  complètement  la  part  raisonnable  de  leur  âme,  
qui  passe  au  second  plan  derrière  les  préoccupations  alimentaires.  Dans  la  note  2  p.  
106   de   son   édition   du   Protreptique,   V.   Boudon-‐‑Millot   remarque   que   Galien   se  
souvient   peut-‐‑être   ici   d’un   texte   de   Platon,   qui   se   trouve   en  République   VII   533   d,  
consacré  à  la  méthode  dialectique,  «  seule  capable,  selon  le  philosophe,  de  tirer  peu  à  
peu  l’œil  de  l’âme  du  grossier  bourbier  (βορϐόόρῳ  βαρϐαρικῷ)  où  il  est  enfoui  ».  Ce  
passage   fait   aussi   penser   au   début   du   Sur   les   femmes   de   Sémonide,   qui   lui   aussi  
associe   l’absence   d’esprit   et   la   fange711.   En   tout   cas,   une   comparaison   d’égalité   est  
clairement  formulée  ici  entre  les  hommes  et  les  bêtes  au  moyen  de  la  formule  ὁµμοίίως  
τοῖς   ἀλόόγοις   ζῴοις.   Le  même   genre   de   formule   apparaît   dans   le   chapitre   XIII   du  
Protreptique  lorsque  Galien  compare  l’âme  du  taureau  que  Milon  a  transporté  sur  ses  
épaules   et   l’âme   du   lutteur   lui-‐‑même  :   «  cette   âme   n’avait   aucun   prix,   non   plus  
presque  que  celle  de  Milon  »  (οὐδενὸς  ἦν  ἀξίία,  παραπλησίίως  τῇ  Μίίλωνος712).  
  
Enfin,  la  partie  conservée  du  Protreptique  confirme  la  thèse  de  l’absence  d’esprit  des  

athlètes.   Elle   se   clôt   en   effet   sur   une   exhortation   à   l’apprentissage   de   la  médecine  
adressée  aux  lecteurs  dont  l’âme  n’est  pas  digne  des  bêtes713  :    
  
Ἐκ  τούύτων  οὖν  τινα  τῶν  τεχνῶν  ἀναλαµμϐάάνειν  

τε  καὶ  ἀσκεῖν  χρὴ  τὸν  νέέον,  ὅτῳ  µμὴ  παντάάπασιν  
ἡ   ψυχὴ   βοσκηµματώώδης   ἐστίί,   καὶ   µμᾶλλόόν   γε   τὴν  
ἀρίίστην   ἐν   ταύύταις,   ἥτις   ὡς   ἡµμεῖς   φαµμεν,   ἐστὶν  
ἰατρικήή.  

   Il  convient  donc  que  le  jeune  homme  qui  n’a  
pas   tout   à   fait   l’âme   d’une   bête,   choisisse   et  
exerce   un   de   ses   arts,   et   principalement   le  
meilleur  parmi  ceux-‐‑ci   qui  est,  à   ce   que  nous  
disons,  la  médecine714.    

  

                                                                                                                                           
710  Traduction  de  V.  Boudon-‐‑Millot.  
711  Sur  les  femmes,  fr.  7,  1-‐‑4  :  

«  Χωρὶς  γυναικὸς  θ<εὸ>ς  ἐποίίησεν  νόόον  
τὰ  πρῶτα.  Τὴν  µμὲν  ἐξ  ὑὸς  τανύύτριχος,  

τῆι  πάάντ'ʹ  ἀν'ʹ  οἶκον  βορϐόόρωι  πεφυρµμέένα  

ἄκοσµμα  κεῖται  καὶ  κυλίίνδεται  χαµμαίί.  »  
«  C’est  sans  femme  que  la  divinité  créa  l’esprit  
à  l’origine.  Celle  née  de  la  truie  aux  longues  soies  

a  toutes  les  choses  dans  sa  maison,  de  fange  souillées,  

qui  sans  ordre  gisent  et  roulent  à  terre.  »  
712  Protreptique  XIII  5  (K.  I  34  =  Boudon-‐‑Millot    p.  113).  Voir  I.B.1b.  
713  Protreptique  XIV  7  (K.  I  39  =  Boudon-‐‑Millot    p.  117).    
714  Traduction  de  V.  Boudon-‐‑Millot.  
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Ce  passage  fait  manifestement  allusion  à  l’instinct  grégaire  des  jeunes  gens  qui,  tel  
un   troupeau   (βόόσκηµμα),   s’apprêteraient   tous   à   emprunter   la   même   voie,   dans  
l’espoir   de   faire   une   grande   carrière   athlétique,   si   le   Protreptique   ne   venait   pas  
précisément  les  détourner  de  ce  mauvais  pas.    
De  même,   dans   le   chapitre   IX   du  Protreptique,   Galien,   se  montrant   convaincu   de  

l’efficacité   de   son   exhortation,   anticipe   la   réaction   de   ses   jeunes   lecteurs,   qu’il  
représente  en  train  de  se  ruer  sur  l’apprentissage  d’un  art715  :  
  
Ἄγετε   οὖν,   ὦ   παῖδες,   ὁπόόσοι   τῶν   ἐµμῶν  

ἀκηκοόότες   λόόγων   ἐπι   τέέξνης   µμάάθησιν  
ὥρµμησθε·∙   µμήή   τις   ὑµμᾶς   ἀπατεὼν   καὶ   γοὴς  
ἀνὴρ   παρακρουσάάµμενόός   ποτε   µματαιοτεχνίίαν  
ἢ  κακοτεχνίίαν  ἐ<κ>διδάάξηται,  γιγνώώσκοντας,  
ὡς,   ὁπόόσοις   τῶν   ἐπιτηδευµμάάτων   οὔκ   ἔστι   τὸ  
τέέλος  βιωφελέές,  ταῦτ'ʹ  οὔκ  εἰσι  τέέχναι.    

   Eh  bien,  jeunes  gens,  vous  qui,  après  avoir  écouté  
mes   paroles,   vous   êtes   tous   hâtés   d’entreprendre  
l’apprentissage   d’un   art,   afin   qu’un   imposteur   ou  
un   charlatan,   en   vous   trompant,   ne   vous   enseigne  
jamais   un   art   frivole   ou   frauduleux,   sachez   que  
toutes   les   activités   qui   n’ont   pas   une   fin   utile   à   la  
vie  ne  sont  pas  des  arts716.    

  
  L’empressement   des   jeunes   gens   donne   ici   une   image   un   peu   moqueuse   des  

enthousiasmes  de  l’adolescence,  mais  il  a  surtout  une  fonction  rhétorique,  qui  vise  à  
présenter   la   force  persuasive  du  Protreptique   comme  une   réalité  déjà   acquise.  Cette  
mise  en  scène  anticipée  permet  ainsi  à  Galien  de  dramatiser  la  nouvelle  étape  de  son  
argumentation,  condamnant  les  arts  inutiles.  Il  s’agit  en  effet  de  mettre  en  garde  les  
lecteurs  contre  les  dangers  d’un  mauvaise  option.  De  fait,  les  hommes  ont  la  faculté  
de  choisir  l’art  qu’il  veulent  exercer  et  peuvent  donc  faire  fausse  route,  contrairement  
aux   animaux   qui   se   contentent   de   suivre   leur   nature.  Or   un   choix   précipité   ouvre  
généralement  la  voie  contestable  de  la  satisfaction  matérielle,  qui  tend  à  rapprocher  
les  hommes  de  la  bestialité.    
  

I.  C.  1.  b.  Métaphores  animales.  
  
Galien   ne   formule   jamais   d’identification   stricte   entre   les   athlètes   et   les   bêtes  :   il  

n’écrit   nulle   part   que   les   athlètes   sont   ou   deviennent   des   bêtes,   mais   présente   ces  
individus  comme  des  bêtes.  Même  lorsqu’il  s’agit  des  porcs,  le  brouillage  de  l’identité  
générique  ne  franchit  jamais  les  bornes  de  l’analogie717.    

L’âme  bourbier.  
  
On  relève  malgré  tout  un  passage  dans  lequel  l’âme  pervertie  par  la  matérialité  est  

identifiée   non   pas   à   celle   des   cochons,  mais   à   de   la   boue.   Il   s’agit   d’un   extrait   du  
chapitre  2  du  second  livre  du  traité  Sur  les  crises.  Dans  ce  texte,  avant  d’en  venir  au  

                                                
715  Protreptique  IX  1  (K.  I  20  =  Boudon-‐‑Millot    p.  100).    
716  Traduction  de  V.  Boudon-‐‑Millot.  
717   Les   métaphores   zoomorphiques,   cependant,   sont   nombreuses   dans   la   médecine   grecque,   comme   en  

témoigne  Skoda  1988.  
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sujet  même  des  crises,  Galien  décourage  de  se   lancer  dans  une   formation  médicale  
les  jeunes  gens  paresseux  ou  carriéristes718  :    
  
Εἰ   δ'ʹ   ἀταλαίίπωρόός   τε   καὶ   ῥᾴθυµμος   εἴης  

ἢ   ταλαίίπωρος   µμὲν   ἀλλ'ʹ   εἰς   τὰ   χείίρω  
πλοῦτόόν   τε   καὶ   τιµμὴν   καὶ   δύύναµμιν  
πολιτικὴν   ἀληθείίας   προαιρούύµμενος,  
ἄµμεινόόν   σοι   µμηδ'ʹ   ἅπτεσθαι   τῆσδε   τῆς  
θεωρίίας   µμηδ'ʹ   εἰς   ἀνάάπλεων   βορϐόόρου  
φρέέαρ   ἐµμϐάάλλειν   ὕδωρ   καθαρόόν.  
Ἀφανίίσεις   τε   γὰρ   τὸ   ὕδωρ   καὶ   τὸ   φρέέαρ  
οὐδὲν  ὠφελήήσεις.  

   Si   jamais   tu   dois   être   quelqu’un   qui   ne   se   donne  
pas  de  peine  et  qui  est   frivole,   ou  quelqu’un  qui   se  
donne   de   la   peine   mais   avec   les   pires   intentions,  
préférant   la   richesse,   l’honneur   et   la   puissance  
politique   à   la   vérité,   il   est   préférable   que   tu   ne  
touches  même  pas  à  la  théorie  dont  je  te  parle  et  que  
tu  ne   jettes  pas  de   l’eau  pure  dans  un  puits   rempli  
de   fange.   En   effet,   tu   perdras   l’eau   et   tu   ne   seras  
nullement  utile  au  puits.  

  
Le   fainéant   et   l’ambitieux   qui   choisiraient   en   vain   d’apprendre   la  médecine   sont  

présentés  métaphoriquement  comme  un  puits  souillé  dans  lequel  on  déverse  de  l’eau  
pure.  L’image   traditionnelle   du   bourbier   (ϐόόρϐορος)   comme   symbole   de   l’attrait  
pour  les  choses  matérielles  rappelle  la  comparaison  entre  les  cochons  et  les  athlètes,  
qui   incarnent   précisément   une   des   formes   de  matérialité   dénoncée   par  Galien  :   de  
fait,  si  l’on  en  croit  le  Protreptique,  les  individus  qui  embrassent  la  carrière  athlétique  
ont,  entre  autres  espoirs,  celui  d’acquérir  la  richesse  et  la  gloire.  Cependant,  dans  cet  
extrait  du  traité  Sur  les  crises,  la  critique  n’est  pas  ici  adressée  aux  seuls  athlètes,  mais  
plus  globalement  à  tous  les  êtres  ambitieux  et  cupides.  Par  ailleurs,  l’image  du  puits  
n’est   pas   exactement   compatible   avec   celle   de   la   porcherie,   pas   plus   que   la  
métaphore  de  l’eau  qui  sert  à  désigner  la  théorie  médicale.  Il  reste  que  l’analogie  du  
puits   souillé,   sans   doute   inspirée   de   l’image   platonicienne  du   «  grossier   bourbier  »  
(ϐορϐόόρῳ   βαρϐαρικῷ)   figurant   en   République   VII   533   d   et   sans   doute   d’origine  
pythagoricienne719,   rappelle   malgré   tout   la   pratique   des   bains   de   boue   et   le  
remplissage   alimentaire   qui,   selon   Galien,   constituent   deux   des   principales  
occupations  athlétiques.  
  
Le  corpus  galénique  présente,  en  vérité,  très  peu  de  métaphores  animales  renvoyant  

aux  athlètes.  Ces  quelques   images  y  occupent  donc  une  place  négligeable.  De  plus,  
elles  sont  toujours  mises  dans  la  bouche  d’un  autre  locuteur.    

Onceste,  homme  à  la  force  asinienne  ou  âne  au  nom  d’homme  ?  
  
C’est  par  exemple  le  cas  dans  le  chapitre  XIII  du  Protreptique,  lorsque  Galien  cite  le  

fabuliste  qui  imagine  une  compétition  opposant  les  animaux  et  les  hommes720.  Après  

                                                
718  De  crisibus  II  2  (K.  IX  645,  8-‐‑13  =  Studia  Graeca  et  Latina  Gothoburgensia  23,  Alexanderson  p.  129).  Sur  ce  texte,  

voir  aussi  II.C.1.B.  
719  L’image  de  l’eau  pure  souillée  par  la  boue  du  puits  figure  à  peu  près  dans  les  mêmes  termes  chez  Lysis  de  

Tarente  (Ve-‐‑IVe  s.  av.  n.  è),  disciple  de  Pythagore,  dans  sa  Lettre  à  Hipparque  113,  2  (éd.  Thesleff,  1965),  puis  chez  
deux  auteurs  plus  tardifs,  à  savoir  Oribase  dans  ses  Collections  médicales  V  3,  24,  2  (CMG  6.1.1  p.  119)  et  Jamblique  
dans  sa  Vie  de  Pythagore  XVII  77,  4-‐‑6  (éd.  Klein,  Teubner,  1937).  

720  Pour  une  présentation  plus  complète  de  cet  apologue,  voir  le  chapitre  précédent  I.B.1.b.  
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avoir  loué  les  vainqueurs  aux  courses  et  au  pugilat,  le  poète  célèbre  le  triomphe  d’un  
pancratiaste  dont  il  est  difficile  de  dire  s’il  est  un  homme  ou  un  âne721  :  
  
Kαὶ  ὄνος,  φησίί,    
λάάξ  ὄστις  βούύλεται  ἐρίίσας  
αὐτὸς  τὸν  στέέφανον  οἴσεται.  
αὐτὰρ  ἐν  ἱστορίίῃ  πολυπείίρῳ  γράάψεται  ὄνος,  
ὅτι  
        παγκράάτιον  νίίκησέέ  ποτ'ʹ  ἄνδρας  
      εἰκοστὴ   [δὲ]   καὶ   πρώώτη   ὀλυµμπιὰς   ἦν,   ὅτ'ʹ  

ἐνίίκα  
Ὀγκηστήής.    

   Et  c’est  un  âne,  dit  le  poète,  
S’il  veut  bien  lutter  à  coups  de  pieds  
qui  remportera  lui-‐‑même  la  couronne.  
Et  on  écrira  dans  une  histoire  bien  informée  qu’un  

âne  
        vainquit  un  jour  des  hommes  au  pancrace,  
        et  ce  fut  dans  la  XXIe  Olympiade  que  la  victoire  

fut  remportée    
par  Onceste722.    

  
Le  caractère  métaphorique  de  ce  texte  s’incarne  dans  la  figure  d’Onceste,  qui  a  priori  

apparaît   comme   un   âne   baptisé   et   traité   comme   un   homme.   En   effet,   le   mot  
Ὀγκηστήής  est  un  nom  propre  fantaisiste723,  doté  du  suffixe  -‐‑στης,  comme  on  le  voit  
dans  les  noms  grecs  du  type  Ὀρέέστης,  et  construit,  semble-‐‑t-‐‑il,  sur  la  déformation  de  
l’adjectif  ὀγκητήής,  «  qui  braie  »,  du  verbe  ὀγκάάοµμαι,  «  braire  »,   lui-‐‑même  dérivé  de  
ὄνος,  «  âne  ».  Bailly  estime  que  le  paroxyton  ὀγκήήστης  (avec  un  sigma  devant  le  tau)  
est  une  forme  douteuse  pour  l’oxyton  ὀγκητήής  (sans  sigma)  contrairement  au  Lidell-‐‑
Scott-‐‑Jones,  qui  propose  une  entrée  pour  ὀγκήήστης,  mais  pas  ὀγκητήής.  Quoi  qu’il  en  
soit,  l’usage  de  ce  terme  comme  nom  propre  a  sans  doute  une  visée  sarcastique.    
Outre  le  fait  qu’il  renvoie  au  motif  de  l’âne,  ce  mot  constitue  aussi  un  autre  jeu  de  

mot  avec  le  nom  ὄγκος,  «  courbure  »  ou  «  grosseur  »,  très  courant  chez  Galien  dans  
ce  second  sens,  notamment  pour  désigner  l’embonpoint,  et  qui  peut  donc  faire  écho  
au  ventre  de  l’âne,  dont  la  forme  rebondie  est  comparable  à  la  panse  des  athlètes.    
Pour  transcrire  ce  calembour,  il  est  possible  par  exemple  de  traduire  ὅνος  non  par  

«  âne  »,  mais  par  «  baudet  »,  et  Ὀγκηστήής  par  «  Baudin  ».  Ce  nom  est  une  invention  
formée  sur  le  radical  «  baud-‐‑  »,  emprunté  au  substantif  «  baudet  »,  et  dotée  du  suffixe  
«  -‐‑in  »,  courant  dans  les  prénoms  masculins  français.  Il  présente  une  consonance  qui  
évoque   à   la   fois   le   prénom   réel   «  Baudoin  »   et   le   mot   «  baudet  »,   tout   comme  
Ὀγκηστήής  rappelle  le  prénom  Ὀρέέστης  et  le  mot  ὄνος.  Il  peut  en  outre  faire  penser  
au   «  ballon   de   baudruche  »,   voire   au   «  boudin  »,   dont   la   forme   arrondie   serait  
l’équivalent  de  l’ὄγκος  grec.  
Dans   la  note  2  p.  115  de  son  édition  du  Protreptique,  V.  Boudon-‐‑Millot   résume   les  

problèmes  d’interprétation   liés  à  l’établissement  de  ce  passage.  La  question  se  pose  
en  effet  de  savoir  si   le  poète  a  précisé  l’identité  générique  du  champion  avant  de  le  
nommer,  en  désamorçant  donc  le  jeu  de  mot  fondé  sur  ce  terme  :  «  Kaibel  a  noté  (p.  
56)   que   ni   le   poète   ni   Galien,   à  moins   de   n’avoir   pas   bien   compris   l’intention   du  
poète,  ne  peuvent  à  cet  endroit  mentionner  le  nom  de  l’âne  (γράάψεται  ὄνος)…  sans  
du  même   coup   ruiner   le   jeu  de  mot   final   sur  Ὀγκηστήής   (Onceste)   qui   sonne   ici   à  

                                                
721  Protreptique  XIII  9  (K.  I  36  =  Boudon-‐‑Millot    p.  115).      
722  Traduction  de  V.  Boudon-‐‑Millot.  
723  Sur  l’onomastique  grecque,  voir  Bechtel  1917,  Solin  1982,  Masson  1990-‐‑2000.  
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dessein   comme   un   nom   propre   destiné   à   entretenir   l’ambiguïté   sur   l’identité   du  
vainqueur,   homme   ou   bête.   Kaibel   propose   donc   en   notes   la   correction   γράάψετ’  
ἀγῶνος,  mais  sans  la  retenir  dans  son  texte,  à  la  différence  de  Barigazzi  qui  a  adopté  
ici  la  proposition  de  Kaibel.  Rien  cependant  dans  la  tradition  du  texte  ne  permet  de  
confirmer  cette  interprétation,  aussi  séduisante  soit-‐‑elle.  »    
Certes,   on   peut   aller   jusqu’à   dire   que   la   fable   laisse   planer   une   incertitude   sur  

l’identité   générique   du   vainqueur  Ὀγκηστήής,   homme   à   la   force   asinienne,   âne   au  
nom  d’homme,  voire  créature  hybride  si  l’on  imagine  que  ce  personnage  est  issu  du  
croisement   entre  une  ânesse   et   un  homme,  ou   encore   entre   un  âne   et  une   femme  :  
dans  la  mesure  où  les  Jeux  Olympiques  imaginés  par  le  fabuliste  sont  organisés  sous  
l’égide  de  Zeus,  spécialiste  en  matière  de  métamorphoses  animales  conclues  par  un  
accouplement,  cette  seconde  hypothèse  ne  manquerait  pas  de  piquant.    
Cependant,  puisque  la  mention  du  mot  ὄνος,  qu’elle  soit  du  fabuliste  ou  de  Galien,  

lève   toute   ambiguïté  ;   que,   de   plus,   toutes   les   épreuves   précédentes   ont   été  
remportées   par   des   animaux   et   qu’enfin   l’objectif   de   ce   texte   est   précisément   de  
reconnaître   la   suprématie   systématique  des  animaux   sur   les  hommes,   il   serait   sans  
doute  plus  logique  de  croire  qu’Ὀγκηστήής  est  un  âne.  Ainsi,  au  lieu  de  dire  que  la  
présence  du  mot  ὄνος  ruine  la  surprise  du  jeu  de  mot  final  sur  Ὀγκηστήής,  on  pourra  
plutôt   penser   que   la   paronomase   associant   ὄν-‐‑   et  Ὀγκ-‐‑   est   destinée   à   préparer   ce  
calembour.   Le   comique   de   cette   fin   de   fable   ne   résiderait   donc   pas   dans   une  
quelconque  ambiguïté  générique,  mais  simplement  dans  le  fait  que  l’animal  porte  un  
nom  à  consonance  humaine,  symbolisant  ainsi  la  supériorité  des  bêtes  qui  s’avèrent  
capables  d’investir  le  monde  des  hommes  jusque  dans  leurs  pratiques  onomastiques.    

L’athlète  lion.  
  
Outre  cette  métaphore  satirique,  le  Sur  les  doctrines  d’Hippocrate  et  Platon  fait  allusion  

à  la  pratique  lexicale  courante  qui  consiste  à  galvaniser  les  athlètes  en  les  qualifiant  
de  lions,  comme  le  font  les  poètes  à  propos  des  héros  les  plus  courageux.    
En  effet,  dans  le  chapitre  3  du  troisième  livre  de  ce  traité,  alors  qu’il  s'ʹintéresse  aux  

fonctions  de  l'ʹâme,  qui,  selon  Chrysippe,  sont  de  deux  natures  différentes,  logique  et  
non  logique,  Galien  cite  un  vers  de  Tyrtée724  :  «  Αἴθωνος  δὲ  λέέοντος  ἔχων  ἐν  στήήθεσι  
θυµμόόν  »  («  Et  d'ʹun  lion  enflammé  ayant  dans  la  poitrine  le  cœur  »).  Cette  citation  permet  
de   poser   la   question   de   savoir   si   les   animaux   ont   un   cœur   (θυµμόός),   un   désir  
(ἐπιθυµμίία)  et  une  raison  (λόόγος).  Galien  distingue  alors  la  position  des  philosophes,  
notamment   stoïciens,   qui   refusent   presque   tous   ces   facultés   aux   animaux,   et   l’avis  

                                                
724  Tyrtée,  West  fr.  13,  1.  Ce  vers  peut  être  rapproché  de  deux  passages  homériques,  Iliade  X  23-‐‑24  et  177-‐‑178,  qui  

concernent   respectivement   Agamemnon   et   Diomède  :   «  Aµμφὶ   δ'ʹ   ἔπειτα   δαφοινὸν   ἑέέσσατο   δέέρµμα   λέέοντος   /  
αἴθωνος  µμεγάάλοιο  ποδηνεκέές,  εἵλετο  δ'ʹ  ἔγχος.  »  («  Ensuite,  il  s’enveloppa  de  la  peau  fauve  d’un  grand  lion  enflammé,  
qui   lui   tombait   jusqu’aux   pieds,   puis   il   prit   sa   lance.  »)  ;   «  Ὣς   φάάθ'ʹ,   ὃ   δ'ʹ   ἀµμφ'ʹ   ὤµμοισιν   ἑέέσσατο   δέέρµμα   λέέοντος   /  
αἴθωνος  µμεγάάλοιο  ποδηνεκέές,   εἵλετο  δ'ʹ  ἔγχος.  »   («  Ainsi  parla-‐‑t-‐‑il,   et   l’autre  s’enveloppa   les  épaules  de   la  peau  d’un  
grand   lion   enflammé,   qui   lui   tombait   jusqu’aux   pieds,   puis   il   prit   sa   lance  »).   L’adjectif   αἴθων,   qui   évoque  
l’embrasement   du   feu,   peut   qualifier   à   la   fois   l’emportement   et   l’apparence   de   l’animal,   «  enflammé  »      de  
caractère,  mais  aussi  «  étincelant  »  grâce  à  sa  fourrure.  
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des   poètes,   comme   Tyrtée,   Homère   et   Hésiode,   dont   les   métaphores   supposent  
l’existence  d’un  cœur  chez  les  animaux725  :  
  
Τυρταῖος   δέέ   γε,   καθάάπερ   οὖν   καὶ   Ὅµμηρος  

καὶ   Ἡσίίοδος   καὶ   ἁπλῶς   εἰπεῖν   ἅπαντες   οἱ  
ποιηταίί,   σφοδρόότατον   ἔχειν   φησὶ   τοὺς  
λέέοντας  τὸν  θυµμόόν,  ὥστε  καὶ  τῶν  ἀνθρώώπων  
ὅστις  ἂν  ᾖ  θυµμοειδέέστατος,  εἰκάάζουσι  λέέοντι·∙  
καὶ  χωρὶς  δὲ  τῶν  ποιητῶν  ἅπαντες  ἄνθρωποι  
τοὺς   θυµμικωτάάτους   λέέοντας   ὀνοµμάάζουσιν,  
[οὕτως]   οὐδὲ   τοῖς   ἀθληταῖς   παύύονται   καθ'ʹ  
ἑκάάστην  ἡµμέέραν  οὕτως  ἐγκελευόόµμενοι.    

   Tyrtée,   sans   doute,   ainsi   donc   qu’Homère,  
Hésiode  et,  pour  parler  simplement,  tous  les  poètes,  
disent  que  les  lions  ont  le  cœur  très  violent,  au  point  
même   de   comparer   à   un   lion   celui   qui,   parmi   les  
hommes,   se  montre   très  courageux  ;  mais,  outre   les  
poètes,   tous   les   hommes   appellent   aussi   du   nom  
de  lions   ceux   qui   mettent   énormément   de   cœur   à  
l’ouvrage,  et,  chaque  jour,  on  ne  cesse  d'ʹencourager  
les  athlètes  en  les  appelant  de  cette  façon.    

  
Ce  texte,  dont  l’enjeu  est  philosophique,  présente  en  outre  un  intérêt  sociologique  et  

linguistique  :  il  montre  que  les  athlètes  occupent  une  place  importante  dans  la  société  
contemporaine   de   Galien,   comme   le   prouve   l’usage   courant   d’adjectifs,   de  
comparaisons  et  de  métaphores  animales  destinées  à  qualifier  les  performances  des  
sportifs  professionnels.  La  poésie  permet  ainsi  d’examiner  le  procédé  poétique  de  la  
comparaison.  Galien  affirme  que  la  thèse  des  poètes,  opposée  à  celle  des  philosophes,  
est   confortée   par   les   pratiques   de   la   langue   quotidienne  :   c’est   ce   que   montre   le  
procédé  hyperbolique  de  la  métaphore  animale,  qui  consiste  à  baptiser  des  athlètes  
du  nom  de  lions.  Ceux  qui  recourent  à  ce  genre  d’images,  comme  il  est  possible  de  
l’entendre  quotidiennement   si   l’on   en   croit  Galien,  peuvent   être   les   entraîneurs  du  
gymnase   et   de   la   palestre,   mais   aussi   les   membres   du   public   venus   assister   aux  
compétititons.  Il  s’agit  bien  ici  d’une  vraie  métaphore,  montrant  la  convergence  de  la  
poésie   archaïque   et   de   la   vie   quotidienne   du   second   siècle.   Jamais   aucun   autre  
passage  du  corpus  galénique  n’envisage  de  rapport  plus  direct  entre   les  athlètes  et  
les  animaux.    
De   fait,   Galien   n’est   pas   poète   et   préfère   généralement   les   comparaisons   aux  

métaphores  animales  :  son  objectif  n’est  pas  de  nous  persuader  que  les  athlètes  sont  
des  bêtes,  mais  plutôt  de  nous   convaincre,   en   traçant  des  parallèles   avec   le  monde  
naturel,  que  le  sport  professionnel  fait  tendre  ses  adeptes  vers  la  bestialité.  
  

I.  C  .1.  c.  Rapprochements  avec  les  animaux.  
  
Il  arrive  enfin  que  Galien  trace  un  parallèle  entre  les  athlètes  et  certains  animaux  en  

soulignant   de   façon   incidente   une   forme   de   ressemblance   entre   les   deux   espèces.  
Certes,   il  est  clair  que  tous  ces  passages  ne  peuvent  pas  être  mis  sur  le  même  plan,  
mais   de   telles   coïncidences   entre   l’évocation   des   animaux   et   des   athlètes   ne   sont  
probablement   pas   le   fruit  du   hasard.  Elles   peuvent   en   tout   cas   venir   à   l’esprit   des  
lecteurs   du   Protreptique   et   orienter   sensiblement   l’image   du   corps   athlétique   en  
direction  de  la  bestialité.  Ces  rapprochements  apparaissent  dans  des  développements  
                                                

725  De  placitis  Hippocratis  et  Platonis  III  3,  28-‐‑29  (CMG  5.4.1.2  p.  191).    
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très   variés,   traitant   de   thèmes   aussi   différents   que   l’alimentation,   la   force   ou   les  
traumatismes.    

Alimentation.  
  
Un  exemple  relatif  à  l’alimentation  figure  dans  le  chapitre  XIV  du  premier  livre  de  
Commentaire  à  Épidémies  III.    
Dans  ce  texte,  Galien  commente  le  cas  du  troisième  malade,  qui  a  été  en  villégiature  

dans   un   jardin726.   Au   sein   d’une   démonstration   où   il   réfute   l’analyse   d’un   rival,  
Galien   dit   que   la   pathologie   de   ce   patient   n’est   pas   nécessairement   due   à   une  
consommation  exclusive  de  végétaux  :   sans  compter  que   l’individu  en  question  n’a  
pas  habité  constamment  le  jardin,  Galien  affirme  que  fréquenter  un  verger  ne  signifie  
pas   automatiquement   qu’on   se   nourrisse   des   seuls   produits   de   ce   lieu.   Pour  
renchérir,   il  reprend  ensuite  la  même  idée  avec  l’aliment  carné,  auquel  il  associe  les  
lions   et   les   athlètes.   Il   envisage   ensuite   la   possibilité   d’incriminer   non   pas  
l’alimentation   du   patient,   mais   l’air   du   jardin   lui-‐‑même,   rendu   mauvais   par   les  
déchets  qui  peuvent  circuler  dans  les  canaux  d’évacuation727  :  
  
Πρῶτον   µμὲν   οὖν   οὔτε   διὰ   παντὸς   οἰκεῖν  

ἔφη  τὸν  ἄνθρωπον  <ἐν  τῷ  Δεάάλκους  κήήπῳ,  
κατακεῖσθαι>   δὲ   µμόόνον   ἔγραψεν,  
ἐνδεχόόµμενον  ἔµμπροσθεν  µμέέν,  ὅθ'ʹ  ὑγίίαινεν,  
οἰκεῖν   αὐτὸν   ἑτέέρωθι,   νοσήήσαντα   δὲ  
καταγωγῆς   ἐπιτηδειοτέέρας   δεηθέέντα  
τοιαύύτην   ἔχειν   <ἐν   τῷ   Δεάάλκους   κήήπῳ>.  
Δεύύτερον  <δ'ʹ>  οὐδ'ʹ  ἀναγκαῖόόν  ἐστι  τὸν  <ἐν  
κήήπῳ>   καταγωγὴν   ἔχοντα   λάάχανα  
σιτεῖσθαι   διὰ   παντὸς   ὡς   ποηφάάγον   ζῷον,  
ὥσπερ  οὐδ'ʹ  εἰ  πλησίίον  εἴη  τῶν  αἴγεια  κρέέα  
πιπρασκόόντων   ἢ   προβάάτεια,   ταῦτ'ʹ   ἐσθίίειν  
ὁσηµμέέραι,  καθάάπερ  οἱ  λέέοντες.  οὐδὲ  γὰρ  εἰ  
γείίτων  εἴη  τῶν  <ὕε>ια  κρέέα  πιπρασκόόντων,  
ἀναγκαῖον   αὐτῷ   πλεῖστα   προσφέέρεσθαι  
ταῦτα,   καθάάπερ   ἀθλητῇ.   Τρίίτον   <δ'ʹ>   ἐπὶ  
τούύτοις   ἔτι   <καίίτοι>   πολλὴν   ἀφθονίίαν  
ἔχοντες   λόόγων   εἰς   τὸ   διαϐάάλλειν   τὸν   ἐν  
τοῖς   <κήήποις>   ἀέέρα   τοῦτο   µμὲν   ὅλον   τὸ  
µμέέρος   ἐξέέλιπον,   ἐξετράάποντο   δ'ʹ   ἐπὶ   τὰ  
λάάχανα,   δυνάάµμενοι   καὶ   τῶν   ὀχετῶν  
µμνηµμονεύύειν  ὡς  τὰ  πολλὰ  τοὺς  ἀποπάάτους  
ἐκκαθαιρόόντων  εἰς  τοὺς  <κήήπους>  ἅπασάάν  
τε   τὴν   τοιαύύτην   δυσωδίίαν   ἔτι   τε   τὴν   ἀπὸ  
τῶν   λαχάάνων   καὶ   δέένδρων   καὶ   θάάµμνων  
ἀναθυµμίίασιν,   ὥσπερ   ἀπόό   τε   κράάµμϐης   καὶ  

   Tout   d’abord,   donc,   Hippocrate   a   écrit   que  
l’homme   n’avait   pas   habité   tout   le   temps,   mais  
s’était   installé   dans   le   jardin,   si   bien   qu’il   pouvait  
auparavant,   quand   il   était   malade,   habiter   autre  
part,  et,  une  fois  malade,   ressentant  le  besoin  d’une  
villégiature   plus   convenable,   disposer   d’un   tel   lieu  
dans   le   jardin   de   Déalque.   Deuxièmement,   il   n’est  
pas  nécessaire  qu’un  homme  en  villégiature  dans  un  
jardin  se  nourrisse  tout  le  temps  de  légumes  comme  
un   animal   herbivore,   pas   plus   que,   si   jamais   il   est  
près   des   consommateurs   de   viande   de   bouc   ou   de  
brebis,   il   n’est   nécessaire   qu’il   mange   ces   aliments  
tous  les  jours  comme  les  lions.  En  effet,  pas  plus  s’il  
avait   été   voisin   de   ceux   qui   mangent   la   viande   de  
porc,   il   n’eût   été   nécessaire   pour   lui   de   manger   ce  
produit  en  très  grande  quantité,  comme  les  athlètes.  
Troisièmement,   outre   ces   points,   encore,   quoiqu’ils  
eussent   pourtant   à   leur   disposition   une   grande  
quantité   de   discours   pour   incriminer   l’air   des  
jardins,  les  commentateurs  ont  laissé  de  côté  tout  cet  
argumentaire  pour  s’en  prendre  aux  végétaux,  alors  
qu’ils  pouvaient  aussi  mentionner   les  canalisations,  
souvent  destinées  à  évacuer  en  direction  des  jardins  
les   ordures   et   toute   la   pestilence   de   ce   genre,   sans  
compter  les  exhalaisons  des  végétaux,  des  arbres  et  
des   buissons,   comme   celles   qui   proviennent   des  

                                                
726 Épidemies  III  1,  3  (Littré  III  p.  38-‐‑45  =  Loeb  I  p.  223).  In  Hippocratis  librum  iii  epidemiarum  commentarius  I  14-‐‑28  

(K.  XVII  A  561-‐‑574  =  I  19-‐‑33,  CMG  5.10.2.1  p.  48-‐‑55). 
727  In  Hippocratis  librum  iii  epidemiarum  commentarius  I  14  (K.  XVII  A  562,  9  -‐‑  563,  11  =  I  19,  CMG  5.10.2.1  p.  48).  
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καρύύας   καὶ   πύύξου·∙   φανερῶς   γὰρ   ὁ   πέέριξ  
ἀὴρ   µμοχθηρὸς   ἀπὸ   τῆς   τούύτων   ὁµμιλίίας  
γίίγνεται.    

choux,  des  noix  et  des  buis  ;  en  effet,  manifestement,  
l’air   environnant   devient   mauvais   du   fait   de   la  
réunion  de  ces  nuisances.    

  
Dans  ce  passage,  l’athlète  est  donc  convoqué  comme  le  mangeur  par  excellence  de  

viande  de  porc.  Galien  met  en  parallèle  le  lion  et  l’athlète,  le  premier  étant  présenté  
comme   consommateur   de   chair   de   bouc   ou   de   brebis,   le   second   comme  
consommateur  de  viande  de  porc.  Le  caractère  carnivore  du  sportif  prend  ainsi  une  
coloration  bestiale.  
En  outre,  Galien  évoque  le  possibilité  que  des  ordures,  peut-‐‑être  destinées  à  servir  

d’engrais,  polluent  le   jardin  et  y  répandent  une  mauvaise  odeur  ;  et  par  un  étrange  
hasard,  ce  troisième  argument,  d’ordre  environnemental,  arrive  après  la  mention  des  
athlètes.  Or  il  faut  en  effet  se  rappeler  que  Galien  reproche  précisément  aux  athlètes  
de  se  comporter  comme  des  porcs,  qui  sont  des  animaux  connus  pour  se  rouler  dans  
leurs   propres   excréments.   La   place   de   l’argument   de   l’air   vicié   tendrait   alors  
insidieusement  à  créer  un   lien   implicite,  pour  ne  pas  dire  subliminal,  entre   l’odeur  
des  déchets  et  celle,  fantasmée,  des  athlètes  devenus  cochons.      
  
Un   autre   passage   crée   un   rapprochement   entre   les   animaux   et   les   athlètes   en  

entretenant  un  lien  avec  le  thème  de  la  nourriture.  Il  s’agit  d’un  extrait  du  cinquième  
chapitre  du  livre  II  du  Sur  la  faculté  des  médicament  simples,  où  Galien  s’intéresse  aux  
vertus  de  l’huile.    
Ce  texte  constitue  une  critique  à  l’égard  de  la  médecine  empirique,  qui  se  fonde  sur  

l’observation  des  phénomènes  sans  chercher  à  en  connaître  la  cause  par  une  véritable  
investigation,  comme  le  prouve  le  cas  particulier  de  l’huile  d’olive728  :  
  
Διὰ   τίίνα   αἰτίίαν   ἐπαλείίφουσιν   ἐλαίίῳ  

πρόότερον  ὀπτῶντες  οἱ  µμάάγειροι  τοὺς  ἰχθῦς  
καὶ   τὰ   κρέέα;  Διὰ   τίί   τρίίϐουσιν   ἐλαίίῳ   τοὺς  
ἀθλητὰς   οἱ   γυµμνασταίί;   Διὰ   τίί   δὲ   καὶ   οἱ  
παιδοτρίίϐαι   τοὺς   παῖδας;   Ἔνεστι   γὰρ  
ἑκάάστου   τῶν   τοιούύτων   προϐληµμάάτων  
ἐµμπειρικὴν   αἰτίίαν   ἀποδοῦναι,   τοὺς   µμὲν  
ἰχθὺς   καὶ   τὰ   κρέέα   διὰ   τοῦτο   ἐπαλείίφειν  
τῶν   µμαγείίρων   ἐρούύντων   ἂν,   ὅτι   ξηρὰ   καὶ  
περικεκαυµμέένα   τὰ   ἐκτὸς   αὐτῶν   γίίγνεται,  
χωρὶς   τοῦ   λίίπους   ὀπτωµμέένων·∙   τοὺς   δ'ʹ  

   Pour   quelle   raison,   avant   la   cuisson,   les   cuisiniers  
enduisent-‐‑ils   d’huile   les   poissons   et   la   viande  ?  
Pourquoi   les   programmateurs   sportifs   font-‐‑ils  
frotter729  les  athlètes  avec  de  l’huile  ?  Et  pourquoi  les  
pédotribes   eux   aussi   frottent-‐‑ils730   d’huile   les  
enfants  ?  De   fait,   pour   chacun  des  problèmes   de   ce  
genre,   il   est   possible   de   donner   une   cause  
empirique  :  les  cuisiniers  diraient  qu’ils  enduisent  les  
poissons   et   les   viandes   pour   cette   raison   que   leur  
parties  extérieurs  deviennent   sèches  et   calcinées  dès  
lors   que   la   cuisson   se   fait   sans   graisse  ;   et   les  

                                                
728  De  simplicium  medicamentorum  temperamentis  ac  facultatibus  II  5  (K.  XI  475,  18  -‐‑  477,  5).      
729  Dans  la  mesure  où  pour  Galien  le  γυµμναστήής  est  un  médecin  hygiéniste  qui  programme  le  régime  de  ses  patients,  il  est  

sans  doute  préférable  de  donner  dans  cette  phrase  un  sens  factitif  au  verbe  τρίίϐουσι  :  les  maîtres  de  gymnastiques  font  frotter  les  
athlètes  avec  de  l’huile  ;  la  friction  en  elle-‐‑même  est  exécutée  par  un  masseur  qui,  en  principe,  n’est  pas  médecin  :  il  s’agit  soit  
du   surveillant   de   l’activité   de   la   palestre   (ἐπιστάάτης   τοῦ   παλαίίσµματος),   soit   plutôt   du   pédotribe   (παιδοτρίίϐης),   dont   les  
fonctions  excèdent  souvent  l’encadrement  des  seuls  enfants.    

730  Dans  la  mesure  où  les  pédotribes  sont  eux-‐‑mêmes  en  charge  de  l’exécution  du  massage,  il  faut  traduire  à  nouveau  le  verbe  
τρίίϐουσιν,   qui   se   déduit   de   la   phrase   précédente,   en   lui   conférant   cette   fois-‐‑ci   un   sens   transitif   non   factitif  :   les   pédotribes  
frottent  les  enfants.  Le  καίί  indique  ici  que  les  pédotribes  recourent  «  eux  aussi  »  à  la  friction  d’huile,  comme  les  γυµμνασταίί  de  la  
phrase  précédente,  sans  pour  autant  assurer  exactement  la  même  fonction  que  ces  derniers.  
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ἀθλητὰς  ἐν  ἐλαίίῳ  τρίίϐειν  τῶν  γυµμναστῶν  
φησόόντων  ἂν,  ὅτι  καὶ  τοὺς  προϋπάάρχοντας  
κόόπους   λύύει   τοῦτο   καὶ   τοὺς   µμέέλλοντας  
πραΰνει   καὶ  αὐτὴν  τὴν   τρίίψιν   ὁµμαλὴν  καὶ  
πραεῖαν  τελέέως  ἀπεργάάζεται  καὶ  πρὸς  τὰς  
µμελλούύσας   κινήήσεις   παρασκευάάζει   τὸ  
σῶµμα.   Διὰ   τὰ   αὐτὰ   δὲ   ταῦτα   καὶ   οἱ  
παιδοτρίίϐαι   τοὺς   παῖδας   ἀλείίφειν   ἐροῦσι  
καὶ   πρὸ   τῶν   γυµμνασίίων   καὶ   µμετὰ   τὰ  
γυµμνάάσια.   Διὰ   τίί   µμέέντοι   τὸ   ἔλαιον   ἴαµμα  
κόόπων  ἐστὶν,  οὐκ  ἔτι  οὔτε  γυµμναστὴς  οὔτε  
παιδοτρίίϐης   οὔτ'ʹ   ἰατρὸς   ἐµμπειρικὸς  
ἐπίίσταται.  Οὐ  µμὴν  οὐδ'ʹ  ὅτι  µμὴ  γινώώσκουσιν  
ἀφίίστανται   τῶν   ἐναργῶς   φαινοµμέένων.  
Οὐδὲ  γὰρ  διὰ  τίί  λευκὸς  µμὲν  ἐλλέέϐορος  ἄνω  
καθαίίρει,   µμέέλας   δὲ   κάάτω   γινώώσκοντες,  
οὐδὲ  διὰ  τίί  κνίίκος  µμὲν  φλέέγµματος  ἀγωγόόν  
ἐστιν,   ἐπίίθυµμον   δὲ   µμελάάνων   οὐκ   εἰδόότες,  
ὅµμως   χρῶνται   τοῖς   φαρµμάάκοις   εἰς   ἅπερ  
ἐδίίδαξεν   ἡ   πεῖρα   καὶ   θεραπεύύουσι   τοὺς  
δεοµμέένους   καὶ   πιστεύύουσι   τοῖς   ἐναργῶς  
φαινοµμέένοις  καὶ  καταγελῶσι  τῶν  τῷ  λόόγῳ  
τἀναντίία  κατασκευαζόόντων.    

programmateurs  sportifs  diraient  qu’ils  font  frotter731  
les   athlètes   avec   de   l’huile   parce   que   cette   action  
dissout   les   fatigues   préexistantes,   adoucit   celles   à  
venir,   rend   la   friction   elle-‐‑même   parfaitement  
homogène   et   douce,   et   prépare   le   corps   au  
mouvement  à  venir.  Quant  aux  pédotribes,  eux  aussi  
diront   que   c’est   pour   ces   mêmes   raisons   qu’ils  
enduisent732   les   enfants   à   la   fois   avant   les   exercices  
physiques   et   après   les   exercices   physiques.  
Toutefois,  la  raison  qui  explique  que  l’huile  guérisse  
les   fatigues,   il   n’y  a  plus  ni  maître  de  gymnastique,  
ni   pédotribe,   ni   médecin   empirique   qui   la   sache.  
Pourtant,  pas  même  cette  méconnaissance  ne  les  fait  
se   détacher   des   phénomènes   manifestes.   En   effet,  
sans  même  savoir  pourquoi  l’ellébore  blanc  purifie  le  
haut   tandis   que   le   noir   purifie   le   bas,   ni   non   plus  
connaître  la   raison  qui  fait  que  le  chardon  carthame  
attire   le   phlegme   tandis   que   le   parasite   du   thym  
attire   la   bile   noire,   ils   utilisent   malgré   tout   les  
médicaments   en   vue   de   ce   que   l’expérience   leur   a  
appris,  ils  soignent  ceux  qui  en  ont  besoin,  ils  se  fient  
aux  phénomènes  manifestes   et   se  moquent  de   ceux  
qui  établissent  le  contraire  en  recourant  à  la  raison.    

  
Dans   ce   passage,   aussitôt   après   les   animaux   que   l’on   nappe   de   graisse   avant   la  

cuisson,   Galien   mentionne   donc   les   athlètes   frottés   d’huile   par   les   maîtres   de  
gymnastique,   puis   les   enfants   qui   subissent   le   même   traitement   de   la   part   des  
pédotribes.  Ce  rapprochement  abrupt  entre   la  chair  athlétique  et  celle  des  animaux  
peut  surprendre  et   tend   incidemment  à  souligner   la  bestialité  des  athlètes,  qui  sont  
mis   sur   le  même  plan   que   la   viande   consommable.  Certes,   la  mention   des   enfants  
huilés  par  les  pédotribes  affaiblit  cette  hypothèse,  puisque  Galien  n’a  aucune  raison  
de   vouloir   animaliser   les   enfants   qui,   correctement   pris   en   charge,   peuvent  
développer  la  part  rationnelle  de  leur  âme  sans  sombrer  dans  la  bestialité.    
Ce   passage   constitue   donc   moins   une   agression   implicite   à   l’égard   des   athlètes  

qu’un  dénigrement  des  médecins  empiristes,  qui  encadrent   les  athlètes  alors  même  
qu’ils   ne   disposent   d’aucune   connaissance   théorique   sur   la   vertu   des   huiles.   Ces  
maîtres  de  gymnastiques  sont   rangés  dans   la  même  catégorie  que   les  pédotribes  et  
les   cuisiniers,   formés   par   la   seule   expérience   et  méprisant   à   l’égard   de   la   logique,  
pourtant  nécessaire  au  bon  médecin.  Galien  se  rappelle  peut-‐‑être  ici  du  passage  du  
Gorgias  où  Platon  met  en  parallèle  la  cuisine  et  la  médecine  afin  de  les  dissocier733.  En  
tout  cas,  cet  extrait  du  Sur  la  faculté  des  médicament  simples,  qui  déplore  l’indifférence  

                                                                                                                                           
731  Le  sens  factitif  du  verbe  τρίίϐειν  s’impose  puisqu’il  a  pour  sujet  les  programmateurs  sportifs.    
732  Le  verbe  ἀλείίφειν  a  un  sens  transitif  direct  classique  puisqu’il  a  pour  sujet  les  pédotribes.  
733  Gorgias   463   e   -‐‑   466a.  Dans   ce   passage,   le  médecin   et   le  maître   de   gymnastique   sont   présentés   par   Platon  

comme  ceux  qui  recherchent  le  meilleur  pour  le  corps,  tandis  que  le  cuisinier  et  le  coiffeur  recherchent  non  pas  le  
meilleur,  mais  le  plus  agréable.  Galien  expose  cette  thèse  dans  les  chapitres  35  à  38  du  Thrasybule  afin  de  poser  la  
suprématie  hiérarchique  de  l’hygiéniste  (voir  Thrasybule  35-‐‑38  ;  K.  V  872-‐‑882  =  SM  III  p.  80-‐‑87).  
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des   empiristes   à   l’égard   des   preuves   logiques,   introduit   à   nouveau   les   motifs   de  
l’absence  de  raison  et  de  l’obstination,  rappelant  ainsi  l’entêtement  des  ânes.  

Force.  
  
Outre   les   considérations   diététiques   liées   à   l’alimentation,   le   thème   de   la   force  

donne   lui   aussi   lieu   à   une   mise   en   parallèle   des   athlètes   et   des   animaux,   qui,   du  
moins  dans  ce  contexte,  confère  aux  deux  espèces  un  statut  équivalent.    
Ainsi,  par  exemple,  dans  un  passage  du  Sur  les  moments  dans  les  maladies,  Galien  met  

en   parallèle   l’acmé   des   maladies   et   l’épanouissement   de   la   force   chez   les   êtres  
vivants,  animaux  ou  humains.  Selon   lui,   le  point  culminant  des  pathologies,  qui  se  
prolonge   sur   une   certaine   étendue,   correspond   aux   accès  de   crise734.  Or,  de  même,  
l’acmè  physique  des  êtres  vivants  intervient  à  un  moment  particulier  qui  se  distingue  
du  reste  de  l’existence  et  qui  varie  selon  les  espèces735  :  
  
Τουτὶ   δ'ʹ   αὐτὸ   τὸ   τοῦ   χρόόνου   διάάφορον  

ἐναργέέστερόόν  ἐστιν  ἐπὶ  τῆς  κατὰ  τὴν  ἀκµμὴν  
ἡλικίίας  ἐν  τοῖς  ζῴοις  θεάάσασθαι·∙  καὶ  γὰρ  δὴ  
καὶ   κύύνας   θηρευτικοὺς   καὶ   ἵππους  
ἀγωνιστὰς  ὁρῶµμεν  ἤδη  τι  ποιοῦντας  οἰκεῖον  
ἔργον   ἐν   τῷ   τῆς  αὐξήήσεως  καιρῷ,   καὶ  µμετὰ  
ταῦτα  τελείίους  τ'ʹ   αὐτούύς  φαµμεν  γεγονέέναι,  
καὶ   βλέέποµμεν   ἐναργῶς   ἰσχυροτέέρους  µμὲν   ἢ  
πρόόσθεν,   ὡσαύύτως   δ'ʹ   ἰσχύύοντας   οὐκ  
ἐνιαυτῷ  µμόόνῳ,  ἀλλὰ  καὶ  δυοῖν  ἔστιν  ὅτε  καὶ  
τρισὶν   ἔτεσιν·∙   ὥσπερ   καὶ   ἀνθρώώπους  
ἀθλητὰς   οὐ   τρισὶν   ἔτεσι   µμόόνον,   ἀλλὰ   καὶ  
τέέτταρσι   καὶ   πέέντε   πολλάάκις   ἔστιν   ὁρᾶν  
ἰσοσθενεῖς   διαµμείίναντας  ὡς  πρὸς  αἴσθησιν.  
Οὕτω  δ'ʹ  ὡς  ἔφην  καὶ   κατὰ  τὰς  νόόσους  οἵ  τε  
κατὰ   µμέέρος   παροξυσµμοὶ   τὰς   ἀκµμὰς   ἐν  
χρόόνῳ   ποιοῦνται   σαφεῖ,   καὶ   πολὺ   δὴ  
µμᾶλλον   οἱ   καθόόλου   καιροὶ   τῆς   ὅλης   νόόσου  
πλάάτος  ἔχουσιν,  οἵ  τ'ʹ  ἄλλοι  πάάντες  ὅ  τε  τῆς  
ἀκµμῆς   οὐδὲν   ἧττον   ἔστιν   ὅτε   ἢ   τῶν   ἄλλων  
ἕκαστος.    

   Cette   différence   même   liée   au   temps   est  
particulièrement   claire   à   observer   chez   les   êtres  
vivants   lorsqu’on   regarde   l’âge   où   se   produit   leur  
acmé.   Et  de   fait,   les   chiens  de   chasse   et   les   chevaux  
de  course,  nous  les  voyons  déjà  un  peu  accomplir   le  
travail   qui   leur   est   propre   au   moment   de   leur  
croissance,   après   quoi   nous   disons   qu’ils   sont  
devenus   accomplis   et   nous   observons   clairement  
qu’ils   sont  plus   forts  qu’avant  et   qu’ils  exercent  une  
force   semblable   non   pas   sur   une   seule   année,   mais  
parfois   sur   deux   ou   trois   ans  ;   de   même   aussi,   les  
gens   qui   sont   athlètes,   durant   non   seulement   trois  
ans,   mais   souvent   durant   quatre   ou   cinq   ans,   il   est  
possible  de   les   voir   rester   constants  dans   leur   force,  
d’après  ce  que  l’on  perçoit.  Et  il  en  va  de  même  aussi,  
comme   je   le   disais,   dans   les   maladies  :   les  
paroxysmes,   en   particulier,   ont   leur   acmé   dans   un  
temps   clairement   identifiable   et,   en   vérité,   de  
manière  bien  plus  générale,  l’ensemble  des  moments  
occupent   toute   la   largeur   de   la   maladie,   aussi   bien  
parfois  celui  de  l’acmé  que  chacun  des  autres.    

  
Dans  ce  passage,  Galien  étudie  donc  le  rapport  entre  le  temps  et  l’état  de  santé,  en  

posant  la  question  de  la  situation  et  de  la  durée  de  l’acmé  chez  les  êtres  vivants.  Or  il  
observe  que   la  phase  de  plein   épanouissement   correspond  à  un  moment  précis  de  
l’existence  :   chez   les   chiens   de   chasse   et   chez   les   chevaux  de   course,   cette   période  
s’étend  sur  une  durée  d’un  à  trois  ans,  à  la  fin  de  la  croissance  ;  mais  cette  remarque  
est  valable  aussi  pour  les  athlètes,  dont  l’acmé  dure  parfois  plus  longtemps  que  celle  
des   animaux,   jusqu’à   quatre   ou   cinq   ans.   C’est   du   moins   ce   que   l’on   peut  
                                                

734  Dans   ces  moments,   le   combat   entre   la  nature  du  patient   et   la  maladie  prend  une   tournure  décisive.  Cette  
théorie,  qui  crée  un  lien  entre  la  maladie  et  les  sports  de  combat,  est  étudiée  en  II.C.2.c.  

735  De  totius  morbi  temporibus,  Wille  89,  10  -‐‑  91,  1.    
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comprendre  si   l’on  se  fonde  sur  l’observation,  exprimée  ici  par  les  verbes  de  vision  
θεάάσασθαι,   ὁρῶµμεν   et   ὁρᾶν,   repris   par   la   formule   ὡς   πρὸς   αἴσθησιν  
(littéralement  «  comme   du   point   de   vue   de   la   perception  »),   qui   désigne  
manifestement  le  point  de  vue  du  médecin736.    
Dans   ce  passage,  Galien   compare  donc   les   animaux  et   les   athlètes   en   fonction  du  

critère  de  l’acmè,  plus  longue  dans  le  cas  des  humains,  mais  qui,  en  revanche,  donne  
lieu   à   des   prestations   toujours   inférieures   à   celles   des   bêtes,   comme   le   rappelle   le  
Protreptique.  Mais,  dans  le  Sur  les  moments  dans  les  maladies,  Galien  ne  remarque  pas  
que,   chez   les   animaux   comme   chez   les   hommes,   la   durée   des   performances   est  
inversement   proportionnelle   à   leur   durée.   Il   poursuit   en   effet   est   un   tout   autre  
objectif,   qui   est,   comme   l’indique   le   titre   du   traité,   définir   les  
occasions  correspondant  aux  différents  états  de  santé  des  êtres  vivants,  pour  mettre  
en   évidence   les   circonstances   temporelles  dans   lesquelles   se  manifestent   les  degrés  
de  la  maladie.  
  
Le  thème  de  la  force  permet  également  à  Galien  de  réunir  athlètes  et  bêtes  dans  le  

cinquième  chapitre  du  livre  III  du  Sur  les  différences  du  pouls.    
Ce   texte   comporte   un  développement   sur   la   palpitation   dite   violente,   qui   associe  

fortement   la   force   des   sportifs   professionnels   et   celle   des   lions.   Dans   ce   passage,  
Galien   affirme   que   cette   appellation   n’est   pas   justifiée   dans   la   mesure   où   la  
palpitation  examinée  est  vigoureuse  sans  être  rapide  ;  or  c’est  la  réunion  de  ces  deux  
caractéristiques  qui   constitue   en  principe   la  violence,   conformément   à   la  définition  
rigoureuse  qui  est  valable  pour  tous  les  Grecs.  Il  en  donne  alors  plusieurs  exemples,  
empruntés  notamment  au  monde  des  animaux  et  la  palestre737  :  
  
Ἔστι  δέέ  τις  σφυγµμὸς  ὁ  ἀνατρέέπων  τὴν  ἁφὴν,  

τουτέέστιν   ἰσχυρῶς   τε   καὶ   ἀντιϐατικῶς  
πλήήττων.  Τοῦτον  εἴτε  σφοδρὸν  εἴτ'ʹ  εὔτονον  εἴθ'ʹ  
ὅ   τι   βούύλεται   καλεῖν   τις,   οὕτω   θέέµμενος   ἴστω  
διαγιγνωσκόόµμενον   αὐτὸν,   ἐρειδόόντων   ἐπὶ  
πλεῖον   τοὺς   δακτύύλους,   οὐκ   ἐπιπολῆς  
ψαυόόντων.   Αἰτίία   δ'ʹ   αὐτοῦ   ῥώώµμη   τῆς   τοὺς  
σφυγµμοὺς   ἐπιτελούύσης   δυνάάµμεως.   Εἰ   µμὲν   οὖν  
ἡµμεῖς   πρῶτοι   τὴν   ὅλην   ἐξουσίίαν   εἴχοµμεν   τῆς  
θέέσεως   τῶν   κατὰ   τὴν   ἰατρικὴν   ὀνοµμάάτων,  
εὔτονον   ἂν,   οὐ   σφοδρὸν   ἐκαλέέσαµμεν   τὸν  
τοιοῦτον   σφυγµμόόν.   Ἐπεὶ   δ'ʹ   ἔφθασεν   ὑπὸ   τῶν  
πλείίστων   ὀνοµμάάζεσθαι   σφοδρὸς,   οὐ  
µμετατίίθεµμεν   τοὔνοµμα,   καίί   τοι   γινώώσκοντες  
παρὰ   τοῖς  Ἕλλησι   τὸ   τῆς   σφοδρόότητος   ὄνοµμα  
κατ'ʹ   ἐνεργείίας   ἀεὶ   λεγόόµμενον   ἰσχυρᾶς   τε   ἅµμα  
καὶ   ταχείίας·∙   παλαίίσµματάά   τε   γὰρ   ὀνοµμάάζεται  
σφοδρὰ   τὰ  µμετὰ  συντονίίας   τε  ἅµμα  καὶ   τάάχους  

   Il   existe  une  pulsation  qui  bouleverse   le   toucher,  
c’est-‐‑à-‐‑dire   qui   bat   avec   violence   et   fermeté.  Cette  
dernière,  virulente  ou  intense,  quel  que  soit  le  nom  
qu’on   veuille   lui   donner,   il   faut   savoir   qu’elle   se  
reconnaît   distinctement   quand   on   touche   en  
appuyant   les  doigts  assez   fort  au   lieu  de  palper   la  
surface.  Or,   ce  qui  en  est   la   cause,   c’est   la  vigueur  
de  la  faculté  accomplissant  les  palpitations.  Si  donc  
nous   étions   les   premiers   à   avoir   eu   toute   licence  
pour   établir   les   noms   utilisés   dans   l’art   médical,  
nous  aurions  appelé  une  telle  palpitation  intense  et  
non   pas   violente.   Mais   puisque,   bien   avant   nous,  
elle   a   été   appelée   violente   par   la   très   grande  
majorité  des  gens,  nous  ne  modifions  pas  son  nom,  
tout   en   sachant   pourtant   que,   chez   les   Grecs,   la  
notion   de   violence   s’applique   toujours   à   une  
énergie   à   la   fois   puissante   et   rapide  ;   en   effet,   on  
appelle  manœuvres  de  luttes  violentes  celles  qui  se  

                                                
736  Sur  la  valorisation  de  la  perception  aux  dépens  du  nombre  pythagoricien,  voir  Siegel  1970-‐‑b,  Boudon-‐‑Millot  

2003-‐‑a  et  Boudon-‐‑Millot  2003-‐‑b.  
737  De  differentia  pulsuum  III  5  (K.  VIII  668,  10  -‐‑  669,  16).    
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γινόόµμενα   καὶ   ἄνθρωποι   κατὰ   τὸν   αὐτὸν  
τρόόπον,   ὅταν   εὐτόόνως   τε   ἅµμα   καὶ   ταχέέως  
ἐνεργῶσι,   σφοδροὶ   προσαγορεύύονται.   Καὶ   δὴ  
καὶ  τὸ  τῶν  λεόόντων  γέένος  ἅπαντες  ὀνοµμάάζουσι  
σφοδρὸν,  ὅτι  καὶ  τοῦτο  µμετὰ  συντονίίας  τε  ἅµμα  
καὶ  τάάχους  ἐνεργοῦν  ὁρῶσιν,  ὥστ'ʹ  εἴπερ  ἦν  ἐπ'ʹ  
ἐµμοὶ  θέέσθαι  τοὔνοµμα,  τὴν  µμὲν  ἁπλῆν  ποιόότητα  
τῶν   ἀντιϐατικῶν   τε   καὶ   ἀνατρεπτικῶν   τῆς  
ἁφῆς   τῶν   σφυγµμῶν   ἰσχὺν   ἂν,   ἢ   ῥώώµμην,   ἢ  
εὐτονίίαν,  ἤ  τι  τοιοῦτον  ἕτερον  ὠνόόµμασα,  τὴν  δ'ʹ  
ἐκ   ταύύτης   ἅµμα   καὶ   τάάχους   σύύνθετον   οὐκ  
ἐκάάλεσα   σφοδρόότητα.   Νυνὶ   δ'ʹ   ἐπειδὴ   τὸ   τῆς  
σφοδρόότητος   ὄνοµμα   δι'ʹ   ἔθους   ἐγέένετο   τοῖς  
πλείίστοις   τῶν   ἰατρῶν   ἐπὶ   µμιᾶς   τῶν   πρώώτων  
λέέγεσθαι   διαφορῶν,  ἔγνων  χρῆναι  µμὴ  φεύύγειν  
αὐτόό…    

produisent  à  la  fois  avec  intensité  et   rapidité,  et  de  
la   même   façon,   quand   des   gens   agissent   à   la   fois  
vigoureusement  et   rapidement,   on   les  dit   violents.  
En   particulier,   l’espèce   des   lions,   tout   le   monde  
l’appelle  violente  parce  qu’elle  aussi,  on  la  voit  agir  
à   la   fois   avec   vigueur   et   rapidité,   de   sorte   que,   si  
l’établissement  du  nom  était   en  mon  pouvoir,   à   la  
qualité  où  les  pulsations  se  contentent  d’être  fermes  
et  de  bouleverser  le  toucher,   j’aurais  donné  le  nom  
de  force,  de  vigueur,  d’intensité  ou  un  autre  mot  de  
ce   genre,   et   j’aurais   appelé   violence   celle   qui   se  
compose   en   même   temps   de   cette   propriété   et   de  
rapidité.   Mais,   en   vérité,   puisque   l’habitude   a   fait  
que  le  nom  de  violence  est  employé  par  la  majorité  
des   médecins   pour   une   seule   de   ces   premières  
variétés,  j’ai  décidé  qu’il  fallait  ne  pas  l’éviter…    

  
Pour   donner   des   exemples   d’un   bon   usage   du  mot   «  violent  »   (ἰσχυρόός),   Galien  

adopte  donc  une  perspective   anthropologique   et   zoologique   en   examinant   l’espèce  
humaine  et  les  fauves.  Or  la  succession  des  trois  exemples  de  violence,  qui  part  de  la  
lutte738  et  des  hommes  pour  en  arriver  aux  lions,  invite  à  tracer  un  parallèle  entre  le  
sport  et  la  sauvagerie.  Certes,  la  violence  s’observe  seulement  dans  certains  exercices  
de   lutte   et   dans   certains   comportements   humains,   comme   en   témoigne   la   valeur  
déterminative  du  groupe  τὰ  µμετὰ  συντονίίας  τε  ἅµμα  καὶ  τάάχους  γινόόµμενα  («  celles  
qui   se   produisent   à   la   fois   avec   intensité   et   rapidité  »)   et   de   la   subordonnée   ὅταν  
εὐτόόνως  τε  ἅµμα  καὶ  ταχέέως  ἐνεργῶσι  («  lorsqu’ils  agissent  à  la  fois  vigoureusement  
et   rapidement  »)  :   dans   le   cas   des   παλαίίσµματα   comme   dans   celui   des   ἄνθρωποι,  
seule  une  partie  du  groupe  est  visée  par  cette  appelation.  En  revanche,  dans   le  cas  
des   lions,   la   violence   apparaît   bel   et   bien   comme   une   caractéristique   générique  
puisque  Galien  dit,  à  propos  de  l’espèce  dans  son  ensemble  qu’«  on  la  voit  agir  à  la  
fois  avec  vigueur  et  rapidité  »  (τοῦτο  µμετὰ  συντονίίας  τε  ἅµμα  καὶ  τάάχους  ἐνεργοῦν  
ὁρῶσιν).  En  tout  cas,  la  mise  en  parallèle  des  violences  bestiales  et  humaines  rappelle  
indirectement  que  la  nature  humaine  porte  en  elle  une  part  animale,  que  des  activités  
agressives   comme   la   lutte   pourraient   avoir   tendance   à   développer.   Bien   que   les  
athlètes   ne   soient   pas   ici   présentés   comme   un   γέένος   à   part   entière,   la   question   se  
pose  malgré  tout  de  savoir  si   leur  singularité  n’est  pas  précisément  d’avoir  recours,  
comme   les   lions,   à   une   violence   que   l’habitude   leur   a   rendue,   pour   ainsi   dire,  
naturelle.  

Traumatismes.  
  
Corrolaire   de   la   violence,   la   détérioration   du   corps   est   également   un   thème   que  

Galien   traite   parfois   en   créant   un   parallèle   entre   le   cas   des   athlètes   et   celui   des  

                                                
738  Les  manœuvres  de   lutte  violentes   sont   à   la   fois   intenses   et   rapides.  Galien   se   fonde   ici   sur  des   critères  de  

classification  des  exercices  physiques  qui  sont  exposés  dans  le  traité  d’Hygiène  III  8-‐‑9.  Sur  ce  point,  voir  II.A.2.c.  
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animaux.   C’est   ce   que   montre   le   chapitre   40   du   quatrième   Commentaire   au   traité  
hippocratique   des  Articulations,  qui   souligne   la   difficulté   avec   laquelle   le   médecin  
répare  les  luxations  de  la  hanche  chez  les  athlètes.    
Selon  Galien,   la  fragilité  de  l’articulation  s’explique  par  l’usure  du  cotyle  qui  était  

destiné  à  accueillir  la  tête  du  fémur  ;  or  cet  os  ne  saurait  être  retenu  par  la  seule  force  
des  muscles,   contrairement   à   ce   que   l’on   voit   généralement   chez   les   athlètes,  mais  
semblablement  à  ce  qu’on  observe  chez  les  vieux  bœufs739  :  
  
Οὔτε   τοῖς   γυµμναστικοῖς   καὶ   τοῖς  

σφοδροτάάτας   ἴσχουσι   κατὰ   τὰ   παλαίίσµματα  
πληγάάς   τε   καὶ   πτώώσεις   καὶ   τάάσεις   καὶ  
περιστροφὰς   τῶν   ἄρθρων   οὐκ   ἐκπίίπτει   τὰ  
κῶλα,   διὰ   τὸ   πάάντοθεν   ἰσχυροῖς   καὶ  
µμεγάάλοις   σφίίγγεσθαι   µμυσίίν.   Εἶπε   δὲ   καὶ  
αὐτὸς   ὁ   Ἱπποκράάτης   κατ'ʹ   ἀρχὰς   τοῦδε   τοῦ  
βιϐλίίου  καὶ  τοῖς  βουσὶ  µμάάλιστα  ἐκπίίπτειν  τὸ  
κατ'ʹ   ἰσχίίον   ἄρθρον,   ὅταν   ὦσι   γέέροντέές   τε  
καὶ   λεπτοὶ   διαῤῥαγέέντος   τοῦ   κατὰ   τὸν  
µμηρὸν   συνδέέσµμου,   µμέένειν   οὐχ   οἷόόν   τε   τῷ  
ἄρθρῳ   κατὰ   χώώραν,   κἂν   ἐµμϐληθῇ   καὶ  
µμάάλιστα  ἐπὶ  τῶν  ἰσχνῶν.    

   Chez   les   sportifs   et   chez   ceux   qui,   dans   les  
exercices   de   lutte,   s’exposent   à   la   grande   violence  
des   coups,   des   chutes,   des   extensions   et   des  
rotations   articulaires,   les  membres   ne   se   déboîtent  
pas  grâce  au  fait  qu’ils  sont  enserrés  de  partout  par  
des   muscles   forts   et   grands.   Or   Hippocrate   lui  
aussi,  en  personne,  a  dit  au  début  de  ce  livre740  que,  
pour   les   bœufs,   l’articulation   de   la   hanche   se  
déboîte   le   plus   lorsque   ces   derniers   sont   vieux   et  
maigres,   le   lien   de   la   cuisse   ayant   été   rompu,  
puisqu’il  n’est  pas  possible  à  l’articulation  de  rester  
en  place  même  si  elle  a  été  remise,  surtout  pour  les  
corps  grêles.    

  
Pour   illustrer   les   difficultés   propres   à   la   luxation   de   la   hanche,   l’exemple  

hippocratique  des  bœufs  vient  ici  s’ajouter  à  celui  des  athlètes,  ce  qui  invite  donc  une  
fois   encore   à   opérer   un   rapprochement   entre   les   athlètes   et   les   animaux,  même   si,  
dans   ce   cas,   les   sportifs   sont  précisément  distingués  du  bétail.  Cependant,  puisque  
les   bestiaux   s’exposent   à   la   luxation   surtout   quand   ils   sont   «  vieux   et   maigres  »  
(γέέροντέές  τε  καὶ  λεπτοίί),  on  peut  penser  à  la  transposition  de  ce  cas  dans  le  corps  
des   athlètes  :   âgés   et   amaigris,   les   anciens   sportifs   seront   encore   plus   sujets   à   la  
luxation  qu’ils  ne  l’étaient  après  un  premier  accident  du  temps  où,  pratiquant  encore  
la  lutte,  ils  s’exposaient  à  la  «  grande  violence  des  coups,  des  chutes,  des  extensions  
et  des  rotations  articulaires  »  (σφοδροτάάτας  ἴσχουσι  κατὰ  τὰ  παλαίίσµματα  πληγάάς  
τε  καὶ  πτώώσεις  καὶ  τάάσεις  καὶ  περιστροφὰς  τῶν  ἄρθρων).  De  fait,   le  délabrement  
physique  des  athlètes  en  fin  de  carrière  pourrait  bien  faire  penser  à  celui  des  bœufs.  
  

                                                
739  In  Hippocratis  librum  de  articulis  et  Galeni  in  eum  commentarius  IV  40  (K.  XVIII  A  733,  17  -‐‑  734,  6).  Sur  ce  texte,  

voir  I.A.3.b.  
740  De  articulis  8,   34-‐‑37   (Littré   IV  p.  97)  :   «  Le  bœuf  a   cette   articulation  naturellement  plus   lâche  que   les   autres  

animaux  ;  c’est  aussi  pour  cette  raison  que  dans  ses  déambulations  il  tourne  davantage  les  pattes  que  les  autres  
animaux,   surtout  quand   il   est  maigre   et  vieux.   Pour   toutes   ces   raisons,   il   est   également  davantage   exposé  aux  
luxations.  »  (Ὁ  βοὺς  χαλαρὸν  φύύσει  τὸ  ἄρθρον  τοῦτο  ἔχει  µμᾶλλον  τῶν  ἄλλων  ζώώων·∙  διὰ  τοῦτο  καὶ  εἰλίίπουν  
ἐστὶ  µμᾶλλον  τῶν  ἄλλων  ζώώων,  καὶ  µμάάλιστα  ὅταν  λεπτὸν  καὶ  γηραλέέον  ἔῃ.  Διὰ  ταῦτα  πάάντα  καὶ  ἐκπίίπτει  βοῒ  
µμάάλιστα.)  Voir  aussi  De  articulis  52,  1-‐‑4  (Littré  IV  p.  227)  :  «  Ceux  chez  qui  l’os  luxé  n’a  pas  été  remis  à  sa  place,  du  
fait  d’une  manipulation  malhabile  et  négligente,  marchent  en  fauchant  du  côté  de  ce  membre  comme  les  bœufs,  et  
l’essentiel   de   leur   poids   se   déporte   sur   le   membre   sain.  »   (Οἷσι   µμὲν   ἂν   οὖν   ἐκπεσὼν   µμὴ   ἐµμπέέσῃ,   ἀλλὰ  
καταπορηθῇ  καὶ  ἀµμεληθῇ,  ἥ  τε  ὁδοιπορίίη  περιφοράάδην  τοῦ  σκέέλεος  ὥσπερ  τοῖσι  βουσὶ  γίίνεται,  καὶ  ἡ  ὄχησις  
πλείίστη  αὐτέέοισιν  ἐπὶ  τοῦ  ὑγιέέος  σκέέλεόός  ἐστιν.)  
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Cependant,   le   rapprochement   du   chapitre   X   du   Thrasybule   et   d’un   extrait   du  
premier   livre   de   Commentaires   aux   Aphorismes   donne   plutôt   à   penser   que   l’état  
paralytique  de   certains   sportifs   en   fin  de   carrière   est   comparable   à   la   léthargie  des  
animaux  en  hibernation.    
En   effet,   alors  qu’il   analyse   l’Aphorisme   I   15,   qui   reconnaît   la  nécessité  d’une  plus  

grande   consommation   de   nourriture   en   hiver,   Galien   met   en   lumière   l’exception  
constituée   par   les   animaux   hibernants,   qui   précisément   cessent   de   s’alimenter  
pendant  cette  période  de  grand  froid,  et  cette  description  n’est  pas  sans  rapport  avec  
le  portrait  des  anciens  athlètes741  :    
  
Τὰ   µμὲν   οὖν   εἰρηµμέένα   κατὰ   τὸν  

ἀφορισµμὸν   αὐτάάρκως   ἐξηγησάάµμεθα·∙   περὶ  
δὲ  τῆς  ἐν  αὐτοῖς  ἀληθείίας  εἴ  τις  σκοποῖτο,  
µμὴ  κατὰ  πάάντων   ἐκτεινέέτω   τῶν   ζώώων   τὸν  
λόόγον,   ἀλλ'ʹ   ἀποχωριζέέτω   τὰ   φωλεύύοντα.  
Ταυτὶ  γὰρ  οὐ  δεῖται  πλείίονος  τροφῆς  ἐν  τῷ  
φωλεύύειν·∙   εἴ   γε   καὶ   µμηδ'ʹ   ὅλως   ἐσθίίοντα  
διαρκεῖ   καὶ   καθ'ʹ   ὑπόόθεσιν   προσηνέέγκατο  
τοσαύύτην   ὅσην   πρὶν   φωλεύύειν   ἐχρῆτο,  
κακῶς   ἂν   αὐτὴν   ἔπεψεν.   Ὁποῖον   γάάρ   τι  
κατὰ   τὰς   ψυχρολουσίίας   συµμϐαίίνει   τοῖς  
ἀνθρώώποις,   τοιοῦτον   τοῖς   ζώώοις   ἐν   τῷ  
χειµμῶνι.   Συµμϐαίίνει   δὲ   τοῖς   ἐν   ψυχρῷ  
λουοµμέένοις,  οἷς  µμὲν  ἀσθενέές  ἐστι  τὸ  σῶµμα,  
ψύύχεσθαίί   τε   καὶ   βλάάπτεσθαι,   οἷς   δὲ  
ἰσχυρὸν   ἐν   µμὲν   τῷ   παραχρῆµμα   τὴν  
θερµμασίίαν   εἰς   τὸ   βάάθος   ὑποφεύύγουσαν  
ἀθροίίζεσθαι,   µμετὰ   δὲ   ταῦτα   πρὸς   τὴν  
ἐκτὸς   ἐπιφάάνειαν   ἐπανέέχεσθαι   καὶ   πολὺ  
πλείίονα   τῆς   ἔµμπροσθεν   ὑπαρχούύσης  
αὐτῆς.  Οὕτω  δὲ  καὶ  τῶν  ζώώων  ὅσα  µμέέν  ἐστι  
ψυχρόότερα  φύύσει,  νικᾶται  τούύτων  ὑπὸ  τοῦ  
κατὰ   τὸν   χειµμῶνα   κρύύους,   τὸ   ἔµμφυτον  
θερµμὸν   ὡς   ὀλίίγου   δεῖν   αὐτὸ  
ἀποσϐέέννυσθαι   καὶ   διὰ   τοῦτ'ʹ   αὐτῶν   τὰ  
πλεῖστα   παραπλήήσια   νεκροῖς   ἔστιν   ἰδεῖν,  
ἀναίίσθητάά   τε   ἅµμα   καὶ   ἀκίίνητα   κατὰ   τοὺς  
φωλεοὺς  κείίµμενα.  Τινὰ  δὲ  καὶ  παντάάπασιν  
ἐν  τῷ  τοιούύτῳ  πάάθει  διαφθείίρεται.    

   Ce   qui   est   dit   dans   cet   aphorisme,   nous   l’avons  
donc   suffisamment   expliqué.   Cependant,   si   l’on  
s’interroge  sur  la  vérité  du  contenu  de  ce  texte,   il  ne  
faut   pas   l’étendre   à   tous   les   êtres   vivants,   mais  
exclure   ceux   qui   se   tapissent   dans   des   trous.   Ces  
animaux   en   effet   n’ont   pas   besoin   de   plus   de  
nourriture   durant   le   temps   où   ils   hibernent  ;   en  
vérité,  s’il   leur  était   insupportable  de  ne  pas  du  tout  
manger  et  que  par  hypothèse  ils  prenaient  autant  de  
nourriture   que   ce   dont   ils   avaient   besoin   avant  
d’hiberner,   ils   en   feraient  une  mauvaise   coction.  De  
fait,   ces   animaux   en   hiver   vivent   une   expérience  
comparable   à   ce   qui   arrive   aux   hommes   dans   les  
bains   froids.   Or   il   arrive,   quand   on   se   baigne   dans  
l’eau   froide,   que   les   faibles  constitutions     physiques  
se  refroidissent  et  soient  léséés,  tandis  celles  qui  sont  
robustes   voient   leur   chaleur   s’enfuir   vers   les  
profondeurs  et  s’y  rassembler,  puis  remonter  vers  la  
couche   externe   superficielle   en   étant   même  
beaucoup   plus   grande   que   ce   qu’elle   était  
auparavant.  Et  de  même  aussi,  chez  les  animaux  les  
plus   froids   par   nature,   la   chaleur   innée   est   vaincue  
par   les   frimas   de   l’hiver   au   point   de   presque  
s’éteindre,  et  pour  cette  raison  il  est  possible  de  voir  
un  grand  nombre  d’entre   eux  presque   semblables   à  
des  morts,  gisant  à  la  fois  insensibles  et   inertes  dans  
leurs   tanières.   Mais   il   y   en   a   aussi   certains   qui  
périssent   totalement   lorsqu’ils   sont   dans   une   telle  
disposition.    

  
  Dans  ce  texte,  Galien  oppose  les  athlètes  et  les  animaux  en  hibernation,  puisque  les  

premiers   augmentent   leur   quantité   de   nourriture   en   hiver   alors   que   les   seconds  
cessent   de   s’alimenter.   Cependant,   sur   ce   fond   de   dissemblance   se   détache   une  
ressemblance.   En   effet,   ce   développement   expliquant   les   différents   transferts   de  
chaleur   dus   notamment   aux   bains   débouche   sur   l’emploi   du   groupe   adjectival  
«  insensibles   et  inertes  »   (ἀναίίσθητάά   τε   καὶ   ἀκίίνητα),   qui   qualifie   les   animaux   en  
                                                

741  Hippocratis  aphorismi  et  Galeni  in  eos  commentarius  I  15  (Κ.  XVII  B  417,  8  -‐‑  418,  10).  Sur  le  reste  du  commentaire  
à  l’Aphorisme  I  15,  voir  II.B.1.b.  
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hibernation   presque   semblables   à   des   morts742,   mais   qui   décrit   aussi   dans   le  
paragraphe  37  du  Thrasybule  la  paralysie  des  athlètes  en  fin  de  carrière743  :    
  
Ὅθεν   ἄφωνοίί   τινες   αὐτῶν   ἐξαίίφνης,   ἕτεροι   δ'ʹ  

ἀναίίσθητοι   καὶ   ἀκίίνητοι   καὶ   τελέέως   ἀπόόπληκτοι  
γίίγνονται   τοῦ   παρὰ   φύύσιν   ὄγκου   τοῦδε   καὶ   τοῦ  
πλήήθους   ἀποσϐέέσαντόός   τε   τὴν   ἔµμφυτον  
θερµμασίίαν   ἐµμφράάξαντόός   τε   τὰς   διεξόόδους   τοῦ  
πνεύύµματος.    

   Il   en   découle   que   certains   sportifs   deviennent  
tout  à  coup  aphones,  d’autres  insensibles,   inertes  
et   parfaitement   hébétés,   lorsque   la   quantité   de  
cette  masse  contre  nature  éteint  leur  chaleur  innée  
et   interrompt   les   moyens   de   circulation   de   leur  
souffle  vital.      

  
Les   animaux  qui  hibernent   et   les   athlètes   en   fin  de   carrière  ont  donc   en   commun  

une   apparence   quasiment   cadavérique,   aussi   proche   de   la  mort   que   de   la   vie,   qui  
s’explique   par   l’extinction   de   la   chaleur   innée744.   Chez   les   premiers,   cet   état   est   la  
conséquence   d’une   privation   alimentaire   mal   compensée   par   la   tiédeur   du   terrier  
censé   protéger   de   l’hiver  ;   chez   les   seconds,   la   paralysie   est   le   résultat   d’une   vie  
entière   soumise   aux   traumatismes   et   à   la   suralimentation,   ironiquement   couronnée  
par   le  délabrement   des   fonctions   vitales.  Comme   les   animaux   en   hibernation   dans  
leurs   tanières,   les   athlètes  meurtris   apparaissent   ainsi   isolés  par   rapport   aux  autres  
individus   de   leur   espèce,   dont   ils   deviennent   un  morbide   reflet   dès   lors   que   leur  
corps  a  été  trop  violemment  malmené.  
  

  

                                                
742  In  Hippocratis  aphorismos  commentarius  I  15  (K.  XVII  B  418,  8-‐‑9).  
743  Thrasybule  37  (K.  V  877,  5-‐‑9  =  SM  III  p.  84).  Sur  ce  texte,  voir  I.A.2.a.  
744  À  propos  des  athlètes,  P.  Brulé  parle  d’un  «  corps  en  équilibre…  entre  vie  et  mort  »  (Brulé  2006-‐‑a  p.  279).  
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I.  C.  2.  La  marginalité  athlétique.  
  

I.  C.  2.  a.  Les  athlètes,  un  genre  à  part  ?  
  

Un  genre  misérable.  
  
Faut-‐‑il   conclure  de  cette  marginalité  que  les  athlètes  constituent  un  genre  à  part  à  

l’intérieur  même  de  l’espèce  humaine  ?  Dans  le  contexte  polémique  du  Protreptique,  
Galien  va  jusqu’à  envisager  cette  hypothèse,  en  affirmant  que  le  genre  athlétique  se  
caractérise   par   sa   misérable   santé,   comme   le   révèle   une   analyse   étymologique  
partiellement  contestable,  mais  suggestive745  :  
  
Σωµματικῆς   µμὲν   οὖν   ὑγιείίας   ἕνεκα  

φανερὸν   ὡς   οὐδὲν   ἄλλο   γέένος  
ἀθλιώώτερόόν   ἐστι   τῶν   ἀθλητῶν·∙   ὥστ'ʹ  
εἰκόότως   ἄν   τις   εἴποι   συγγενῶς  
ὀνοµμάάζεσθαι   <   ἤ   ἀπὸ   τοῦ   ἀθλίίου>   τῶν  
ἀθλητῶν  προσαγορευθέέντων  ἢ  ἀπὸ  τοῦ  
ἀθλητοῦ   τὴν  προσηγορίίαν   τῶν  ἀθλίίων  
ἐσχηκόότων   ἢ   κοινῶς   ἀµμφοτέέρων  
καθάάπερ   ἀπὸ   πηγῆς   µμιᾶς   τῆς  
ἀθλιόότητος  ὠνοµμασµμέένων.  

   Il  est  donc  visible,  quand  il  s’agit  de  santé  physique,  
qu’aucune   autre   race   n’est   plus   misérable   que   celle  
des  athlètes.  Aussi  pourrait-‐‑on  dire  à  bon  droit  que  les  
athlètes   ont   reçu   un   nom   bien   en   accord   avec   leur  
race,   que   les   athlètes   aient   tiré   leur   nom   du   mot  
"ʺmisérable"ʺ  (ἀθλίίου)  ou  bien  que  les  misérables  aient  
tiré   le   leur   du   mot   "ʺathlète"ʺ,   ou   bien   encore   que   le  
nom   des   uns   et   des   autres   viennent   d’une   origine  
commune   comme   d’une   seule   source,   c’est-‐‑à-‐‑dire   de  
leur  condition  misérable  (ἀθλιόότητος)746.  

  
Ce  n’est  pas  le  rapprochement  du  terme  ἀθλητήής  avec  les  mots  ἄθλιος  et  ἀθλιόότης  

qui  est   infondé,  puisque  ces   trois   termes  appartiennent  à   la   famille  du  nom  ἆθλος,  
qui   désigne   à   l’origine   un   combat   d’où   la   douleur   n’est   généralement   pas   exclue  :  
l’erreur  consiste  à  envisager  que  les  mots  ἄθλιος  et  ἀθλητήής  puisse  dériver  l’un  de  
l’autre  ou  du  substantif  ἀθλίίοτης.  De  fait,  c’est  ἀθλίίοτης  qui  dérive  par  suffixation  
de  l’adjectif  ἄθλιος,  formé  sur  le  radical  d’ἆθλος,  tandis  que  le  substantif  ἀθλητήής  
s’est  lui  aussi  formé  par  suffixation,  à  partir  du  verbe  ἀθλέέω747.  Le  suffixe  -‐‑της,  qui  
désigne  une  catégorie,  fait  donc  des  athlètes  un  groupe  d’individus  qui  luttent  pour  
un  prix  à  l’issue  d’efforts  et  parfois  aussi  de  douleurs  que  le  radical  ἀθλη-‐‑  ne  dénote  
plus  nécessairement.    
  
Il  semble  en  tout  cas  que  le  jeu  de  mot  sur  ἄθλιοι  et  ἀθληταίί  soit  un  lieu  commun  

de  la  pensée  grecque,  comme  le  souligne  V.  Boudon-‐‑Millot  dans  la  note  2  p.  110  de  
son   édition   du   Protreptique.   On   retrouve   d’ailleurs   cette   association   d’idées   dans  

                                                
745  Protreptique  XI  11  (K.  I  31  =  Boudon-‐‑Millot      p.  110).  
746  Traduction  de  V.  Boudon-‐‑Millot.  
747  Voir  Chantraine  1933.  
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l’extrait  de  l’Autolycos  d’Euripide  que  Galien  cite  dans   le  chapitre  X  du  Protreptique  
lorsqu’il  souligne  le  poids  que  représentent  les  athlètes  pour  une  nation748  :  
  
"ʺΚακῶν  γὰρ  ὄντων  µμυρίίων  καθ'ʹ  Ἑλλάάδα  

οὐδὲν  κάάκιον  ἔστιν  ἀθλητῶν  γέένους."ʺ  

   "ʺDes  milliers  de  maux  qui  affligent  la  Grèce,  

il  n’en  est  pas  de  pire  que  la  race  des  athlètes749."ʺ  

  
Dans  cet  extrait,  le  jeu  de  mot  sur  la  misère  athlétique  n’est  pas  véritablement  mis  

en  valeur  par  Euripide,  puisque   le  champ  lexical  d’ἆθλον  est  négligé  au  profit  des  
termes  κακῶν  et  κάάκιον  et  que,  de  plus,  le  malheur  évoqué  ici  traduit  le  point  de  vue  
de  la  cité  et  non  pas  celui  des  athlètes  eux-‐‑mêmes.  
  
En  revanche,  ce  calembour  fait  une  autre  apparition  moins  discrète  dans  l’apologue  

versifié  cité  au  chapitre  XIII  du  Protreptique.  Il  semble  en  effet  qu’on  y  retrouve  le  jeu  
de  mots  sur  ἄθλιοι  et  ἀθληταίί  au  moment  où  est  évoqué  le  fiasco  des  humains  dans  
les  différentes  épreuves  de  course750  :  
  
Ἐν  µμὲν  γὰρ  δολιχῷ  <  ∪  >  ὑπέέρτατος,    
φησίίν,  ὁ  ἵππος  ἔσται,  
    τὸ  στάάδιον  δὲ  λαγωὸς  ἀποίίσεται,  ἐν  δὲ  

διαύύλῳ  
    δορκὰς   ἀριστεύύσει·∙   µμερόόπων   δ'ʹ  

ἐναρίίθµμιος  οὐδεὶς  
    ἐν   ποσίίν,  ὦ   κοῦφοι   ἀσκήήτορες,   ἄθλιοι  

ἄνδρες.  

   Car  à  la  course  du  long  stade,  le  vainqueur,  
dit-‐‑il,  sera  le  cheval,  
À  la  course  du  stade,  c’est  un  lièvre  qui  l’emportera,  

et  à  la  double  course,    
c’est   un   chevreuil   qui   sera   le   meilleur.   Et   aucun  

humain  ne  sera  qualifié    
à   la   course   à   pied,   ô   adeptes   légers   de   l’exercice,  

misérables  hommes751.  
  
À   la   fin   de   cet   extrait,   la   série   de   vocatifs   commençant   par   ἀ-‐‑   qui   occupent   la  

seconde   partie   du  dernier   vers   constituent   indirectement   une   définition   de   la   race  
athlétique,  dont  trois  caractéristiques  fondamentales  sont  ainsi  rappelées  :  alors  que  
le   terme   ἀσκήήτορες   («  adeptes…   de   l’exercice  »)   souligne   la   nécessité   humaine   de  
cultiver   le   corps   par   l’entraînement,   par   opposition   aux   animaux,   qui   disposent  
naturellement   de   la   faculté   de   vitesse,   les   mots   ἄθλιοι   («  misérables  »)   et   ἄνδρες  
(«  hommes  »)  mettent  en  évidence   le  malheur   inhérent  à   la  catégorie  masculine  des  
athlètes.  La  souffrance  évoquée  ici  est  sans  doute  liée  à  l’humiliation  de  la  défaite,  qui  
apparaît   d’autant   plus   pénible   que   les   efforts   de   l’entraînement   avaient   pu   laisser  
espérer  une  issue  plus  heureuse.  Le  caractère  systématique  des  échecs  tend  même  à  
confiner  les  athlètes  dans  une  misère  fatale,  propre  à  les  isoler  du  reste  des  hommes  
qui,  dès  lors  qu’ils  s’exercent  dans  d’autres  arts,  sont  à  même  de  rencontrer  le  succès.  

                                                
748   Autolycos,   fr.   282   Nauck   =   Protreptique   X   3   (K.   I   24   =   Boudon-‐‑Millot      p.   104).   Sur   l’établissement   de   ce  

fragment,   voir   la   note   1   p.   103   de   l’édition   de  V.   Boudon-‐‑Millot.   Pour   un   commentaire   complet   du   texte,   voir  
I.B.1.a.  

749  Traduction  de  V.  Boudon-‐‑Millot.  
750  Protreptique  XIII  9  (K.  I  36  =  Boudon-‐‑Millot    p.  114).      
751  Traduction  de  V.  Boudon-‐‑Millot.  
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L’altérité  athlétique.  
  
La   singularité   de   la   catégorie   athlétique   est   également   formulée   de   façon   plus  

schématique   dans   le   chapitre   13   du   Thrasybule.   Dans   ce   passage,   à   l’issue   d’un  
développement  où  les  différents  degrés  de  santé  ont  été  mis  en  évidence,  Galien  fait  
l’hypothèse   que   chaque   niveau   se   voit   attribuer   deux   arts   particuliers,   dont   les  
finalités   respectives   sont   la   restauration   et   la   conservation.   C’est   alors   que   le   cas  
athlétique  est  mis  à  l’écart  de  façon  significative752  :  
  
Ἔσται  γὰρ  ἡ  µμὲν  τῆς  εὐεξίίας,  ἡ  δ'ʹ  ἄκρας  

εὐεξίίας,   ἑτέέρα   δὲ   τῆς   ὑγιεινῆς   ἕξεως   καὶ  
τετάάρτη   τις   ἄλλη   τέέχνη   σχέέσεως   ὑγιεινῆς  
δηµμιουργὸς   ἔξωθέέν   τε   τούύτων   ἄλλη  
πέέµμπτη   τῆς   ἀθλητικῆς   εὐεξίίας.   Εἰ   δὲ   καὶ  
δηµμιουργεῖν   µμὲν   ἄλλαις   τὰ   τέέλη,  
φυλάάττειν   δ'ʹ   ἄλλαις   ἐπιτρέέψοµμεν,   οὐ  
ταύύτας  µμόόνον  ἀλλὰ  καὶ  σὺν  αὐταῖς  ἄλλας  
τοσαύύτας   ἐπιζητήήσοµμέέν   τε   καὶ  
συστησόόµμεθα  περὶ  τὸ  σῶµμα  τέέχνας.  

   Il  y  aura  un  art  qui  produit  le  bon  état,  un  autre  le  
summum   du   bon   état,   un   autre   l’état   sain,   un  
quatrième   encore   l’acquisition   de   la   santé,   et,   en  
dehors   de   ce   groupe,   un   cinquième   qui   produit   le  
bon   état   athlétique.   Et   si   nous   allons   confier   à   des  
arts   différents   la   fonction   de   produire   et   de  
préserver,  nous   rechercherons  et  nous   constituerons  
comme  arts  relatifs  au  corps  non  seulement  ceux  que  
j’ai  dits,  mais  encore,  avec  eux,  une  autre  série  aussi  
nombreuse.  

  
C’est   la   première   partie   de   ce   développement   qui   doit   nous   occuper   ici.   Il   est  

intéressant  de  donner  à  l’expression  ἔξωθέέν…  τούύτων  («  en  dehors  de  ce  groupe  »)  
un  sens  fortement  discriminant,  qui  tend  à  souligner  la  différence  de  la  santé  et  donc  
du  corps  athlétique,  comme  le  suggère  cette  analyse  de  V.  Boudon-‐‑Millot753  :    
  
"ʺSur  l’échelle  galénique  de  la  santé  l’euexia  au  sens  absolu  occupe  le  quatrième  niveau,  le  plus  élevée  

après  la  maladie  déclarée,  la  santé  présente  (ἐν  τῷ  νῦν)  et  la  santé  pure  et  simple  (ἁπλῶς)  ;   tel  est   le  
schéma  adopté  dans  le  Thras.  7  (Kühn  V,  816).  Un  peu  plus  loin,  reprenant  avec  quelques  variations  ce  
même  schéma  quadripartite,  Galien  admettra  cette   fois-‐‑ci  explicitement   que   l’euexia   athlétique  n’y  a  
pas   sa   place,   faisant   figure   de   cinquième   terme   placé   en   dehors   du   cadre   initial…   Comment   dire  
autrement  que   la   constitution  athlétique  n’est   ni   selon   la  nature,  ni   contre  nature,  mais   se   situe,  au-‐‑
delà  d’une  opposition  formelle  entre  normal  et  pathologique,  dans  un  espace  autre  ?  Ni  normaux,  ni  
anormaux,   les   athlètes   comme   aujourd’hui   dans   nos   sociétés   les   personnes   handicapées,   sont  
pudiquement  désignées  par  Galien  comme  différents."ʺ    
  
Sans   aller   jusqu’à   les   exclure   du   genre   humain,  Galien   situerait   donc   les   athlètes  

dans   une   altérité   ou   une   différence   par   rapport   à   la   norme.   Certes,   la   pudeur  
observable  dans  le  Thrasybule  ne  caractérise  pas  l’ensemble  des  passages  galéniques  
consacrés   aux   athlètes.   Encore   faut-‐‑il   rappeler   que   le   chapitre   13   de   ce   traité   est  
rédigé  dans  le  cadre  d’une  hypothèse  abstraite  dont  le  schématisme  peut  être  remis  
en   cause.   La   mise   à   l’écart   des   sportifs   professionnels   resterait   donc   ici  
essentiellement  théorique.    

                                                
752  Thrasybule  13  (K.  V  877,  5-‐‑9  =  SM  III  p.  84).  
753  Boudon-‐‑Millot    2002  p.  728.  
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Par   ailleurs,   la   constitution  même  d’une   catégorie   athlétique  unique  ne  va  pas  de  
soi   si   l’on   en   juge   par   certains   développements   du   corpus   galénique   consacré   au  
mythe  des  athlètes  hors  norme.  

  

I.  C.  2.  b.  Le  mythe  des  athlètes  hors  norme.    
  
Les   légendaires  Milon   de   Crotone754   et   Polydamas   de   Skotoussa755   font   plusieurs  

apparitions   dans   le   corpus   galénique.   Or   ces   deux   sportifs   semblent   relever   d’un  
                                                

754  Sur  Milon  de  Crotone,   figure  emblématique  de   l’athlétisme  galénique,  voir   I.B.1.b.  Les  sources   littéraires  
sur  Milon  sont  exposées  dans  Visa-‐‑Ondarçuhu  1997.   

755  Polydamas  n’apparaît  que  deux  fois  chez  Galien,  en  couple  avec  Milon  :  voir  De  usu  partium  VI  13  (K.   III  
467,  17  -‐‑  469,  8  =  Helmreich  1907  p.  340-‐‑342)  et  De  dignoscendis  pulsibus  II  2  (K.  VIII  843,  1  -‐‑  844,  4).  Cet  athlète  ne  
doit  pas  être  confondu  avec   le  Polydamas  de  L’Iliade,  qui   lui  n’est  pas  un  athlète  et  qui  est  mentionné  une  fois  
chez  Galien  en  De  placitis  Hippocratis  et  Platonis  III  3,  7,  4  (CMG  5.4.1.2  p.  187).  Originaire  de  Skotoussa,  Polydamas  
(parfois  orthographié  Poloudamas)  fut  champion  de  pancrace  au  Jeux  Olympiques  de  408  avant  notre  ère,  comme  
l’atteste  Pausanias  VI   5,   4   ff.  Voici   les  principales   sources   sur   ce   personnage.  Avec   l’orthographe  Πολυδάάµμας  :  
Diodore  de  Sicile,  Bibliothèque  historique  IX  14,  2   (comme  la  mort  de  Milon,  celle  de  Polydamas,  qui  périt  écrasé  
sous  une  pierre,  montre   le  danger  que   constitue  une  grande  force  couplée  à  un  petit  esprit)  et   IX  15  (il   tue  des  
lions  à  mains  nues,   court   plus  vite  que   les   chars,   supporte   avec   sa  main   le  poids  d’une  grotte  qui   s’effondre)  ;  
Lucien,  Portraits   IX   20   (un   éloge   félicitant  Milon,   Glaucos   et   Polydamas   de   leur   supériorité   physique   sur   une  
femme  serait  une  plaisanterie)  ;  Assemblée  des  dieux  XII  9   (la   statue  de  Polydamas  guérit   les  malades  de  fièvre  à  
Olympie)  ;  De  la  manière  d’écrire  l’histoire  XXXV  10  (après  une  allusion  à  Milon,  Lucien  refuse  de  faire  la  promesse  
prétentieuse  de   transformer  n’importe  qui   en  bon  historien,   à   la   façon  de   l’entraîneur  Théon  qui  promettait  de  
faire  de  tout  homme  une  digne  rival  de  Polydamas)  ;  Hérodote  VIII  12  (après  un  éloge  d’Hérodote  venu  lire  ses  
Histoires  à  Olympie,  Lucien,  venu  faire  une  lecture  ou  une  proclamation  devant  une  foule  de  lettrés  macédoniens,  
demande  à  son  auditoire  de  le  pardonner  s’il  n’est  pas  l’égal  de  Polydamas,  Glaucus  et  Milon)  ;  Aelius  Aristide,  
Contre  Platon.  Discours  sur   les  Quatre,  Jebb  p.  256,  13-‐‑17  (aux  Jeux  Olympiques,  il  y  a  des  issues  inattendues  :  par  
exemple,   Polydamas,   capable   d’arrêter   un   char   avec   la   main,   fut   vaincu   par   un   petit   adversaire)  ;   Contre   les  
Profanateurs,   Jebb  p.  407,  17  (de  même  que   l’on  admire   les  athlètes  qui  sont   forts  physiquement  et  moralement,  
tels   Milon   ou   Polydamas,   de   même,   il   faut   louer   la   beauté   des   discours.).   Avec   l’orthographe   Πολουδάάµμας  
(retenue  par  Poliakoff  1987  p.  9  et  128)  :  Platon,  République  338  c  7   (dans  un  dialogue  avec  Thrasymaque  sur   les  
rapports   entre   force   et   justice,   Socrate   évoque   la   grande   supériorité   physique   de   Poloudamas,   associée   à   sa  
consommation  de  viande  de  bœuf)  ;  Pausanias  VI  5  (allusion  à  la  statue  de  Poloudamas  à  Skotoussa  ;  cet  athlète  
fut  l’homme  le  plus  grand  de  son  temps  ;  victorieux  au  pancrace,  il  tua  à  main  un  lion  pour  imiter  Héraclès  qui  
dompta   le   lion  de  Némée  ;   il   retint  un  taureau  par   la  patte  arrière  ;   il  arrêta  un  char  à   la   force  d’une  main  ;   lors  
d’un  défi  que  lui  lança  Darius,  il  tua  trois  adversaires,  appelés  les  immortels,  qui  se  lancèrent  ensemble  contre  lui  
;  il  mourut  écrasé  sous  le  poids  d’une  grotte  dont  il  avait  espéré  empêcher  l’écroulement  à  la  force  de  ses  bras)  ;  
VII  27,  6   (au  gymnase  de  Pellène  se  trouve  une  statue  de  Promachus,  qui  aurait  vaincu  une  fois  Poloudamas  au  
pancrace   lors  des  Jeux  Olympiques,   ce  que  refusent  d’admettre   les  Thessaliens,  persuadés  que   leur  athlète  était  
invincible)  ;  Maxime  de  Tyr,  sophiste  du  2nd  s.  de  n.  è.,  Dissertations  I  5  c  1  (les  sports  de  compétitions  nécessitent  
des  qualités  naturelles,  comme  la  solidité  de  Milon  et  la  force  de  Poloudamas)  ;  Dion  Chrysostome,  Discours  77/78  
(Sur  l’envie)  20,  10  (De  même  qu’un  musicien  préfère  être  loué  par  un  connaisseur  de  sa  discipline  plutôt  que  par  
des   ignorants,   de   même,   en   matière   de   santé,   un   homme   sensé   préférera   être   célébré   par   un   seul   homme  
spécialiste  de  médecine  plutôt  que   par  une   foule  d’individus  qui,   le   voyant  malade,   enflé,   suppurant   sous   ses  
cicatrices,  le  diront  bienheureux  comme  Poloudamas  et  Glaucos,  dans  l’idée  qu’il  se  distingue  par  une  excellente  
état  de  santé)  ;  Philostrate,  3e  siècle  de  n.  è.,  Traité  de  gymnastique   II  17   (la  gymnastique  antique  a  produit  entre  
autres  Milon  et  Poloudamas,  celle  de  nos  pères  a  produit  quelques  grands  athlètes,  celle  d’aujourd’hui  produit  de  
moins  bons  athlètes)  ;  XXII   13   (Promaque,  galvanisé  par   les   attentes  de   la   femme  qu’il   aime,   parvint   à   vaincre  
Poloudamas  au  pancrace)  ;  XLIII   10   (La  gymnastique   contemporaine   s’occupe  du   tempérament,   alors  que   celle  
d’avant   ne   s’occupait   que   la   force,   par   exemple   porter   des   poids   très   lourds,   défier   les   animaux   à   la   course,  
courber   des   plaques   de   fer,   s’atteler   à   des   chars,   porter   des   animaux,   comme   Polymnestor,   Glaucus,   Alésias,  
Poloudamas  ;  on  trouve  plusieurs  allusions  au  régime  de  Poloudamas  :   bains  dans   la  nature,  coucher  à   la  dure,  
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niveau  supérieur  encore  à  celui  des  autres  athlètes,  brouillant  ainsi  les  limites  de  cette  
catégorie  de  sportifs.  De  fait,  Galien  souligne  le  caratère  exceptionnel  du  corps  de  ces  
deux   figures   quasiment   proverbiales  :   il   se   fie   alors   à   différents   critères,   comme   la  
santé,   la  grandeur  ou   la  puissance.  Cependant,   la  validité  des   thèses  exposées  reste  
difficile  à  déterminer  en  raison  du  contexte  généralement  ironique.  

Santé.  
    
C’est  le  cas  par  exemple  dans  le  sixième  livre  du  Sur  l’utilité  des  parties  au  sein  d’un  

développement   consacré   au   poumon.  Dans   ce   texte,  Galien   formule   une   critique   à  
l’encontre   d’Asclépiade756   au   sujet   des   tuniques   des   veines   et   des   artères757.   Le  
médecin  de  Pergame,  contrairement  à  son  rival,  nie  que,  dans  un  organe,  le  nombre  
des   tuniques   soit   proportionnel   à   l’état   de   santé   du   patient.   Dans   cette   réfutation,  
Galien   veut   montrer   l'ʹincompétence   d’Asclépiade   en   matière   d’anatomie,   puis   de  
logique.  C'ʹest  dans  le  second  volet  de  sa  démonstration  qu’il  mentionne  la  catégorie  
des  athlètes,  ainsi  que  Milon  et  Polydamas758  :      
  
Ἀνατοµμῆς   µμὲν   γὰρ   ἔµμπειρος   εἴπερ  

ἦσθα,   τάάχ'ʹ   ἐγίίγνωσκες,   ὡς   οὐ   πάάχει  
µμόόνον,   ἀλλὰ   καὶ   πλήήθει   καὶ   ποιόότητι  
χιτώώνων  ἀρτηρίία  φλεϐὸς  διαφέέρει.  Ὁ  γὰρ  
ἔσωθεν  χιτὼν  ὁ  παχὺς  καὶ  σκληρόός,  ὁ  τὰς  
ἐγκαρσίίας  ἔχων  ἶνας,  οὐδ'ʹ  ὅλως  ἐστι  ταῖς  
φλεψίί.   Σὺ   δ'ʹ   εἴτ'ʹ   ἐστὶν   εἴτ'ʹ   οὺκ   ἔστι,   µμὴ  
πολυπραγµμονήήσας,  ὑπὲρ  ὧν  οὺδὲν  οἶσθα  
σαφὲς,  ἀποφαίίνεσθαι  τολµμᾷς  ὡς  εἰδώώς,  ὁ  
Ἡροφίίλου   διαπτύύων   ἀνατοµμάάς,   ὁ  
κατεγνωκὼς   Ἐρασιστράάτου   καὶ   µμικρὸν  
φροντίίζων   Ἱπποκράάτους.   Ἆρ'ʹ   ἀγνοεῖς  
ὄντως   οὺκ   ἐχούύσας   τὸν   ἔσωθεν   χιτῶνα  
τὸν  σκληρὸν  τὰς  φλέέϐας  τοῦ  πνεύύµμονος  ;  
Ἢ   τοῦτο   µμὲν   γιγνώώσκεις,   οἴει   δ'ʹ,   ὅταν  
ἰσχνὸν   γίίγνηταίί   τι   µμόόριον,   οὐ   τὸ   πάάχος  
αὐτοῦ   τῶν   χιτώώνων,   ἀλλὰ   τὸ   πλῆθος  
διαφθείίρεσθαι  ;  Καὶ  τῆς  γαστρὸς  ἄρα  τοῖς  
µμὲν  ἐσχάάτως  ἰσχνοῖς  εἷς  ἔσται  χιτώών,  τοῖς  
δ'ʹ   εὐέέκταις   τέέτταρες.   Οὕτω   δὲ   καὶ   τῶν  
ὀφθαλµμῶν   τρεῖς   µμέέν,   εἰ   τύύχοι,   τοῖς   ὑπὸ  
φθόόης   ἐχοµμέένοις,   ἐσχάάτως   γὰρ   τούύτοις  

   Si   tu   étais   expérimenté   en   anatomie,   peut-‐‑être  
reconnaîtrais-‐‑tu   que   ce   n'ʹest   pas   seulement   par  
l'ʹépaisseur,  mais  aussi  par  le  nombre  et  la  qualité  des  
tuniques   que   l'ʹartère   diffère   de   la   veine.   La   tunique  
interne,   celle  qui  est  épaisse  et   sèche,   celle   qui  a  des  
fibres  transversales,  n'ʹexiste  absolument  pas  pour  les  
veines.  Mais  toi,  sans  te  soucier  de  savoir  si  elle  existe  
ou  non,  sur  des  sujets  où  tu  n'ʹes  en  rien  savant,  tu  as  
l'ʹaudace  de  te  donner  l'ʹair  d'ʹun  savant,  toi  qui  rejettes  
les   anatomies   d'ʹHérophile759,   toi   qui   condamnes  
Érasistrate760   et   qui   te   soucies   peu   d'ʹHippocrate.  
Ignores-‐‑tu   vraiment   que   les   vaisseaux   du   poumon  
n'ʹont  pas  la   tunique  interne,   celle  qui  est   sèche  ?  Ou  
bien,  si  tu  le  reconnais,  crois-‐‑tu  que,  lorsqu'ʹune  partie  
devient  sèche,  ce  n'ʹest  pas  l'ʹépaisseur,  mais  le  nombre  
de  ses  tuniques  qui  est  détruit  ?  Dans  ce  cas,  pour  ce  
qui   est   du   ventre,   les   gens   qui   sont   secs   au  plus   au  
point   auront   une   seule   tunique,   ceux   qui   sont   dans  
un   excellent   état   en   auront   quatre   ;   de  même   aussi,  
dans  le   cas  des  yeux,  si  cela   se  trouve,  ceux  qui   sont  
sous  le  coup  de  la  consomption  auront  trois  tuniques  
car  ces  dernières  sont  consumées  au  plus  haut  point,  

                                                                                                                                           
nourriture   de   maza   et   pain   mal   cuit   non   fermenté,   viande   de   bœuf,   taureau,   bouc,   antilope,   onction   d’huile  
d’olive  ;  vainqueur  de  nombreuses  olympiades,  habile  à  manier  les  armes,  il  faisait  de  la  gymnastique  un  exercice  
pour  la  guerre  et  réciproquement.) 

756  Sur  Asclépiade,  voir  la  note  en  Introduction  3.2.    
757  Le  mot  χιτώών  «  tunique  »  désigne  en  anatomie  une  pellicule  qui  enveloppe  certains  organes.  C’est  une  sorte  

de  membrane,  mais  on  réservera  plutôt  l’emploi  de  ce  dernier  mot  pour  traduire  la  notion  d’ὑµμήήν.  
758  De  usu  partium  VI  13  (K.  III  467,  17  -‐‑  469,  8  =  Helmreich  1907  p.  340-‐‑342).  
759  Sur  Hérophile,  voir  la  note  en  Introduction  3.2.  
760  Sur  Érasistrate,  voir  la  note  en  Introduction  3.2.  
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συντετήήκασι,   τέέτταρες   δὲ   τοῖς   ἄλλως  
νοσοῦσι,   πέέντε   δ'ʹ   ἡµμῖν   τοῖς   ὑγιαίίνουσιν,  
ἕξ   δ'ʹ,   εἰ   τύύχοι,   τοῖς   εὐέέκταῖς   ἡµμῶν,   καὶ  
τοῖς   ἀθληταῖς   ἑπτὰ   καὶ   τούύτων   ἔτι  
πλείίους   τοῖς   περὶ   Μίίλωνα   καὶ  
Πολυδάάµμαντα.   Καλὸν   δ'ʹ   ἦν,   εἰ   καὶ   τοὺς  
τῶν   χειρῶν   δακτύύλους   ἐν   µμὲν   ταῖς  
εὐεξίίαις   πλείίους,   ἐν   δὲ   ταῖς   κακεξίίαις  
ἐλάάττους   εἴχοµμεν.   Ἦν   γὰρ   ἂν   οὕτως  
ἄξιον   τῆς   Ἀσκληπιάάδου   σοφίίας   τὸ  
θέέαµμα,   τρεῖς   µμέέν,   εἰ   τύύχοι,   δακτύύλους  
ἔχων   ὁ   Θερσίίτης,   ὁ   δ'ʹ   Αἴας   ἑπτὰ   καὶ  
πλείίους  ἔτι  τούύτων  ὁ  Ἀχιλλεύύς,  Ὠρίίων  δ'ʹ  
οἶµμαι   καὶ   Τάάλως   ὑπὲρ   τοὺς   τῶν   ἰούύλων  
πόόδας.    

ceux   qui   souffrent   d'ʹautres   maladies   en   auront  
quatre,   nous   qui   sommes   en   bonne   santé,   nous   en  
aurons  cinq  et,  si  cela  se  trouve,  ceux  qui  parmi  nous  
sont  dans  un  excellent  état  en  auront  six,   les  athlètes  
même  en  auront  sept,  et   les  disciples  de  Milon  et  de  
Polydamas   en   auront  davantage   encore   que   ceux-‐‑ci.  
Et  ce  serait  beau  si  nous  avions  aussi  les  doigts  de  la  
main  plus  nombreux   lorsque  nous   sommes  dans  un  
excellent   état   et   moins   nombreux   lorsque   nous  
sommes   dans   un   mauvais   état.   En   effet,   ainsi,   le  
spectacle   serait   digne   de   la   sagesse   d’Asclépiade  :  
Thersite,   si   cela   se   trouve,   aurait   trois   doigts,   Ajax  
sept,   Achille   davantage   encore   que   ceux-‐‑ci,   et,   je  
crois,   Orion   et   Talos   dépasseraient   le   nombre   de  
pattes  des  iules761.    

  
  Ce  passage  est  délicat  à  analyser  en  raison  de  son  caractère  ouvertement  ironique.  

Il   s'ʹagit   en   effet   d'ʹun   raisonnement   par   l'ʹabsurde  :   Galien   veut   démontrer   qu'ʹil   est  
aberrant  de  penser  que,  dans  une  veine  ou  tout  autre  organe,  le  nombre  des  tuniques  
est  d'ʹautant  plus   important  que   la   santé  du   patient   est  meilleure.  Ainsi,   alors  qu’il  
examine  successivement  la  tunique  du  ventre,  la  tunique  des  yeux  et  les  doigts  de  la  
main,  Galien  envisage  ironiquement  que  leur  quantité  puisse  être  proportionnelle  à  
la  qualité  des  états  du  sujet  examiné.  Ce  qui  est  visé  par  cette  réfutation,  c'ʹest  donc  
l'ʹidée  que  le  nombre  des  éléments  corporels  puisse  varier  avec  la  santé,  mais  il  n'ʹest  
pas   impossible   de   penser   que   l'ʹensemble   du   discours   soit   ironique   et   donc  
contestable   ;  par  conséquent,   l’identification  même  des  classes  d’individus  doit  être  
considérée  avec  méfiance.  
Lorsque  Galien  prend  l'ʹexemple  de  la  tunique  du  ventre,  il  compare  les  deux  états  

de  santé   les  plus  éloignés   :   il  y  a,  d'ʹun  côté,   les   individus  dont   le  dessèchement  est  
extrême  et,  de  l'ʹautre,  ceux  qui  sont  au  sommet  de  leur  forme  ;  le  pire  état,  associé  à  
l'ʹadverbe   ἐσχάάτως,   s'ʹoppose   ainsi   au   meilleur,   désigné   par   le   substantif   au   datif  
pluriel  εὐέέκταις.  
Puis,  lorsqu'ʹil  prend  l'ʹexemple  de  la  tunique  des  yeux,  Galien  procède  de  la  même  

manière,   en  allant  du  pire   état  vers   le  meilleur.  Mais,   au   lieu  d'ʹopposer   seulement  
deux   classes   d'ʹindividus,   il   en   énumère   cinq,   voire   six,   créant   ainsi   un   effet   de  
gradation   :   il   cite   d'ʹabord   les   individus   atteints   de   consomption,   puis   viennent   les  
autres  malades,   les   gens   en   bonne   santé   (τοῖς   ὑγιαίίνουσιν),   les   gens   en   excellente  
santé   (τοῖς  εὐέέκταῖς),   les  athlètes  et  enfin   les  grands  champions.  Cette   liste  appelle  
plusieurs  commentaires.  
Tout   d'ʹabord,   il   faut   souligner   une   difficulté   de   traduction,   qui   se   présente  

précisément  dans  la  phrase  où  Galien  s'ʹintéresse  aux  athlètes   :  …καὶ  τοῖς  ἀθληταῖς  
ἑπτὰ  καὶ  τούύτων  ἔτι  πλείίους  τοῖς  περὶ  Μίίλωνα  καὶ  Πολυδάάµμαντα.  Cette  difficulté  
concerne   la   fonction   du   pronom   τούύτων.   Ce   terme   peut   renvoyer   aux   sept  
membranes  citées  précédemment  («  les  athlètes  même  en  auront  sept  et  les  disciples  
                                                                                                                                           

761  L’iule  est  une  sorte  de  mille-‐‑pattes.  
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de  Milon  et  de  Polydamas  en  auront  davantage  encore  que  cela  »)  ;  une  telle  lecture  ne  
permet   pas   de   tirer   de   conséquence   particulière   sur   la   catégorie   athlétique.  
Cependant,  le  mot  τούύτων  peut  aussi  reprendre  le  groupe  nominal  τοῖς  ἀθληταῖς,  et  
deux  traductions  sont  alors  possible.  La  première  fait  de  τούύτων  un  génitif  partitif  :  
«  les   athlètes   même   en   auront   sept   et,   parmi   eux,   les   disciples   de   Milon   et   de  
Polydamas  en  auront  davantage  encore  »  ;  dans  ce  cas,  les  sportifs  qui  marchent  dans  
les  pas  de  Milon  et  de  Polydamas  constituent  un  sous-‐‑groupe  à  l'ʹintérieur  de  la  race  
des  athlètes,  ce  qui  réduit  l'ʹénumération  de  Galien  à  cinq  catégories,  la  dernière  étant  
celle  de  tous  les  athlètes,  chez  qui  le  nombre  des  membranes  est  supérieur  ou  égal  à  
sept.   Mais   il   est   aussi   possible   de   voir   en   τούύτων   le   complément   du   comparatif  
πλείίους  :   «  les   athlètes   même   en   auront   sept,   et   les   disciples   de   Milon   et   de  
Polydamas   en   auront   davantage   encore   que   ceux-‐‑ci  »  ;   dans   ce   cas,   les   sportifs   qui  
atteignent   le   niveau   de   Milon   et   de   Polydamas   constituent   un   nouveau   groupe  
d'ʹindividus,  supérieur  encore  à  celui  des  simples  athlètes,  ce  qui  élève  l'ʹénumération  
de   Galien   à   six   catégories.   La   seconde   traduction   est   sans   doute   préférable   à   la  
première,  puisqu'ʹelle  crée  un  degré  supérieur  dans  la  classification  et  souligne  ainsi  
avec  plus  d’effet  la  croissance  exponentielle  du  nombre  des  membranes,  qui  passe  la  
barre   des   sept.   L'ʹironie   en   ressort   renforcée   avant   de   prendre   une   tournure  
résolument  grotesque  dans  les  lignes  suivantes,  où  Galien  imagine  que  la  quantité  de  
doigts   augmente   proportionnellement   à   la   santé   des   sujets   et   que,   dans   le   cas   des  
géants  légendaires,  ce  nombre  dépasse  celui  la  multitude  de  pattes  des  iules762.    
Il   faut   noter   d’ailleurs   que,   là   où   la   gradation   des   membranes   s’achève   sur  

l’évocation  des   athlètes  mythiques,   celle  des  doigt   se   termine   sur  une   comparaison  
entre   les  mille-‐‑pattes   et   les  géants.  Grâce   à   l’hyperbole   introduite  par  ὑπέέρ,  Galien  
pousse   donc   la   gradation   au-‐‑delà   des   frontières   de   l’anthropomorphisme  ;   il   clôt  
ainsi  sa  liste  par  un  effet  de  renversement,  puisque  le  discours  aboutit  à  l’évocation  
d’un  petit   insecte  alors  que,  dans   le  cas  des   tuniques,  on  observait  une  progression  
dans  la  taille,  depuis  Thersite  jusqu’aux  géants  des  mythes.    
Reste   la   question   de   savoir   si   le   principe   même   du   classement   formulé   ici   par  

Galien  doit  être  pris  au  sérieux.  En  d’autres  termes,  faut-‐‑il  considérer  que  la  santé  des  
athlètes   est   meilleure   que   celle   des   gens   en   excellente   santé,   et   faut-‐‑il   diviser   les  
athlètes  eux-‐‑mêmes  en  deux  groupes  ?  Sans  doute  le  ton  ironique  de  ce  passage  ne  
permet-‐‑il  pas  de  trancher  sur  la  valeur  scientifique  de  cette  présentation  :  à  la  lumière  
de  cet  extrait,   il  est  difficile  de  savoir  si  Galien  lui-‐‑même  est  d'ʹavis  que  la  catégorie  
des  athlètes  est  dotée  d'ʹune  meilleure  santé  que  les  autres  individus  εὐεκτικοίί,  et  si  
en  outre  cette  catégorie  regroupe  elle-‐‑même  deux  états  de  santé  différents,  d'ʹun  côté  
les   athlètes   εὐεκτικοίί,   de   l'ʹautre   les   incroyables   champions   dotés   d'ʹune   santé  
meilleure  encore.  En  tout  cas,  la  classification  méliorative  qui  débouche  sur  Milon  et  
Polydamas   donne   à   ce   raisonnement   par   l'ʹabsurde   une   tonalité   bien   sarcastique,  

                                                
762  On  retrouve  la  même  difficulté  pour  traduire  le  pronom  τούύτων  au  moment  où  Galien  dénombre  les  doigts  

d’Achille  :  dans  la  formule  πλείίους  ἔτι  τούύτων  ὁ  Ἀχιλλεύύς,  le  pronom  τούύτων  peut  renvoyer  à  Thersite  et  Ajax,  
cités  précédemment,  ou  bien  aux  sept  doigts  d’Ajax.  Toutefois,  cette  hésitation  n’a  pas  de  conséquence  directe  sur  
le  statut  des  athlètes,  qui  n’apparaissent  plus  dans  cette  nouvelle  étape  de  l’argumentation.  
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confirmée   ensuite   par   l'ʹévocation   extravagante   de   la   prolifération   des   doigts.   La  
réalité  polémique  brouille  donc   la   scientificité  du  discours  médical,  mais  donne  au  
texte  galénique  une  certaine  valeur  littéraire.  
  
De  façon  moins  polémique,  au  début  du  traité  Sur  le  bon  état,  Galien  semble  vouloir  

renvoyer   à   la   supériorité   légendaire   de  Milon.   En   effet,   alors   qu’il   s’intéresse   aux  
emplois  déterminés  du  nom  εὐεξίία,  il  donne  un  premier  exemple  de  groupe  nominal  
complexe,   en   prenant   au   hasard   le   prénom   Dion,   qui   constitue   manifestement  
l’équivalent   des   Pierre,   Paul   ou   Jacques   figurant   souvent   dans   les   exemples  
canoniques   des   grammaires   françaises  ;   puis   il   propose   un   second   exemple,   sans  
doute   plus   emblématique,   qui   réactualise   le   lieu   commun   de   l’excellente   santé   de  
Milon763  :  
  
Ἡ   δ’   ἐν  τῷ  πρόός  τι   κατὰ  τὴν  ἑκάάστου  

φύύσιν   γίίνεται   καὶ   δὶα   τοῦτο   µμετὰ  
προσθήήκης   λέέγεται   Δίίωνος,   εἰ   οὕτως  
ἔτυχεν,   ἢ   Μίίλωνος   εὐεξίία,   οὐχ   ἁπλῶς  
εὐεξίία.    

   Considéré  de   façon  relative,   le  bon  état  existe   selon  
la   nature   de   chacun,   et   c’est   pourquoi,   avec   une  
adjonction  grammaticale,  on  dit  le  bon  état  -‐‑  disons  au  
hasard   -‐‑  de   Dion,   ou   bien   de  Milon,   non   pas   le   bon  
état  tout  court.  

  
Ici,  comme  dans  le  traité  Sur  l’utilité  des  parties,  Milon  apparaît  comme  une  figure  de  

l’excellence  dans  le  domaine  de  la  santé,  puisque  Galien  l’associe  spontanément  à  la  
notion   d’εὐεξίία   a   priori   connotée   positivement.   L’expression  Μίίλωνος   εὐεξίία,   qui  
tient  du  proverbe,  confèrerait  ainsi  à  son  référent  un  statut  exceptionnel,  qui  tendrait  
à   l’élever   au-‐‑dessus  de   la  mêlée   athlétique.  Mais  on  pourra  penser  bien  plutôt  que  
Milon   apparaît   au   contraire   comme   l’exemple   le   plus   représentatif   de   la   catégorie  
athlétique   dans   son   ensemble,  dont   il   constituerait   alors   la   figure   emblématique   et  
non   pas   le  modèle   inatteignable.   Or,   que  Milon   soit   supérieur   ou   égal   aux   autres  
sportifs  de  son  groupe,  il  reste  que  la  suite  du  traité  s’emploie  précisément  à  critiquer  
le  bon  état  athlétique  ;  peut-‐‑être  donc  s’agit-‐‑il  déjà  ici  d’un  emploi  ironique  du  mot  
εὐεξίία.  

Grandeur.  
  
De  façon  comparable,  dans  le  chapitre  2  du  deuxième  livre  du  Sur  les  différences  du  
pouls,   au   sein   d’un   développement   sur   la   relativité,   Galien   prend   Milon   et  
Polydamas,  après  Achille  et  Ajax,  comme  exemples  censés  incarner  la  grandeur764  :    
  
Οὐ  γὰρ  ἅπασι  τοῖς  ἐκ  ταὐτοῦ  γέένος  τὸ  

µμέέγα   παραϐάάλλοντες   οὕτως  
ὀνοµμάάζοµμεν.   οὐ   γὰρ   ἂν   Ἀχιλλεύύς   θ'ʹ  
ἅµμα   καὶ   Αἴας   ἐλέέγοντο   µμεγάάλοι   καὶ  
Πολυδάάµμας   καὶ   Μίίλων,   εἴ   γε   τοῦ   µμὲν  
Αἴαντος   ὁ   Ἀχιλλεὺς,   τοῦ   δὲ   Μίίλωνος  

   Ce  qui  est  grand,  ce  n’est  pas  en  le  comparant  à  tous  
les   individus   issus  du  même  genre   que   lui   que  nous  
l’appelons   ainsi.  Car   alors   on  ne   dirait   pas   en  même  
temps   qu’Achille   et   Ajax,   que   Milon   et   Polydamas  
sont   grands,   à   supposer,   du   moins,   qu’Achille   soit  
plus   grand   qu’Ajax,   et   Polydamas   plus   grand   que  

                                                
763  De  bono  habitu,  K.  IV  751,  13-‐‑15  =  Helmreich  1901.  Sur  ce  passage,  voir  aussi  I.A.2.a.  
764  De  dignoscendis  pulsibus  II  2  (K.  VIII  843,  1  -‐‑  844,  4).  
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Πολυδάάµμας  ἦν  µμείίζων,  ἀλλὰ   δῆλον  ὅτι  
τῷ   µμέέσῳ   τε   καὶ   µμετρίίῳ   καὶ   συµμµμέέτρῳ  
προσαγορευοµμέένῳ   καθ'ʹ   ἕκαστον   γέένος  
ὥσπερ   κανόόνι   καὶ   κριτηρίίῳ   τἄλλα  
παραϐάάλλοντες,   ὅσα   µμὲν   ὑπὲρ   αὐτὸ,  
µμεγάάλα   πάάντ'ʹ   εἶναι   λέέγοµμεν,   ὅσα   δ'ʹ  
ἐναντίία,   σµμικράά.   Καὶ   τοῦτ'ʹ   ἔστιν   µμὲν  
κᾀν   τῷ   βίίῳ   παντὶ,   µμάάλιστα   δ'ʹ   οὖν   ἐν  
ταῖς   τέέχναις·∙   περὶ   γὰρ   τὴν   τοῦ  
συµμµμέέτρου   θήήραν   ἔχουσιν   ἅπασαι,   καὶ  
τοῦτ'ʹ  ἐκπορίίζειν  σπεύύδουσι  ταῖς  οὐσίίαις  
περὶ  ἃς  καταγίίγνονται,  καὶ  πολὺ  σιτίίον  
ἐδηδοκέέναι   τόόνδε   τινάά   φησιν   ὁ   ἰατρὸς,  
ὅταν   ὑπὲρ   τὴν   τοῦ   τρεφοµμέένου  
σώώµματος   ᾖ   φύύσιν,   καὶ   ὀλίίγον   αὖθις,  
ὅταν   ἀπολίίπηται   συµμµμετρίίας   τοῦ  
τρεφοµμέένου.   Οὕτω   γοῦν   ἀθλητῇ   δύύο  
µμνᾶς   κρεῶν   ὀλίίγον   εἶναι   λέέγοντες,   τῷ  
νοσοῦντι   πολλάάκις   ἀπαγορεύύοµμεν  
χυλοῦ   πτισάάνης   ἐκροφῆσαι   λεκάάνιον,  
ὡς  πλέέον  ὂν  τοῦ  συµμµμέέτρου.  Kαὶ  µμέέγαν  
οὖν   σφυγµμὸν   καὶ   µμικρὸν   ἐροῦµμεν   τὸν  
ἐξιστάάµμενον   τῆς   συµμµμετρίίας,   καὶ  
τούύτους  µμὲν  πολλοὺς  ἑκατέέρους,  ἕνα  δὲ  
τὸν   σύύµμµμετρον,   ὃν   χρὴ   θηρᾶσαίί   τε   καὶ  
τῇ   µμνήήµμῃ   παραθεµμέένους   ἐπάάγειν   τοῖς  
ἄλλοις   ἅπασιν   οἷον   µμέέτρον   τι   δίίκαιον  
ὑπ'ʹ  αὐτῆς  τῆς  φύύσεως  ὡρισµμέένον.    

Milon  ;  au  contraire,  il  est  clair  que  c’est  en  comparant  
dans   chaque   genre   tous   les   individus   à   ce   qu’on  
appelle  la  moyenne,  la  médiane,  la  juste  mesure,  prise  
comme  canon  et  critère,  que  tout  ce  qui  se  trouve  au-‐‑
dessus,  nous  le  disons  grand,  tandis  que  tout  ce  qui  y  
est   opposé,  nous   le  disons  petit.  Et   il   en  va  de  même  
dans   tout   ce   qui   fait   la   vie,   et   tout   particulièrement  
dans   les   arts  :   tous   s’attachent   à   la   poursuite   de   la  
juste  mesure  et   s’efforcent  de  fournir   ce  résultat  pour  
les  essences  dont  ils  s’occupent,  et   le  médecin  dit  que  
tel   individu   a   mangé   une   grande   quantité   de  
nourriture   chaque   fois   que   c’est   trop   pour   la   nature  
du   corps   nourri,   et   inversement   une   petite   quantité  
chaque   fois   qu’on   est   resté   en   dessous   de   la   juste  
mesure   relative  au  corps  nourri.  Dans  ces  conditions,  
en   tout   cas,   il   est   sûr   que  que,   pour  un   athlète,   nous  
disons   que   deux   mines   de   viande   sont   une   petite  
quantité,  tandis  que,  si  notre  patient  est  malade,  nous  
lui   défendons   souvent   de   consommer   un   petit  
récipient  de  jus  de  ptisane  puisque,  pour  lui,  c’est  plus  
que   la   juste   mesure.   Et   c’est   ainsi   que   nous   dirons  
élevé   et   petit   le   pouls   que  nous   établirons   d’après   la  
juste  mesure,  et,  dans  un  cas  comme  dans  l’autre,  il  y  
en   aura   beaucoup,   tandis   qu’on   n’en   trouvera   qu’un  
seul   et   unique   correspondant   à   la   juste  mesure,   qu’il  
faut   poursuivre   et   conserver   en   mémoire   pour   le  
confronter  à  tous  les  autres,  telle  une  unité  de  mesure  
définie  comme  juste  par  la  nature  elle-‐‑même.      

  
Galien   affirme   ici   que   les   notions   de   grandeur   et   de   petitesse   sont   opérantes   à  

l’intérieur   d’un   même   genre   en   fonction   d’un   juste   milieu   unique,   et   non   pas   en  
fonction  d’un  individu  quelconque  du  groupe.  Ainsi,  par  exemple,  de  la  même  façon  
que  la  grandeur  d’Achille  et  d’Ajax  est  établie  par  rapport  aux  autres  guerriers,  celle  
de  Milon  et  de  Polydamas  se  définit  par  rapport  à  la  moyenne  des  autres  athlètes.  En  
revanche,  il  serait  absurde  de  déduire  de  la  supériorité  de  Polydamas  par  rapport  à  
Milon   que   ce   dernier   fût   petit  :   tous   deux   sont   grands   par   rapport   aux   autres  
membres  de  leur  groupe  et,  si  leurs  tailles  diffèrent  quelque  peu,  ce  n’est  pour  autant  
que  le  moins  grand  est  un  petit  homme.    
On  voit  bien  que,  dans  ce  raisonnement,  Milon  et  Polydamas  constituent  la  fleur  du  

groupe  athlétique,  auquel  il  sont  donc  intégrés  avec  un  statut  d’élite.  Ils  apparaissent  
en  effet  comme  deux   figures  exceptionnelles  qui  sont  à   l’athlétisme  ce  que   les  plus  
grands  héros  de  l’Iliade   sont  à  l’art  de  la  guerre.  L’équivalence  ainsi  établie  paraît  à  
l’avantage   de   ces   deux   sportifs,   qui,   non   contents   de   dépasser   la   moyenne   des  
athlètes,  se  voient  même  comparer  à  deux  des  figures  les  plus  admirées  de  la  culture  
grecque.    
Certes,   on   observera   que   la   réflexion   de   Galien   prend   ses   exemples   dans   des  

croyances  collectives  fondées  des  discours  mythologiques  conventionnels,  mais  aussi  
variables.  C’est   en   tout   cas   ce   que   laisse   entendre   la   précaution   de   l’hypothèse   «  à  
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supposer,  du  moins,  qu’Achille  fût  plus  grand  qu’Ajax,  et  Polydamas  plus  grand  que  
Milon    »   (εἴ   γε   τοῦ   µμὲν   Αἴαντος   ὁ   Ἀχιλλεὺς,   τοῦ   δὲ   Μίίλωνος   Πολυδάάµμας   ἦν  
µμείίζων).   Ainsi,   ces   deux   athlètes   constituent   non   pas   tant   des   sujets   identifiables  
portés  à  l’appréciation  du  médecin  philosophe  que  des  objets  de  discours  à  la  limite  
de   l’abstraction.   C’est   la   proximité   de   leurs   excellentes   dispositions   physiques   qui  
justifie  leur  présence  dans  l’argumentation.  Et,  bien  qu’intégrés  au  groupe  athlétique,  
Milon  et  Polydamas  dépassent  si   largement  la  taille  moyenne  de  leur  catégorie  que  
ce  repère,  bien  lointain  pour  eux,  ne  semble  plus  constituer  une  norme  que  pour  les  
spécimens  quelconques.  
En   tout   cas,   cette   théorie,   dont   les   applications   concerne   tous   les   arts,   s’avère   en  

particulier  pertinente  en  matière  de  diététique  lorsqu’il  s’agit  de  fixer  les  quantités  et  
les   propriétés   nutritives   de   l’alimentation   adaptée   à   chaque   catégorie   d’individus  :  
ainsi,  précise  Galien,  qui  se  rappelle  sans  doute  un  passage  de  l’Éthique  à  Nicomaque  
d’Aristote765,   pour   les   athlètes,   la  masse  de  nourriture   consommée  est   supérieure   à  
celle   des   malades,   qui   de   plus   se   contenteront   de   produits   plus   faciles   à   digérer.  
L’évidence  de  cette  dictinction  est  exprimée  par  la  conjonction  γοῦν.  Il  ne  fait  donc  
aucun   doute   que   tout   jugement   relatif   aux   athlètes   se   définit   par   rapport   à   une  
moyenne  spécifique  et  non  pas  au  moyen  de  n’importe  quelle  comparaison.  

Puissance.  
  
Le  même  genre  de  raisonnement  est  formulé  dans  le  chapitre  5  du  premier  livre  du  

traité  d’Hygiène.  Dans  ce  passage,  Galien  veut  montrer  que  chaque  individu  connaît  

                                                
765  Voir  Grimaudo  2008  p.  106-‐‑107  qui  renvoie  notamment  à  San.  tu.  I  8.  La  distinction  entre  le  milieu  de  la  chose  

et   le   milieu   par   rapport   à   nous   est   d’inspiration   aristotélicienne  ;   cette      distinction   est   mise   en   rapport   avec  
l’hygiène  dans  Eth.  Nic.  B   5   1106  a   28   -‐‑   b   8,   où   il   est   aussi   question  de  Milon  :   «  En   tout   ce  qui   est   continu  et  
divisible,  il  est  possible  de  distinguer  le  plus,  le  moins  et  l’égal,  et  cela  soit  dans  la  chose  même,  soit  par  rapport  à  
nous,   l’égal  étant  quelque  moyen  entre   l’excès  et   le  défaut.   J’entends  par  moyen  dans   la  chose   ce  qui  s’écarte  à  
égale   distance   de   chacun   des   deux   extrêmes,   point   qui   est   unique   et   identique   pour   tous   les   hommes,   et   par  
moyen  par  rapport  à  nous  ce  qui  n’est  ni  trop,  ni  trop  peu,  et  c’est  là  une  chose  qui  n’est  ni  une,  ni  identique  pour  
tout   le  monde.  Par  exemple,  si  10  est  beaucoup  et  2  peu,  6  est   le  moyen  pris  dans   la  chose,  car   il  dépasse  et  est  
dépassé  par  une  quantité  égale,  et  c’est  là  un  moyen  établi  par  rapport  à  la  proportion  arithmétique.  Au  contraire,  
le  moyen  par  rapport  à  nous  ne  doit  pas  être  pris  de  cette  façon  :  si,  pour  la  nourriture  de  tel  individu  déterminé,  
un   poids   de   10  mines   est   beaucoup   et   un   poids   de   2  mines   peu,   il   ne   s’ensuit   pas   que   le  maître   de   gymnase  
prescrira  un  poids  de  6  mines,  car  cette  quantité  est  peut-‐‑être  aussi  beaucoup  pour  la  personne  qui  l’absorbera,  ou  
peu  :  pour  Milon,  ce  sera  peu,  et  pour  un  débutant  dans  les  exercices  du  gymnase,  beaucoup.  Il  en  est  de  même  
pour  la  course  et  la  lutte.  C’est  dès  lors  ainsi  que  l’homme  versé  dans  une  discipline  quelconque  évite  l’excès  et  le  
défaut  ;  c’est  le  moyen  qu’il  recherche  et  qu’il  choisit,  mais  ce  moyen  n’est  pas  celui  de  la  chose,  c’est  celui  qui  est  
relatif   à  nous   (Traduction  de   J.  Tricot).  »   (Ἐν  παντὶ   δὴ   συνεχεῖ  καὶ  διαιρετῷ  ἔστι  λαϐεῖν   τὸ  µμὲν  πλεῖον  τὸ   δ'ʹ  
ἔλαττον   τὸ   δ'ʹ   ἴσον,   καὶ   ταῦτα   ἢ   κατ'ʹ   αὐτὸ   τὸ   πρᾶγµμα   ἢ   πρὸς   ἡµμᾶς·∙   τὸ   δ'ʹ   ἴσον   µμέέσον   τι   ὑπερϐολῆς   καὶ  
ἐλλείίψεως.  Λέέγω  δὲ  τοῦ  µμὲν  πράάγµματος  µμέέσον  τὸ  ἴσον  ἀπέέχον  ἀφ'ʹ  ἑκατέέρου  τῶν  ἄκρων,  ὅπερ  ἐστὶν  ἓν  καὶ  τὸ  
αὐτὸ  πᾶσιν,  πρὸς  ἡµμᾶς  δὲ  ὃ  µμήήτε  πλεονάάζει  µμήήτε  ἐλλείίπει·∙  τοῦτο  δ'ʹ   οὐχ  ἕν,  οὐδὲ  ταὐτὸν  πᾶσιν.  Οἷον  εἰ  τὰ  
δέέκα  πολλὰ  τὰ  δὲ  δύύο  ὀλίίγα,  τὰ  ἓξ  µμέέσα  λαµμϐάάνουσι  κατὰ  τὸ  πρᾶγµμα·∙  ἴσῳ  γὰρ  ὑπερέέχει  τε  καὶ  ὑπερέέχεται·∙  
τοῦτο  δὲ  µμέέσον  ἐστὶ  κατὰ  τὴν  ἀριθµμητικὴν  ἀναλογίίαν.  Τὸ  δὲ  πρὸς  ἡµμᾶς  οὐχ  οὕτω  ληπτέέον·∙  οὐ  γὰρ  εἴ  τῳ  δέέκα  
µμναῖ  φαγεῖν  πολὺ  δύύο  δὲ  ὀλίίγον,  ὁ  ἀλείίπτης  ἓξ  µμνᾶς  προστάάξει·∙  ἔστι  γὰρ  ἴσως  καὶ  τοῦτο  πολὺ  τῷ  ληψοµμέένῳ  
ἢ   ὀλίίγον·∙  Μίίλωνι   µμὲν   γὰρ   ὀλίίγον,   τῷ   δὲ   ἀρχοµμέένῳ   τῶν   γυµμνασίίων  πολύύ.  Ὁµμοίίως   ἐπὶ   δρόόµμου   καὶ   πάάλης.  
οὕτω  δὴ  πᾶς  ἐπιστήήµμων  τὴν  ὑπερϐολὴν  µμὲν  καὶ  τὴν  ἔλλειψιν  φεύύγει,  τὸ  δὲ  µμέέσον  ζητεῖ  καὶ  τοῦθ'ʹ  αἱρεῖται,  
µμέέσον  δὲ  οὐ  τὸ  τοῦ  πράάγµματος  ἀλλὰ  τὸ  πρὸς  ἡµμᾶς.)  Sur  ce  passage,  voir  Almberg  1949  et  Wöhrle  1990.  
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une   norme   propre   à   sa   nature   et   à   ses   habitudes,   qui   ne   doit   pas   être   établie   en  
fonction  des  critères  excellents  des  meilleurs  individus  de  son  espèce.  Milon  apparaît  
ici   comme   l’incarnation  d’un  degré   inégalable,  non  plus   en  matière  de   santé  ou  de  
grandeur,  mais  en  matière  de  puissance766  :    
  
Ὡς  ἅπαντέές  γε  κακῶς  ὁρῶµμεν,  εἰ  τοῖς  

ἀετοῖς   τε   καὶ  Λυγκεῖ  παραϐαλλοίίµμεθα,  
καὶ   δὴ   καὶ   ἀκούύοµμεν   οὐκ   ὀρθῶς,   εἰ  
Μελάάµμποδι,   καὶ   τοῖς   ποσὶν  
ἀρρωστοῦµμεν,   εἴ   τις   ἡµμᾶς   Ἰφίίκλῳ  
παραϐάάλλοι,  καὶ  ταῖς  χερσίίν,  εἰ  Μίίλωνι,  
καὶ   καθ'ʹ   ἕκαστον   δὴ   µμόόριον   ἐγγὺς   ἂν  
ἥκειν   νοµμισθείίηµμεν   πηρώώσεως,   εἰ   τοῖς  
πρωτεύύσασι   κατάά   τι   παραϐαλλοίίµμεθα.  
Τίίς  γοῦν  ἡµμῶν  φαύύλως  ἔχειν  οἴεται  τῶν  
ὀφθαλµμῶν,  εἰ  µμὴ  βλέέποι  τοὺς  ἀπὸ  δυοῖν  
σταδίίων  µμύύρµμηκας;  Ἢ   τίίς  τῶν  ὤτων,  εἰ  
µμὴ   κατακούύοι   τῶν   ἀφ'ʹ   ἑξήήκοντα  
σταδίίων;   Ἀλλ'ʹ   εἰ   ταῦτα   τὰ   γράάµμµματα,  
τὰ   κατὰ   τουτὶ   τὸ   βιϐλίίον  
ἐγγεγραµμµμέένα,   µμὴ   βλέέποι   τις   ὀρθῶς,  
εὐλόόγως   οὗτος   <ἂν>   ἤδη   µμέέµμψαιτο   τὰς  
ὄψεις·∙   οὐ   µμὴν   οὐδ'ʹ   εἰ   ταῦτα   τέέσσαρας  
ἀποστήήσας   πήήχεις   µμὴ   βλέέποι,   δικαίίως  
ἂν   µμέέµμφοιτο,   πλὴν   εἰ   τῶν   οὕτω   τις  
ὀξυωπεστάάτων   εἴη   τὴν   φύύσιν,   ὡς   καὶ  
ταῦτα  ἐµμϐλέέπειν.    

   De  même  que   tous,   sans   doute,   nous   voyons  mal   si  
jamais  nous  nous  comparons  aux  aigles  et  à  Lyncée,  et  
que  vraiment  aussi  nous  n’entendons  pas  bien  si  nous  
nous   comparons   à   Mélampus,   que   nous   sommes  
faibles  des  jambes  si  nous  nous  comparons  à  Iphiclès  et  
faible  des  bras  si  nous  nous  comparons  à  Milon,  pour  
chaque   partie,   aussi,   on   pourrait   donc   considéré   que  
nous   sommes   proches   de   l’invalidité   si   jamais   nous  
nous   comparions   sur   un   point   aux   individus   de  
premier   rang.   Une   chose   est   sûre,   en   tout   cas  :   qui  
parmi   nous   croit   avoir   une   mauvaise   vue   s’il   ne   voit  
pas  les  fourmis  à  deux  stades  ?  Qui  une  mauvaise  ouïe  
s’il   n’entend   pas   les   sons   qui   naissent   à   soixante  
stades  ?   En   revanche,   si   quelqu’un   ne   voyait   pas  
correctement   les   lettres   écrites   dans   ce   livre,   il   aurait  
raison   dès   lors   de   trouver   sa   vue   mauvaise  ;  
cependant,   s’il   ne   voyait   pas   ces   caractères   à   une  
distance  de  quatre  coudées,  là  non  plus  il  ne  serait  pas  
juste   qu’il   trouve   sa   vue   mauvaise,   à   moins   qu’il   ne  
compte  parmi  les  créatures  au  regard  naturellement  si  
perçant   que,  même   à  une   telle  distance,   elles   peuvent  
voir  ces  signes.    

  
Dans   ce   passage,   les   excellentes   prestations   de   Milon   en   lutte   sont   dites  

équivalentes   à   celles   d’Iphiclès,   frère   d’Héraclès,   pour   la   course.   Elles   valent   aussi  
l’ouïe  extraordinaire  de  Mélampos,  connu  pour  entendre  le  chant  des  oiseaux  même  
discrets  et  éloignés.  La  proximité  de  Mélampos  avec  la  race  volatile  donne  d’ailleurs  
à   penser   que   Milon   et   Iphiclès   pourraient   eux   aussi   sans   mal   égaler   dans   leur  
domaines  respectifs  les  animaux  les  plus  performants.  Pour  ce  qui  est  du  sens  de  la  
vue,  l’excellence  s’incarne  également  dans  des  créatures  animales,  à  savoir  les  aigles,  
mais  aussi  dans  la  figure  de  Lyncée,  Argonaute  à  la  vue  si  perçante  qu’elle  traversait  
le  bois  et   les  nuages,  dont  le  nom  rappelle  les  lynx,  avec  qui  les  athlètes  mythiques  
sont  donc  mis  sur  un  plan  d’égalité.    
Certes,  dans  ce  passage,  Galien  invite  précisément  à  ne  pas  faire  de  comparaisons  

inadéquates  dès  lors  qu’il  s’agit  d’évaluer  la  normalité  des  facultés.  Ce  n’est  pas  à  un  
animal  ni  à  un  héros  légendaire  qu’il  convient  de  se  référer  pour  connaître  les  critères  
de  santé  ou  de  défaillance  d’un   individu,  mais  à   la  nature  moyenne  de  son  espèce.  
Tel  est  notamment  le  point  de  vue  que  doit  adopter  Galien  lui-‐‑même  s’il  veut  jeter  un  
regard  sérieux  sur  son  patient,  notamment  s’il  s’agit  d’un  athlète.  Pour  ce  faire,  il  sera  
donc   amené   à   distinguer   les   athlètes   non   plus   des   animaux,   mais   des   autres  

                                                
766  De  sanitate  tuenda  I  5  (Κ.  VI  20  =  CMG  5.4.2  p.  9).  Sur  ce  texte,  voir  Grimaudo  2008,  p.  108-‐‑109.  
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individus  humains.   Se  pose   ainsi   la  question  de   la   spécificité  du   régime  athlétique  
par   rapport   au   reste   des   hommes.   Dès   lors,   la   critique   des   athlètes   n’est   plus  
nécessairement  négative,  mais  essentiellement  distinctive.  
  

I.  C.  2.  c.  La  spécificité  des  athlètes.  
  

À  plusieurs  reprises,  les  traités  de  Galien  soulignent  explicitement  la  différence  qui  
existe  entre   les  athlètes  et   les  autres   individus,  désignés  alors  par   le  mot   ἰδιῶται767.  
Cette   distinction,   qui   se   manifeste   sur   différents   plans,   est   présentée   comme   une  
évidence  qu’il  serait  absurde  de  nier.  

L’évidence  de  la  distinction  entre  athlètes  et  simples  particuliers.  
  
Ainsi,   par   exemple,   dans   le   livre   Sur   les   causes   des   maladies,   au   sein   d’un  

développement  consacré  à  la  fatigue,  Galien  rappelle  que  les  athlètes  sont  beaucoup  
plus   endurants   à   l’effort   que   les   simples   particuliers.   Cette   évidence   permet   de  
rappeler  la  relativité  (τὸ  πρόός  τι)  de  la  force  physique768  :  
  
Καὶ   µμὲν   ὅτι   γε   τὰ   µμὲν   τῶν   ἀθλητῶν  

σώώµματα   πολυχρονίίων   τε   ἅµμα   καὶ  
σφοδροτάάτων  ἀνέέχεται  κινήήσεων  ἄνευ  τοῦ  
κοπωθῆναι,   τὰ   δ'ʹ   ἡµμῶν   τῶν   ἰδιωτῶν,   εἰ  
πλείίω   βραχὺ   παρὰ   τὰ   καθεστῶτα  
πονήήσαιµμεν,  εὐθὺς  ἀγανακτεῖ,  πάάντες  ἤδη  
τοῦτόό  γε  καὶ  οἱ  σκαιόότατοι  γινώώσκουσι.    

   Et   certes,   que   les   corps   d’athlètes   supportent   des  
mouvements   à   la   fois   longs   et   très   vigoureux   sans  
être   brisés   de   fatigue,   tandis   que   nos   corps   à   nous  
autres,   simples   particuliers,   si   jamais   nous  
travaillons  un  peu  plus  longtemps  qu’il  ne  sied,  sont  
aussitôt   en   ébullition,   tout   le   monde   le   sait  
désormais,  sans  doute,  même  les  plus  gauches.    

  
Au  détour  de  ce  passage,  où  Galien  s’inclut  lui-‐‑même  ainsi  que  ses  lecteurs  dans  la  

catégorie  des  ἰδιῶται,  la  singularité  du  corps  athlétique  est  présentée  comme  un  fait  
que  personne  ne  devrait  contester  au  risque  de  passer  plus  bête  encore  que  les  pires  
nigauds  (οἱ  σκαιόότατοι).    
  
De  même,  dans  le  chapitre  9  du  Sur  la  constitution  de  l’art  médical  à  Patrophile,  l’idée  

que   les   athlètes   et   les   simples   particuliers   soient   dotés   d’un   corps   semblable   est  
sèchement  disqualifiée.  Dans  ce  passage  qui  s'ʹintéresse  à  l'ʹétendue  de  la  santé,  Galien  
invalide   la   thèse   d'ʹun   adversaire   sur   la   question   du   tempérament.   Pour   ce   faire,   il  
commence  par  adopter  le  point  de  vue  de  son  rival,  avant  de  le  rejeter.  Au  sein  d’une  

                                                
767  Le  mot   ἰδιώώτης  est  généralement   traduit  par   l’expression   française   «  simple  particulier  ».  Cependant,  dans  

certains  contextes,  notamment  lorsqu’il  est  opposé  à  un  mot  en  -‐‑ικόός  qui  désigne  le  spécialiste  d’une  discipline,  
on  pourra  le  traduire  par  «  non  spécialiste  »,  voire  par  «  profane  ».  Sur  le  mot  ἰδιώώτης  et  le  suffixe  -‐‑ικόός,  voir  Visa-‐‑
Ondarçuhu  1982  p.  282  et  Visa-‐‑Ondarçuhu  1999  p.  273  (qui  renvoie  à  Chantraine  1933,  s.  v.  ἰδιώώτης)  et  p.  384-‐‑396  
(qui  font  état  d’un  débat  entre  R.  Joly  et  J.  Jouanna  à  propos  de  ces  termes  chez  Hippocrate  et  chez  Galien).  

768  De  causis  morborum  2  (K.  VII  7,  10-‐‑14).    
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percutante   démonstration   par   l'ʹabsurde,   il   dresse   la   liste   de   onze   catégories  
d'ʹindividus,  parmi  lesquels  figurent  notamment  les  athlètes769  :  
  
Εἰ   δ'ʹ   οὐκ   ἀρέέσκει   τινὶ   τῶν  

ὑγιαινόόντων   τοὺς   µμὲν   εὐκράάτους  
τίίθεσθαι,   τοὺς   δὲ   δυσκράάτους,  
οὗτος   ἀναγκασθήήσεται   δυοῖν  
δογµμάάτων   ἑλέέσθαι   θάάτερον,   ἢ  
διαπαντὸς   ἅπαντας   νοσεῖν,   ἢ  
µμίίαν   ἁπάάντων   εἶναι   κρᾶσιν  
ἀνδρῶν   καὶ   γυναικῶν,  
ἀκµμαζόόντων,   γερόόντων,   παίίδων,  
ἀθλητῶν,   ἰδιωτῶν,   ἐργατῶν,  
ἀργῶν,   ἰσχυρῶν,   ἀσθενῶν,   ἀλλ'ʹ  
ἑκάάτερον  ἄτοπον.  

   Si   on   refuse   de   penser   que,   parmi   les   gens   qui   sont   en  
bonne   santé,   les   uns   sont   considérés   comme   ayant   un  
tempérament  bien  équilibré,  et   les  autres  un  tempérament  
mal   équilibré,   on   sera   contraint   de   choisir   l'ʹune  des   deux  
doctrines   suivantes   :   ou   bien   tout   le   monde   est   tout   le  
temps  malade   ;   ou   bien,   pour   tout   le  monde,   il   existe  un  
tempérament   unique,   pour   les   hommes   et   pour   les  
femmes,  pour   les  gens   qui   sont  dans   la  plénitude  de   leur  
force,   pour   les   vieillards,   pour   les   enfants,   pour   les  
athlètes,  pour  les  simples  particuliers,  pour  les  actifs,  pour  
les   inactifs,   pour   les   forts,   pour   les   faibles   ;  mais   chacune  
de  ces  deux  doctrines  est  absurde.    

  
Après   avoir   rejeté   la  doctrine   du  mal   perpétuel770,  Galien   refuse  donc   d’admettre  

qu’il  existe  un  tempérament  unique  pour  tous  les  individus.  Pour  motiver  ce  refus,  il  
dresse   une   liste   des   onze   groupes   d'ʹindividus,   qui   sert   à   expliciter   le   pronom  
ἁπάάντων   («  tout   le   monde  »).   Il   s’agit   d’une   série   de   paires   ou   de   triades  
indépendantes   les   unes   des   autres,   qui   sont   chacune   déterminées   par   un   critère  
différent,   permettant   de   diviser   à   chaque   fois   la   totalité   des   individus   en   deux   ou  
trois  classes771.  Ces  onze  catégories  se  divisent  en  cinq  groupes772.  Le  premier  d’entre  
eux,   celui   des   «  hommes  »   et   des   «  femmes  »,   est   fondé   sur   le   critère   physique   de  
l'ʹidentité  sexuelle.  Le  second  groupe,  réunissant  les  «  gens  qui  sont  dans  la  plénitude  
de  leur  force  »,  les  «  vieillards  »  et  les  «  enfants  »,  classe  les  individus  en  fonction  du  
critère  arithmétique  de  l'ʹâge773.  Le  troisième  groupe,  qui  nous  intéresse  directement,  
associe   les   «  athlètes  »   (ἀθληταίί)   et   les   «  simples   particuliers  »   (ἰδιῶται)  ;   le   critère  
retenu   ici   est   la   pratique   du   sport,   mais   il   conviendra   de   préciser   cette   idée.   Le  
quatrième   groupe,   formés   des   «  actifs  »   et   des   «  inactifs  »,   adopte   le   critère  
sociologique  du  travail.  Enfin,  le  cinquième  et  dernier  groupe  unit  les  «  forts  »  et  les  
«  faibles  »,  selon  le  critère  physique  de  la  puissance  corporelle.  

                                                
769  De  constitutione  artis  medicae  ad  Patrophilum  9  (K.  Ι  256,  11-‐‑17  =  CMG  5.1.3  p.  84).    
770   Sur   le   rejet  galénique  de   la   «  doctrine  du  mal  perpétuel  »   (τὸ   τῆς  ἀειπαθείίας  δόόγµμα),  voir  Boudon-‐‑Millot    

2007  et  Grimaudo  2008  p.  73-‐‑88.  
771   Il   ne   s'ʹagit   pas   d'ʹune   énumération   exhaustive   d’ensembles   strictement   complémentaires,   puisque   ces  

catégories   se   recoupent   et   qu’un   même   sujet   appartient   nécessairement   à   plusieurs   d’entre   elles  :   ainsi,   par  
exemple,  un  lutteur  professionnel  appartient  à  la  fois  à  la  catégorie  des  hommes,  à  celle  des  gens  qui  sont  dans  la  
plénitude  de  leur  force,  à  celle  des  athlètes,  à  celle  des  actifs  et  à  celle  des  forts.    

772   Le   système   paratactique   utilisé   par   Galien   ne   permet   pas   d'ʹisoler   explicitement   les   différentes   paires   ou  
triades   de   la   liste   :   à   l’exception   d’un   καὶ   unissant   les   deux   premiers   termes,   aucune   coordination   ne   vient  
structurer   l’énumération.   Galien   estime   sans   doute   que   le   lecteur   n'ʹa   pas   besoin   d'ʹindice   pour   identifier   les  
groupes.  Peut-‐‑être  veut-‐‑il   aussi   créer  un  effet  d'ʹaccumulation,  qui  met   en   évidence   la   confusion  de   la  doctrine  
réfutée.  

773  Ce  groupe  se  caractérise  par  un  certain  désordre,  puisque  Galien  cite  d'ʹabord  les  adultes,  puis  les  vieillards,  
avant  de  revenir  finalement  aux  enfants.  Cette  présentation  aléatoire  pourrait  servir  à  souligner  de  façon  ironique  
l'ʹincohérence  de  la  doctrine  réfutée.  
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Le  groupe  des  ἀθληταίί  et  des  ἰδιῶται  fait  donc  partie  d'ʹun  ensemble  de  paires  ou  
triades   régies   par   les   deux   principes   suivants.   Tout   d'ʹabord,   chaque   groupe   se  
compose   de   deux   ou   trois   catégories   strictement   complémentaires,   c’est-‐‑à-‐‑dire  
contraires  dans   le  cas  des  paires   ;   le  groupe  des  ἀθληταίί  et  des   ἰδιῶται  ne  devrait  
donc  pas   faire  exception  à   la  règle.  D'ʹautre  part,   les  critères  structurants  de  chaque  
groupe  oscillent  entre  deux  pôles,  soit  physique,  soit  sociologique  ;  il  convient  donc  
de  voir  à  quel  endroit  de  cette  échelle  se  situe  le  groupe  des  athlètes  et  des  simples  
particuliers.  
En   tout   cas,   la   paire   formée   par   les   mots   ἀθληταίί   et   ἰδιῶται   repose   sur   un  

déséquilibre   en   terme   de   référentialité  :   alors   que   le   mot   ἀθλητήής   renvoie  
directement  à  la  réalité  qu'ʹil  désigne,  le  mot  ἰδιώώτης  n'ʹa  de  référent  déterminé  que  s'ʹil  
est   associé   à   un   autre   terme   auquel   il   s'ʹoppose,   en   l'ʹoccurrence  ἀθλητήής.   Pour  
comprendre   le   sens   du   mot   ἰδιώώτης,   le   lecteur   a   donc   besoin   de   connaître  
précisément  celui  du  mot  ἀθλητήής.  L’indétermination  référentielle  du  mot   ἰδιώώτης  
pourraît  donc  être  dommageable  à  notre  étude,  puisque  c'ʹest   le  mot  ἰδιώώτης  qui  est  
éclairé  par  ἀθλητήής,  et  non  l'ʹinverse.  Cependant,  l'ʹassociation  des  deux  termes  n'ʹest  
pas  dépourvue  d'ʹenseignement,  notamment  grâce  à  la  lumière  que  les  quatre  autres  
groupes  jettent  sur  cette  paire.  
À  première  vue,  le  critère  qui  permet  de  réunir  en  les  opposant  ἀθληταίί  et  ἰδιῶται  

est   la  pratique  du  sport.  Mais  une  question   se  pose  :   conformément  au  principe  de  
stricte  complémentarité  appliqué  dans  les  quatre  autres  groupes,  faut-‐‑il  en  conclure  
que  les  athlètes  sont  ceux  qui  pratiquent  un  sport  tandis  que  les  ἰδιῶται  seraient  ceux  
qui  ne  pratiquent  pas  de  sport  ?  De  fait,  cette  hypothèse  ne  peut  pas  être  retenue  :  les  
ἀθληταίί  sont  des  individus,  non  pas  simplement  qui  pratiquent  un  sport,  mais  qui  
pratiquent   un   sport   en   vue   de   compétitions.   Le   critère   du   quatrième   groupe   n'ʹest  
donc  pas   la   simple  pratique  du   sport,  mais   la  pratique  du   sport  professionnel.  Par  
conséquent,  les  ἰδιῶται  sont  non  pas  ceux  qui  ne  pratiquent  pas  de  sport,  mais  ceux  
qui   ne   pratiquent   pas   de   sport   dans   un   objectif   professionnel774.  Dans   les   faits,   les  
ἀθληταίί  de  Galien  s'ʹopposent  donc  à  deux  sous-‐‑groupes  d'ʹἰδιῶται  :  il  y  a,  d'ʹun  côté,  
les   ἰδιῶται   qui   ne   pratiquent   pas   de   sport   et,   de   l’autre   côté,   les   ἰδιῶται   qui  
pratiquent  un  sport  dans  un  but  non  professionnel.  Le  critère  du  quatrième  groupe  
tend   donc   moins   vers   le   pôle   physique   que   vers   le   pôle   sociologique   :   Galien  
n’oppose  pas  ceux  qui  soumettent  leur  corps  à  la  pratique  d'ʹun  sport  et  ceux  qui  ne  le  
font  pas,  mais  ceux  pour  qui  le  sport  est  un  métier  et  ceux  pour  qui  il  est  tout  au  plus  
une  activité  extra-‐‑professionnelle.    

                                                
774   Cette  même   opposition   entre   les   termes   ἀθλητήής   et   ἰδιώώτης   est   attestée   à   l'ʹépoque   classique,   notamment  

chez   Xénophon,   en  Hipp.   8,   1,   même   si,   dans   les   faits,   l’athlétisme   n’est   pas   encore   devenu   un   métier   à   part  
entière.  
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Un  ostracisme  symbolique.  
  
Or  le  critère  de  l’engagement  professionnel  tend  à  isoler  les  athlètes  du  reste  de  la  

communauté   civique,   qui   s’engage   d’une   manière   ou   d’une   autre   à   défendre   les  
intérêts  ou  les  valeurs  de  la  collectivité775.  C’est  ce  que  tend  à  montrer  le  texte  suivant,  
dans  lequel  Galien  commente  ce  qu’il  croit  être  l’ouverture  du  traité  Régime  salutaire  
de  Polybe  et  qui,  en  fait,  appartient  au  chapitre  16  du  traité  hippocratique  Nature  de  
l’homme.  L’examen  de   cette   phrase   donne   l’opportunité   de   réfléchir   sur   le   sens   du  
mot  ἰδιώώτας  par  opposition  aux  athlètes  et  à  d’autres  individus  comme  les  guerriers,  
les  voyageurs  et  les  hommes  politiques776  :  
  
«  Τοὺς  ἰδιώώτας  ὧδε  χρὴ  διαιτᾶσθαι.  »  
  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  
Εὑρίίσκων   γὰρ   δὴ   παρὰ   τοῖς   Ἕλλησιν  

<ἰδιώώτας>  ὀνοµμαζοµμέένους  οὐχ  ἁπλῶς,  ἀλλ'ʹ  
ἐν  τῷ  πρόός  τι,   (τὸν  µμὲν  γάάρ  τινα  λέέγουσιν  
ἰδιώώτην  εἶναι  τῆσδε  τῆς  τέέχνης,  τὸν  δέέ  τινα  
τοῦδε   τοῦ   ἐπιτηδεύύµματος,   ἐνίίοτε   δὲ   πρὸς  
τοὺς   ἔθνος   ἢ   πόόλιν   διοικοῦντας   ἢ   ὅλως  
πράάττοντάάς   τι   δηµμόόσιον   ἀντιδιαιρούύµμενοι  
τοὺς   οἷον   ἰδιοπραγοῦντας   ὠνόόµμασαν  
ἰδιώώτας),   ἐπισκεπτοµμέένῳ   δήή   µμοι,   τίίνας  
τούύτων   νῦν   ὁ   <Πόόλυϐος   ἰδιώώτας>   εἴρηκε,  
τοὺς   µμὲν   ἀθλητικοὺς   ἄντικρυς   ἐδόόκει   τῶν  
ἄλλων  ἀνθρώώπων  ἀποκρίίνειν,  ἐπειδὴ  µμίίαν  
ἔχουσιν   ἐκεῖνοι   δίίαιταν   ὡρισµμέένην   ἐν  
ἄρτων   καὶ   κρεῶν   ἐδωδῇ,   τούύτων   δ'ʹ   ἑξῆς  
ὅσοι   πολεµμοῦσιν   ἢ   ὁδοιποροῦσιν   ἢ   καὶ  
µμάάχονται·∙   καὶ   γὰρ   τούύτοις   οὐκ   ἐγχωρεῖ  
διακρίίνειν   ἃ   χρὴ   προσφέέρεσθαι   καὶ   µμὴ  
προσφέέρεσθαι   σιτίία·∙   χρῆσθαι   γὰρ  
ἀναγκαῖον   αὐτοῖς,   οἷς   ἂν   εὐπορήήσωσιν  
ἕκαστος.   Τάάχα   δὲ   καὶ   τοὺς   ὁπωσοῦν  
ἐσπευσµμέέναις   ὁδοιπορίίαις   χρωµμέένους  
ἀδύύνατόόν   ἐστιν   ὡς   ὁ   <Πόόλυϐος>   κελεύύει  
διαιτᾶσθαι   καὶ   ὅλως   τοὺς   ἐν   ἀσχολίίαις  
πολιτικαῖς   ὄντας   ἢ   τῷ   καλουµμέένῳ  
περιστατικῷ   βίίῳ.  Μόόνοις   οὖν   τοῖς   τὰ   ἴδια  
πράάττουσιν,   οὓς   ὀνοµμάάζουσιν  
ἰδιοπραγοῦντας,   ἡ   ῥηθησοµμέένη   δίίαιτα  
γράάφεται.    

   «  Pour  les  gens  qui  mènent  une  vie  normale,  voici  le  régime  
à  suivre777.  »  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  
Τrouvant   donc   que,   chez   les   Grecs,   on   est   appelé  

ἰδιώώτης   non   pas   de   façon   pure   et   simple,   mais   en  
rapport  avec  quelque  chose  d’autre  (on  dit  qu’un  tel  est  
ἰδιώώτης   dans   cet   art,   un   tel   dans   cette   occupation,   et  
parfois,  face  à  ceux  qui  administrent  une  nation,  une  cité  
ou   qui,   d’une   manière   générale,   mènent   une   action   à  
caractère   public,   pour   distinguer   ceux   qui,   pour   ainsi  
dire,   s’occupent   de   leurs   propres   affaires,   on   a   appelé  
ces   derniers   ἰδιῶται),   alors   donc   que   j’examinais   qui  
parmi   les  Grecs  Polybe  a  désigné   ici   comme   ἰδιῶται,   je  
décidai   de   distinguer   du   reste   des   hommes   les  
spécialistes   des   compétitions   sportives,   puisque   ces  
derniers   ont   un   seul   régime,   qui   se   définit   par   une  
alimentation  en  pain  et  en  viande  et,  à  la   suite  de  ceux-‐‑
ci,   tous  ceux  qui  font  la  guerre,  qui  voyagent  ou  encore  
qui  combattent.  Et,  de  fait,  pour  eux,  il  n’y  a  pas  lieu  de  
distinguer  les  aliments  qu’il  faut  manger  ou  pas  :  chacun  
se  voit   dans   la  nécessité  de  consommer   ce  qu’il  peut   se  
procurer  facilement.  Selon  toute  vraisemblance,  ceux  qui  
voyagent  dans   l’urgence  d’une  manière   ou  d’une   autre  
sont   dans   l’incapacité   de   suivre   un   régime   tel   que  
Polybe   le   recommande,   ainsi   que,   d’une   manière  
générale,   ceux  qui   sont  engagés  dans   les  activités  de   la  
cité   ou   dans   ce   qu’on   appelle   la   vie   des   affaires.   C’est  
donc   seulement   pour   ceux   qui   gèrent   leurs   affaires  
personnelles,   que   l’on   appelle   "ʺceux   qui   s’occupent   de  
leurs  propres   affaires"ʺ,   qu’est   écrit   le   régime  dont   il   va  
être  question.    

  

                                                
775  Sur  ce  point,  voir  I.B.1.a.  
776   In   Hippocratis   vel   Polybi   opus   de   salubri   victus   ratione   privatorum   commentarius  I   1   =   In   Hippocratis   de   natura  
hominis  librum  commentarius  III  28  (K.  XV,  176,  7  -‐‑  177,  7  =  CMG  5.9.1  p.  108).  

777  Traduction  de  J.  Jouanna  (Nature  de  l’homme  16,  CMG  1.1.3  p.  205).  
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Dans  ce   texte  consacré  à   l’alimentation,  Galien  souligne   la  singularité  des  sportifs  
spécialisés  dans  les  compétitions  (ἀθλητικούύς778).  En  effet,  pour  s’illustrer  au  mieux  
dans  les  concours,  les  athlètes  ont  besoin  de  ressources  nutritives  particulières,  issues  
du  pain  et  de  la  viande,  qui  les  distinguent  des  «  gens  qui  mènent  une  vie  normale  »,  
désignés  par  le  mot  ἰδιῶται.    
Cependant,  Galien  reconnaît  que  les  sportifs  professionnels  ne  sont  pas  les  seuls  à  

suivre  un  régime  spécifique  :   c’est  également   le  cas  des   individus  sortant  de   la  cité  
pour  voyager  ou  pour  faire  la  guerre,  qui,  par  nécessité,  consomment  eux  aussi  des  
aliments  riches  et  peu  variés.  De  fait,  sur  les  routes,  les  moyens  de  se  ravitailler  sont  
généralement  moins  aisés,  si  bien  que,  pour  voyager  et  plus  encore  pour  combattre,  
mieux  vaut  prendre  avec  soi  des  produits  nourrissants  qui  donnent  de  la  force779.  Ce  
rapprochement  suggère  ainsi  l’idée  que,  du  point  de  vue  alimentaire,  les  athlètes  sont  
comparables  à  des  soldats,  à  ceci  près  que  les  guerriers  se  plient  à  un  tel  régime  pour  
rendre  service  à  leur  patrie,  contrairement  aux  sportifs  professionnels,  qui  ne  pensent  
qu’à   leur   propre   personne.   Il   faut   préciser   d’ailleurs   que   les   guerriers   n’ont  
généralement   pas   le   choix   de   s’alimenter   autrement   qu’ils   le   font,   tandis   que   les  
athlètes   pourraient   fort   bien   diversifier   leur   alimentation   s’ils   le   décidaient.   D’un  
autre   côté,   les   athlètes   sont   assimilés   aux   voyageurs,   c’est-‐‑à-‐‑dire  des   individus   qui  
sont   sortis   de   leur   cité  ;   peut-‐‑être   faut-‐‑il   comprendre   ce   parallèle   comme   un  
ostracisme  symbolique  des  sportifs  professionnels.  
En   tout   cas,   la   suite   du   commentaire   tend   insensiblement   à   placer   les   athlètes   à  

l’écart  des  individus  utiles  à  la  cité.  En  effet,  dans  la  fin  de  ce  passage,  Galien  associe  
les   voyageurs,   guerriers   compris,   aux   hommes   qui   consacrent   leur   temps   au  
fonctionnement   de   la   cité.   Or,   en   n’incluant   pas   les   athlètes   dans   le   groupe   ainsi  
formé,  Galien  veut  probablement  sous-‐‑entendre  que  les  athlètes  restent  à  l’extérieur  
de  l’activité  publique  bien  qu’ils  soient  présents  physiquement  dans  l’enceinte  de  la  
cité.  En  vérité,   les  sportifs  professionnels  n’ont  en  commun  avec   les  citoyens  partis  
sur  les  routes  ou  engagés  dans  le  fonctionnement  de  la  collectivité  que  la  singularité  
de   leur  régime,  et  non  pas   la  motivation  qui   fonde  ce  dernier  :   chez   les  athlètes,  ce  
sont   les   besoins   égoïstes   de   la   compétition   qui   justifient   un   tel   comportement  
alimentaire,   tandis   que,   dans   le   cas   des   voyageurs,   des   guerriers   et   de   ceux   qui  
participent  à  la  vie  des  affaires,  ce  sont  les  circonstances  qui  s’imposent  à  eux,  parfois  
dans  l’urgence,  dès  lors  qu’ils  se  vouent  à  l’intérêt  collectif.  

                                                
778   En   éditant   ἀθλητικούύς,   J.   Jouanna  dans   le  CMG   5.9.1   p.   108   souligne   l’idée   de   spécialité   exprimée   par   le  

suffixe   -‐‑ικόός,   alors   que   Kühn   XV   176,   13   donne   le   mot   ἀθλητάάς,   qui   se   contente   de   désigner   une   catégorie,  
exprimée  par  le  suffixe  -‐‑τήής.  Sur  ces  suffixes,  voir  Chantraine  1933.  

779 Le  verbe  πολεµμοῦσιν  exprime  ici  l’action  de  ceux  qui  sont  en  guerre,  c’est-‐‑à-‐‑dire,  semble-‐‑t-‐‑il,  de  ceux  qui  ont  
quitté  leur  foyer  pour  attaquer  l’ennemi,  sans  nécessairement  que  des  affrontements  militaires  aient  lieu.  En  
revanche,  le  verbe  µμάάχονται  renvoie  plus  précisément  au  moment  du  combat,  qui  peut  s’étendre  sur  une  assez  
longue  durée  et  où  le  problème  du  ravitaillement  est  par  conséquent  extrêmement  délicat.  La  présence  du  verbe  
ὁδοιποροῦσιν,  qui  évoque  le  voyage,  intercalé  entre  les  verbes  πολεµμοῦσιν  et  µμάάχονται,  donne  à  penser  que  les  
guerriers  ont,  dans  les  deux  cas,  fait  de  la  route  depuis  leur  cité  d’origine  pour  aller  retrouver  leur  ennemi.  Leur  
approvisionnement  en  est  donc  rendu  plus  difficile. 
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Condamnation  du  défaut  critique  de  certains  hygiénistes.  
  
Naturellement,   la   reconnaissance  de   la   spécificité   athlétique   se   traduit   sur   le  plan  

diététique  :   le   régime  d’un   sportif  professionnel  ne   saurait  valoir  pour  un   individu  
quelconque,  et  réciproquement.  Le  respect  de  cette  affirmation  est  même  la  base  de  
toute  réflexion  sur  l’hygiène.  Or  il  semble  que  certains  rivaux  de  Galien  aient  négligé  
ce  principe,  révélant  ainsi  leur  manque  de  sens  critique.  
  En   effet,  dans   le   troisième   livre  du   traité  d’Hygiène,   au   sein  d’un  développement  

d’abord  consacré  au  bain  puis  élargi  à   l’ensemble  des  questions  diététiques,  Galien  
critique   le   point   de   vue   de   ses   rivaux   et   en   particulier   de   Théon780,   qui,   à   tort,  
généralisent  le  cas  particulier  des  athlètes  à  l’ensemble  des  individus781  :  
  
Ἡ  δὲ  αἰτίία  τοῦ  σφαλῆναι  τὸν  <Θέέωνα>,  

τὸ   µμιᾷ   διαθέέσει   συµμφέέρον   ὡς   πάάσαις  
ἁρµμόόττον  γράάφοντα,  τῶν  γυµμναζοµμέένων  
ὑπ'ʹ  αὐτοῦ  σωµμάάτων  ἡ  ἕξις  ἐστίίν·∙  ἀθλητὰς  
γὰρ   ἐγύύµμναζε   τοὺς   µμετὰ   τὸ   τέέλειον  
γυµμνάάσιον  εἰς  µμὲν  τὴν  τετάάρτην  διάάθεσιν  
ἑτοίίµμως   ἐµμπίίπτοντας,   εἰς   δὲ   τὴν   τρίίτην  
σπανιάάκις.   Ὅπερ   οὖν   ἐθεάάσατο  
πολλάάκις,  ὡς  διηνεκὲς  ἔγραψεν.  Εἰ   δέέ  γε  
κακοχύύµμους   ἢ   καχέέκτας   ἢ   ἀήήθεις  
γυµμνασίίων   ἢ   ἀσθενεῖς   ἢ   µμὴ   νεανίίσκους  
ἐγύύµμναζε,   σπανιάάκις   µμὲν   ἂν   εἰς   τὴν  
τοιαύύτην   διάάθεσιν   ἐµμπίίπτοντας  
ἐθεάάσατο,   µμυριάάκις   δ'ʹ   εἰς   τὰς   ἄλλας.  Ἢ  
τοῦτο   µμὲν   ἴσως   καὶ   λέέγειν   περιττόόν·∙  
αὐτὸς   γὰρ   ὁµμολογεῖ   µμετὰ   τὰ  
κατασκευαστικὰ   γυµμνάάσια   χρῆσθαι   τῇ  
ζεστολουσίίᾳ·∙   τὰ   δὲ   τοιαῦτα   γυµμνάάσια  
µμόόνοις   ἀθληταῖς   ἐπιτηδεύύεται.   Καίίτοι  
φήήσει   τις,   ὡς   ἐκείίνοις   µμὲν   ἑκουσίίως   καὶ  
κατὰ   περίίοδον,   ἄλλοις   δὲ   πολλοῖς   ἢ   δι'ʹ  
ἀνάάγκην   ἢ   φιλονεικίίαν   ἤ   τι   τοιοῦτον  
ἕτερον.  Ἀλλ'ʹ  ἐπίί  γε  τῶν  τοιούύτων  ἐπὶ  τοῖς  
ἀµμέέτροις  γυµμνασίίοις  ἀνάάγκη  πρόότερον  ἢ  
καὶ   µμίίαν   ἢ   καὶ   πλείίους   συστῆναι   κόόπων  
διαθέέσεις.  Ὥστ'ʹ  ἐν  µμόόνοις  τοῖς  εὐεκτικοῖς  
σώώµμασιν   ἡ   τετάάρτη   γίίνεται   διάάθεσις,  
οἷάάπέέρ   ἐστι   τάά   τε   τῶν   καλῶς   ἀγοµμέένων  
ἀθλητῶν   καὶ   τοῦ   νῦν   ἡµμῖν   ἐν   τῷ   λόόγῳ  
προκειµμέένου  νεανίίσκου.  Καὶ  εἴ  τις  ἁπλῶς  
ἀποφαίίνοιτο,   µμετὰ   τὰ   σφοδρόότατα  

   La   raison   de   l’erreur   de   Théon   lorsqu’il   écrit   que  
ce   qui   est   avantageux   pour   une   constitution   est  
convenable   pour   toutes,   c’est   la   constitution   des  
corps  entraînés  par  lui  ;  car  il  entraînaît  des  athlètes,  
qui,   après   l’exercice   complet,   tombaient  
promptement  dans  la  quatrième  disposition782,  mais  
rarement   dans   la   troisième783.   Ainsi,   ce   qu’il   a  
observé   fréquemment,   il   a   écrit   que   c’était   un  
invariant.   Or   s’il   avait   entraîné   aussi   des   individus  
dotés   de   mauvaises   humeurs,   en   mauvais   état,  
inhabitués   aux   exercices   physiques,   faibles   ou   qui  
ne  sont  pas  jeunes,  il  les  aurait  rarement  vus  tomber  
dans  cette  disposition  et  plus  fréquemment  dans  les  
autres.   Certes,   il   est   peut-‐‑être   superflu   d’ajouter  
cette  remarque  ;   car  lui-‐‑même  admet  qu’il  recourait  
aux  bains   chauds  après   les  exercices  préparatoires  ;  
or   les   exercices   de   ce   genre   ne   sont   pratiqués   que  
par  les  athlètes.  Sans  aucun  doute  dira-‐‑t-‐‑on  que  ces  
derniers  les  font  volontairement  et  par  période,  mais  
que   beaucoup   d’autres   les   font   par   contrainte,   par  
esprit  de  compétition  ou  pour  une  autre  raison  de  ce  
genre.  Assurément,  pour  de  tels  individus,  à  la  suite  
de   leurs   exercices   immodérés,   il   est   inévitable   que,  
dans  un  premier  temps,  il  se  forme  une  constitution  
de   fatigue,   voire   plus   d’une.   Si   bien   que   la  
quatrième   constitution   ne   se   produit   que   dans   les  
corps   en   bon   état,   comme   le   sont   ceux  des   athlètes  
qui   sont   bien   pris   en   charge   et   celui   du   jeune  
homme   considéré  dans   notre   discours.   Et   si   jamais  
quelqu’un  déclare  simplement  qu’après  les  exercices  
les   plus   violents,   l’usage   du   bain   particulièrement  

                                                
780  Théon,  ancien  athlète  reconverti  en  maître  de  gymnastique,  est  l’auteur  d’un  long  traité  de  Gymnastique  dont  

on  ne  connaît  que  quelques  fragments.  Sur  ce  personnage,  voir  Jüthner  1909  p.  16-‐‑20.  
781  San.  tu.  III  8  (K.  VI  212,  13  -‐‑  214,  5  =  CMG  5.4.2  p.  93).  
782  Il  s’agit  de  de  la  pseudo-‐‑fatigue  de  dessèchement.  Sur  cette  disposition,  voir  I.A.1.a.  
783  Il  s’agit  de  de  la  fatigue  inflammatoire.  Sur  cette  disposition,  voir  I.A.1.a.  
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γυµμνάάσια   τὴν   τοῦ   θερµμοτέέρου   λουτροῦ  
χρῆσιν  ἐπιτήήδειον  ὑπάάρχειν,  ἐπὶ  µμιᾶς  µμὲν  
ἀληθεύύσει   καταστάάσεως,   ἐπὶ   τριῶν   δὲ  
ψεύύσεται.   Πολλὰ   δὲ   καὶ   ἄλλα   τοιαῦτα  
καθ'ʹ   ὅλην   τὴν   ὑγιεινὴν   πραγµματείίαν  
ἰατροῖς   τε   καὶ   γυµμνασταῖς   γέέγραπται  
ψευδῆ.  Κεφάάλαιον  δ'ʹ  αὐτῶν  ἐστι  παρὰ  τὸ  
τῆς   ῥήήσεως   ἀδιόόριστον,   ὅταν,   ὅπερ   ἐπὶ  
µμιᾶς   ἕκαστος   ἐθεάάσατο   διαθέέσεως,   ἐπὶ  
πολλῶν  ἀναγράάφῃ.    

chaud   est   convenable,   il   dira   vrai   pour   une  
disposition,  mais  ce  sera  un  mensonge  pour  les  trois  
autres   dispositions.   Beaucoup   d’autres   mensonges  
de  ce  genre  ont  été  écrits  sur  la  totalité  des  questions  
d’hygiène   par   ceux   qui   sont   à   la   fois   médecins   et  
programmateurs   sportifs.   Or   leur   principale  
caractéristique  tient  au  manque  de  distinction  qu’on  
trouve   dans   leur   discours,   dès   lors   que   chacun  
attribue   à   beaucoup   de   constitutions   ce   qu’il   a  
observé  sur  une  seule  d’entre  elles.    

  
Propre  aux  athlètes,  la  pseudo-‐‑fatigue  de  dessèchement  impose  donc  un  traitement  

particulier,  où  les  séances  d’exercices  préparatoires  et  les  prises  de  bains  sont  réglées  
de   façon   précise.   Or   ce   genre   de   régime   ne   saurait   être   étendu   à   l’ensemble   des  
sportifs  :   seuls   les   adeptes   de   la   compétition   ont   intérêt   à   s’y   conformer,   qu’ils   le  
fassent  par  choix  personnel  en  adéquation  avec  le  calendrier  des  concours  (ἑκουσίίως  
καὶ   κατὰ   περίίοδον784)   ou   bien,   comme   les   y   poussent   les   entraîneurs   les   moins  
recommandables,   par   contrainte   ou   par   amour   de   la   concurrence   et   de   ce   qui   en  
découle  (ἢ  δι'ʹ  ἀνάάγκην  ἢ  φιλονεικίίαν  ἤ  τι  τοιοῦτον  ἕτερον).  Au  sein  de  ce  passage,  
Galien  rappelle  ainsi  le  risque  de  manipulation  opérée  par  les  mauvais  entraîneurs  ;  
cependant,   il   brosse   aussi   le  portrait  de   l’athlète   idéal,   libre  de   ses   choix  mais  bien  
dirigé,  tempéré  dans  ses  humeurs,  solidement  établi  dans  son  état  de  santé,  robuste  
et  plein  de  jeunesse.    
Manifestement,  en   tout  cas,  contrairement  au  médecin  de  Pergame,  qui  se  met  au  

service  de  tous  les  individus,  certains  maîtres  de  gymnastique  comme  Théon  opèrent  
une   sélection   parmi   les   patients,   qui,   pour   avoir   l’honneur   de   bénéficier   de   leurs  
soins,  doivent   répondre  à  des   critères  d’excellence.  Ce   choix  garantit   sans  doute   la  
possibilité  de  former  une  troupe  athlétique  d’élite,  mais  il  fait  aussi  naître  une  vision  
erronée  de  la  pratique  hygiéniste  selon  laquelle  l’encadrement  des  meilleurs  pourrait  
être   appliquée   à   tout   un   chacun.   Or,   pour   Galien,   penser   ainsi,   c’est   faire   fausse  
route  :  chaque  individu,  quel  qu’il  soit,  nécessite  un  régime  adapté  à  son  cas  propre  
dans  lequel  la  place  du  sport  et  plus  généralement  la  fonction  hygiénique  de  l’effort  
physique   doivent   être   précisément   calibrées.   Seul   le   respect   de   ce   principe   peut  
assurer  la  réconciliation  du  sport  et  de  la  santé  telle  que  Galien  lui-‐‑même  s’efforce  de  
l’obtenir.    

                                                
784  La   formule   κατὰ  περίίοδον   peut   renvoyer  de  manière  générale   à  n’importe  quel   cycle   temporel,  mais   elle  

désigne  aussi  en  particulier   la  période  des  Jeux  ;  voir  TLG  s.v.  περίίοδος  2  («  cycle  or  period  of   time…  ;  esp.   the  
period  embracing  the  four  great  public  games,  κατὰ  τὰν  π.  ἑκάάσταν  IG  9(1).694.31  (Corc.)  ;  ἐνίίκησε  τὴν  π.  Ath.  
10.415  a  ;  νικώώµμενος  τὴν  π.  Arr.  Epict.  3.25.5,  cf.  Poll.  4.89  »).  
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II.  LA  RÉHABILITATION  DU  SPORT.  
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Page   précédente  :   Lucian   Freud,   Two   Japanese  Wrestlers   by   a   sink,   1983-‐‑1987,   huile   sur   toile,   50,8   x   78,   7   cm,  

Chicago,  The  Art  Institute  of  Chicago,  Restricted  gift  of  Mrs.  Frederick  G.  Pick  ;  through  prior  gift  of  Mr.  and  Mrs.  
Carter   H.   Harrisson,   1987.275,   in   Cécile   Debray   (dir.),   Lucian   Freud   L’atelier,   éditions   Centre   Pompidou,   Paris,  
2010,  p.  90.  
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II.  A.  Pour  une  réconciliation  du  sport  et  de  la  santé.  
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Page   précédente  :   Girolamo  Mercuriale,  De   Arte   Gymnastica,   Venise,   1573,   p.   53   cote   A   1801,   Fonds   Agache,  

Réserve  Commune  des  Universités  Lille  1,  Lille  2  et  Lille  3.  
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La  réhabilitation  du  sport  passe  tout  d’abord  par  sa  réconciliation  pratique  avec  la  
santé.  Il  suffira  donc  d’obtenir  que  les  individus  qui  s’adonnent  à  cette  activité  soient  
en  bon  état,   en  veillant   le  plus   souvent   à  distinguer   les   sportifs  professionnels  des  
amateurs.   Deux   voies   sont   alors   possibles   pour   atteindre   ce   résultat  :   la   première  
consiste   à   rétablir   la   santé   des   sportifs   lésés,   la   seconde   à   empêcher   que   le   sport  
n’endommage   les   corps.   L’intervention   du   médecin   est   donc   à   la   fois   curative   et  
préventive  ou,  pour  parler  comme  Galien,   réparatrice  et  conservatrice,   restauratrice  
et  préservatrice,  c’est-‐‑à-‐‑dire  thérapeutique  et  hygiénique785  :  il  s’agit  de  faire  en  sorte  
que   toutes   les   nuisances   sanitaires   observées   chez   les   sportifs   -‐‑   fatigues,  
dérèglements  diététiques,   lésions  traumatiques  -‐‑  soient  au  moins  guéries  et,  dans  le  
meilleur  des  cas,  évitées.  

  
  
  

II.  A.  1.  Guérison  et  prévention  de  la  fatigue  sportive.  
  

I.  A.  1.  a.  Les  exercices  apothérapeutiques.  
  

L’apothérapie,  une  pratique  utile  à  tous.  
  
Dans   le   chapitre   2   du   troisième   livre   du   traité   d’Hygiène,   Galien   fait   un  

développement  sur  une  pratique  dont  la  particularité  est  de  chasser  la  fatigue  et  qu’il  
appelle   apothérapie   (ἀποθεραπείία)  :   il   s’agit   d’un   type   de   soin   (θεραπείία)   qui  
permet  de  restaurer  le  corps,  comme  le  souligne  le  préverbe  ἀπο-‐‑.  Galien  en  présente  
la   méthode,   les   objectifs   et   les   usages.   Or,   si   l’apothérapie   est   particulièrement  

                                                
785  Voir  notamment  Thrasybule  5,  13,  30,  31  et  40  (K.  V  810-‐‑813  ;  827-‐‑828  ;  860-‐‑864  ;  864-‐‑867  et  882-‐‑885  =  SM   III  

p.  36-‐‑38,   48-‐‑49),   où   Galien   distingue   les   différentes   sections   de   l’art   qui   s’occupe   du   corps   (ἡ   περὶ   τὸ   σῶµμα  
τέέχνη),   qu’il   propose   d’appeler,   faute   de   mieux   «  art   rectificateur  »   (ἐπανορθωτικήή   τέέχνη).   Chacune   de   ces  
sections   a   pour   nom  un   adjectif   épithète,   tantôt   au   neutre   lorsqu’est   sous-‐‑entendu   le   nom   µμόόριον   («  partie  »),  
tantôt  au   féminin   lorsqu’est  sous-‐‑entendu  le  nom  τέέχνη   («  art  »)  ;  sur  ce  point,  voir  Englert  1929  p.  80-‐‑85.  Pour  
souligner   le   fait   qu’il   s’agit   bien  des  parties  d’un  art  global,   on   emploie  plus  volontiers   les   formes   en   -‐‑ον  avec  
µμόόριον   sous-‐‑entendu.   Plusieurs   présentations   sont   alors   possibles   en   raison   de   la   diversité   des   acceptions  
terminologiques  et  des  points  de  vue,  mais  voici  celle  que  Galien  juge  la  meilleure  :  au  sein  de  l’art  qui  s’occupe  
du  corps,  la  partie  thérapeutique  (θεραπευτικόόν)  ou  médicale  (ἰατρικόόν)  a  pour  fonction  de  rectifier  les  grosses  
défaillances  de  tout  organisme  malsain  (νοσερόόν),  tandis  que  la  partie  conservatrice  (φυλακτικόόν)  ou  hygiénique  
(ὑγιεινόόν)   prend   en   charge   les   petites   défaillances   de   tout   organisme   sain   (ὑγιεινόόν)  ;   dans   ce   cas,   le   mot  
ὑγιεινόόν   recouvre   un   sens   large.  La   partie   conservatrice   comporte   elle-‐‑même   trois   subdivisions  :   la   section  du  
maintien  de  la  santé  établie  (εὐεκτίίκον)  s’occupe  du  corps  en  bon  état  (εὐεξίία),  la  section  hygiénique  (ὑγιεινόόν,  
le  mot  ayant  alors  un  sens  spécifique)  s’occupe  du  corps  dont  la  santé  est  en  voie  de  stabilisation  (καθ’  ἕξιν),  la  
section  reconstituante  (ἀναλεπτικόόν)  s’occupe  du   corps  dont   la  santé  est  en  voie  d’acquisition  (καθ’  ἕξιν).  Par  
ailleurs,   certains  médecins   ajoutent   une   quatrième   sudvision,   la   section   prophylactique   (προφυλακτικόόν),   qui  
veille  à  ce  que  les  corps  tout  juste  sortis  de  la  maladie  n’y  retombent  pas  ;  sur  la  prophylaxie,  voir  Lüth  1962.  
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indispensable  pour  les  sportifs  professionnels,  qui,  par  leur  métier,  s’exposent  à  des  
efforts  démesurés,  elle  est  aussi  utile  pour  les  autres  individus786  :  
  
Ἅπαντος   γυµμνασίίου   καλῶς  

ἐπιτελουµμέένου   τὸ   τελευταῖον   µμέέρος  
ἀποθεραπείία   καλεῖται·∙   δύύο   δ'ʹ   αὐτῆς   οἱ  
σκοποίί,   κενῶσαίί   τε   τὰ   περιττώώµματα   καὶ  
ἄκοπον  φυλάάξαι   τὸ  σῶµμα.  Κοινὸς  µμὲν   οὖν  
ὁ   πρόότερος   ὅλῳ   τῷ   γυµμνασίίῳ.   Καὶ   γὰρ  
κἀκείίνου   δύύο   τοὺς   πάάντας   ἐλέέγοµμεν   εἶναι  
σκοπούύς,  ἐπιρρῶσαίί  τε  τὰ  στερεὰ  µμόόρια  τοῦ  
ζῴου   καὶ   κενῶσαι   τὰ   περιττώώµματα.   Ὁ   δ'ʹ  
ἴδιος   τῆς   ἀποθεραπείίας   σκοπὸς   ἐνστῆναίί  
τε   καὶ   διακωλῦσαι   τοὺς   εἰωθόότας  
ἐπιγίίνεσθαι   τοῖς   ἀµμετροτέέροις   γυµμνασίίοις  
κόόπους.  Ἐπὶ  µμὲν  οὖν  τῶν  ἀθλητῶν  καὶ  τῶν  
ὁτιοῦν   ἔργον   ἀναγκαῖον   ἐν   τῷ   βίίῳ  
διαπραττοµμέένων,   οἷον   ἤτοι   σκαπτόόντων   ἢ  
ὁδοιπορούύντων  ἢ  ἐρεσσόόντων  ἤ  τι  τοιοῦτον  
διαπραττόόντων,   ἑτοιµμόότερον   οἱ   κόόποι  
συνίίστανται,   πλὴν   εἴ   τις   ἀποθεραπείίᾳ  
χρῷτο·∙   κατὰ   δὲ   τὸ   προκείίµμενον   ἐν   τῷ   νῦν  
λόόγῳ   σῶµμα,   τὸ   κάάλλιστάά   τε  
κατεσκευασµμέένον   ἀπηλλαγµμέένον   τε  
δουλείίας   ἁπάάσης,   ὡς   µμόόνῃ   σχολάάζειν  
ὑγείίᾳ,   σπάάνιος   ἡ   τοῦ   κόόπου   γέένεσις.  
Ὥσπερ   γὰρ   οὐδ'ʹ   οἱ   πλεῖστα   πονοῦντες  
ἀθληταὶ   κατ'ʹ   ἄλλο   τι   γυµμνάάσιον  
ἐφεδρεύύοντα   κόόπον   ἔχουσι,   πλὴν   τὸ  
καλούύµμενον  ὑπ'ʹ  αὐτῶν  τέέλειον,  οὕτως  οὐδ'ʹ  
οἱ   βίίον   ἐλευθέέριον   ζῶντες   ὑγείίας   µμόόνης  
ἕνεκα   γυµμναζόόµμενοι   κοπωθήήσονταίί   ποτε  
διὰ   τὸ   µμηδ'ʹ   εἰς   ἀνάάγκην   ἀφικνεῖσθαι   τοῦ  
τοιούύτου   γυµμνασίίου.   Τοῖς   µμὲν   γὰρ  
ἀθληταῖς   ἀναγκαῖόόν   ἐστιν,   ὡς   ἂν  
παρασκευάάζωσι   τὰ   σώώµματα   πρὸς   τοὺς   ἐν  
τοῖς     ἄθλοις  πόόνους  ἀµμέέτρους  ἔσθ'ʹ   ὅτε   καὶ  
δι'ʹ   ὅλης   ἡµμέέρας   γινοµμέένους,   γυµμνάάζεσθαίί  
ποτε  τὸ  τελεώώτατον  ἐκεῖνο  γυµμνάάσιον,  ὃ  δὴ  
καὶ  κατασκευὴν  ὀνοµμάάζουσι.  Τοῖς  δ'ʹ  ὑγείίας  
µμόόνης   ἕνεκα   γυµμναζοµμέένοις   οὔτ'ʹ  
ἀναγκαῖον   οὔτε   χρήήσιµμον   ὅλως   ἐστὶν   εἰς  
ὑπερϐάάλλοντας   ἄγεσθαι   πόόνους,   ὥστ'ʹ  
οὐδεὶς   φόόϐος   ἁλῶναι   κόόποις.   Ἀλλ'ʹ   ὅµμως  
ἀποθεραπεύύειν  αὐτῶν  χρὴ  τὰ  σώώµματα,  κἂν  

   La   partie   finale   de   tout   exercice   correctement  
accompli   est   appelée   apothérapie.   Ses   objectifs  
sont   au   nombre   de   deux,   évacuer   les   excréments  
et   conserver   le   corps   sans   fatigue.   Le   premier  
objectif   est   donc   commun   à   tout   exercice.   Et   de  
fait,  à  propos  de   l’exercice,  nous  disions  que   tous  
ses   objectifs   se   résumaient   à   deux   choses,  
renforcer   les   parties   solides   de   l’être   vivant   et  
évacuer   les   excréments.   Mais   l’objectif   propre   à  
l’apothérapie  est  de  s’opposer  et  de   faire   obstacle  
aux  fatigues  qui  d’habitude  surviennent  à  la  suite  
des   exercices   immodérés.   Donc,   les   athlètes   et  
ceux  qui  accomplissent  durant   leur  vie  n’importe  
quel   travail   contraignant787,   comme   ceux   qui  
bêchent,   qui   voyagent,   qui   rament   ou   qui   font  
quelque   autre   action   de   ce   genre,   sont   plus  
facilement   pris   de   fatigues,   à   moins   que   l’on   ne  
recoure   à   de   l’apothérapie.   En   revanche,   le   corps  
qui   fait   aujourd’hui   l’objet   de   notre   propos,  
excellemment   préparé   et   libre   de   toute   servitude  
au  point  de  consacrer   son   temps  à   la   seule   santé,  
est   rarement   fatigué.   En   effet,   de   même   que   les  
athlètes   qui   se   donnent   beaucoup   de   peine   sont  
menacés  par  la  fatigue  uniquement  dans  l’exercice  
qu’ils   appellent   complet,   de   même   ceux   qui   ont  
une   vie   libre,   parce   qu’ils   s’exercent   uniquement  
pour  être  en  bonne  santé,  ne  seront  jamais  fatigués  
puisqu’ils   n’en  viennent  pas  même   à   éprouver   la  
nécessité  d’un  tel  exercice.  En  effet,  pour  préparer  
leur  corps  aux  efforts  démesurés  des  compétitions,  
qui   durent   même   parfois   toute   la   journée,   les  
athlètes   doivent   s’entraîner   quelquefois   à   cet  
exercice   très  complet,   que   justement   ils  nomment  
aussi   préparation.   En   revanche,   ceux   qui  
s’entraînent  uniquement  pour  être  en  bonne  santé  
n’ont  nullement  besoin  ni  intérêt  à  aller788  vers  des  
efforts  excessifs,   si  bien  qu’il  n’y  a  aucune  crainte  
qu’ils   soient   pris   de   fatigues.   Cependant,   il   faut  
administrer   des   soins   apothérapeutiques   à   leur  
corps,  sinon  par  peur  de  la  fatigue,  du  moins  pour  
évacuer   les   excréments.   De   surcroît,   il   s’ajoute   à  
cet  objectif  une  marge  de  sécurité   supplémentaire  

                                                
786  De  sanitate  tuenda  III  2  (K.  VI  167,  10  -‐‑  170,  8  =  CMG  5.4.2  p.  74-‐‑75).  Sur  ce  texte,  voir  aussi  I.B.2.c.  
787  Sur  la  traduction  de  l’adjectif  ἀναγκαῖον  par  «  contraignant  »  plutôt  que  par  «  contraint  »,  voir  I.B.2.c.  
788  Il  y  a  une  ambiguïté  sur  le  sens  de  l’infinitif  ἄγεσθαι,  qui  signifie  «  se  diriger,  aller  »  si  c’est  un  moyen,  mais  

«  être  dirigé  »   si   c’est  un  passif  ;   si   l’on   retenait   la   seconde  hypothèse,   la   responsabilité  des   entraîneurs  dans   le  
régime  des  non  spécialistes  serait  plus  clairement  engagée.  



291  

εἰ  µμὴ   διὰ   κόόπου   προσδοκίίαν,  ἀλλάά   τοι   τοῦ  
κενῶσαι   ἕνεκα   τὰ   περιττώώµματα.  
Προσγίίνεται   δ'ʹ   ἐξ   ἐπιµμέέτρου   τῷδε   καὶ   ἡ  
πρὸς   τὸν   κόόπον   ἀσφάάλεια.   Καὶ   γὰρ   εἰ   καὶ  
ὅτι   µμάάλιστα   τὸ   µμέέτρον   αὐτοῖς   τῶν  
γυµμνασίίων   ἄκοπόόν   ἐστιν   καὶ   ὁ   τῆς  
ἐνεργείίας  τρόόπος  ἀϐίίαστος,  ἐνδέέχεταίί  ποτε  
λαθεῖν   τὸν   γυµμναστὴν   ἐν   ἑκατέέρῳ   τι  
σµμικρόόν,   ὃ   παροφθὲν   ἐργάάσεταίί   τινα,   κἂν  
µμὴ   µμέέγαν,   ἀλλὰ   βραχύύν   γε   τῷ  
γυµμναζοµμέένῳ  τὸν  κόόπον.  Οὐ  µμὴν  προσήήκει  
τὸν  ἑαυτῷ  ζῶντα  καὶ  µμόόνῃ  σχολάάζοντα  τῇ  
τοῦ   σώώµματος   ὑγείίᾳ   βλάάπτεσθαίί   ποτε   οὐδὲ  
τὸ   σµμικρόότατον.   Ἀσφαλέέστατον   οὖν  
ἀποθεραπείίᾳ   χρῆσθαι   διαπαντόός.   Ὁποίίαν  
δέέ   τινα   ποιητέέον   αὐτήήν,   ἡ   τῶν   σκοπῶν  
φύύσις   ἐνδείίξεται.   Ἐπειδὴ   γὰρ   πρόόκειται  
τῶν   ἐν   τοῖς   στερεοῖς   τοῦ   ζῴου   µμέέρεσι  
περιττωµμάάτων,   ὅσα   θερµμανθέέντα   καὶ  
λεπτυνθέέντα   πρὸς   τῶν   γυµμνασίίων   ἔτι  
µμέένει   κατὰ   τὸ   σῶµμα,   κέένωσιν   ἀκριϐῆ  
ποιήήσασθαι,   χρὴ   δήήπου   τάάς   τε   δι'ʹ   ἑτέέρων  
ἀνατρίίψεις   παραλαµμϐάάνεσθαι   µμετὰ   τοῦ  
συντείίνειν   τὰ   τριϐόόµμενα   µμόόρια   καὶ   πρὸς  
τούύτοις  ἔτι  τὴν  καλουµμέένην  τοῦ  πνεύύµματος  
κατάάληψιν.   Ἐπεὶ   δ'ʹ   οὔτε   τῶν   τρίίψεων   ἓν  
ἁπασῶν   ἐστιν   εἶδος   οὔτε   τῆς   τοῦ  
πνεύύµματος   καταλήήψεως,   ἄµμεινον  
ἐκλέέξασθαι  τὸ  χρησιµμώώτατον  ἐξ  ἑκατέέρου.    

contre   la   fatigue.   Et   de   fait,   même   si,   le   plus  
souvent  possible,  dans  leur  cas,  la  modération  des  
exercices   physiques   n’engendre   pas   de   fatigue   et  
que   leur   manière   d’agir   n’est   pas   violente,   il   est  
possible  quelquefois  que  le  programmateur  sportif  
se   montre   un   petit   peu   inattentif   dans   l’une   ou  
l’autre   de   ses   missions,   négligence   qui   exposera  
celui   qui   s’exerce   à   une   fatigue   sinon   longue,   du  
moins  de   courte  durée.   Or   celui   qui   vit   pour   lui-‐‑
même   et   qui   consacre   son   temps   à   la   seule   santé  
de   son   corps   ne   doit   jamais   être   lésé,   même   un  
tout   petit   peu.   Donc   il   est   plus   sûr   de   recourir   à  
l’apothérapie   dans   tous   les   cas.  Et   le   genre  
d’apothérapie   qu’il   faut  mettre   en  œuvre,   c’est   la  
nature  des  objectifs  visés  qui  le  montrera.  En  effet,  
puisque  le  but  fixé  est  d’évacuer  scrupuleusement  
tous   les   résidus   contenus   dans   les   parties   solides  
de  l’être  vivant  qui,  quoique  réchauffés  et  réduits  
par   les   exercices,   y   demeurent   encore,   il   faut,  
j’imagine,   bénéficier   de   frictions   dispensées   par  
d’autres   que   soi,   en   même   temps   qu’étirer   les  
parties   frottées,   et,   en   outre,   procéder   à   ce   qu’on  
appelle   la   rétention  de   souffle.  Or  puisqu’il   n’y   a  
pas   qu’une   seule   sorte   de   massages   parmi   tous  
ceux  qui  existent  ni  une  seule  sorte  de  rétention  de  
souffle,   il   vaut   mieux   faire   le   choix   le   plus   utile  
pour  chacune  des  deux  pratiques.  

  
L’apothérapie   se   définit   donc   comme   la   partie   finale   de   toute   séquence   sportive  

idéale.  Elle  inclut  des  massages789  et  des  exercices  respiratoires,  appelés  rétentions  de  
souffle,  combinés  à  des  étirements.  Elle  a  pour  objectif  commun  avec  n’importe  quel  
                                                

789  Sur  l’utilité  des  massages  dans  la  médecine  du  sport  moderne,  voir  Battista  1982.  En  introduction,  L’auteur  
fait  d’ailleurs  un  rappel  sur  l’histoire  du  massage  dans  l’antiquité.   Il  écrit   (p.  7-‐‑8)  :  «  Les  Grecs  de  l’antiquité  ont  
donné  au  massage  hygiénique  et  sportif  ses  lettres  de  noblesse.  Hippocrate  lui-‐‑même  ne  jugea  pas  superflu  de  se  
préoccuper  de  détails  tels  que  les  ingrédients  utilisés  dans  les  prytanées  afin  d’entretenir  et  de  récupérer  la  forme  
physique  de   ceux  qui   s’adonnaient   aux  exercices.  "ʺL’hiver,   l’huile   est   d’un   emploi   préférable…  La  poussière   est   d’un  
meilleur  emploi  l’été…  Un  massage  à  l’huile  et  à  l’eau  assouplit  et  empêche  un  échauffement  exagéré  (Régime  II  65,  Littré  VI  
p.  582  =  Joly  p.  65)."ʺ  »  É.  Battista  affirme  que  la  conquête  de  la  Grèce  par  les  Romains  au  IIe  siècle  avant  n.  è.  donna  
naissance  à  l’institution  des  Thermes,  ignorées  jusque-‐‑là  :  «  On  y  trouvait  des  bains  froids,  des  bains  chauds,  des  
salles   de   repos,   des   salles   de   massage,   des   salles   de   gymnastique,   des   palestres,   des   salles   de   lecture,   des  
biblothèques.  À  l’extérieur  des  bâtiments,  il  y  avait  des  stades  et  des  terrains  de  jeux.  C’était  l’hygiène  à  la  portée  
de   tous,   car   les   Thermes   devinrent   rapidement   publics   et   gratuits.   En   matière   de   massage,   les   techniques  
comprenaient  l’effleurage,  le  pétrissage,  le  pincement,  les  frictions,  les  pressions  soit  à  main  nue,  soit  avec  la  main  
préalablement   huilée.   Une   vessie   gonflée   d’air   ou   une   palette   (palmula,   ferula)   servaient   d’instruments   de  
percussion…  La  République  ayant  laissé  place  à  l’Empire,  l’essor  des  Thermes  se  poursuivit.  Les  guerres  étaient  
longues  et  lointaines  ;  les  Romains  les  faisaient  faire  et  vivaient,  quant  à  eux,  dans  une  certaine  oisiveté,  profitant  
des  richesses  conquises.  Bénéficiant  à  une  certaine  époque,  d’un  jour  ouvrable  pour  un  ou  deux  jours  de  fête,  la  
grande  majorité  passait  le  temps  en  la  fréquentation  des  Thermes  et  du  Colisée…  »  Il  n’est  rien  dit  du  témoignage  
de   Galien,   qui   envisage   la   question   du   temps   libre   sous   un   angle   un   peu   moins   optimiste   et   qui   souligne  
notamment  que  tous  les  Romains  ne  profitent  pas  des  jours  fériés  pour  prendre  soin  de  leur  corps.  
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exercice  physique  d’évacuer   les   excréments   et   comme  objectif  propre  de   chasser   la  
fatigue.  En  principe,  elle  n’est  pratiquée  que  par  les  athlètes  et  par  ceux  qui  font  un  
métier   manuel  :   c’est   alors   un   moyen   de   chasser   les   fatigues   issues   d’exercices  
immodérés.  Mais,  par   sécurité,  puisque   le  maître  de  gymnastique   laisse  parfois   les  
sportifs   amateurs   dépasser   la  mesure,   et   par   commodité,   puisque   l’évacuation   des  
excréments   doit   être   facilitée,   l’apothérapie   convient   aussi   aux   entraînements   plus  
modérés790.  L’hypothèse  de  l’inadvertance  du  programmateur  hygiénique  négligeant  
un  détail  (λαθεῖν  τὸν  γυµμναστὴν…  τι  σµμικρόόν)  est  sans  doute  une  pique  adressée  
aux  mauvais  maîtres  de  gymnastique,  dont   l’insouciance,   sinon   l’inconscience   sont  
responsables  des  excès  parfois  considérables  de  leur  patient.    
Galien   invite  donc  à   choisir   avec   attention   le   type  de   frictions   et  de  rétentions  de  

souffle  le  plus  adapté  à  chaque  cas  particulier.    Pour  ce  faire,  il  importe  de  disposer  
d’une   typologie   précise   des   différents   massages   et   des   exercices   respiratoires  
auxquels   on   peut   recourir,   avec   l’aide,   dans   le   cas   des   frictions,   d’un   masseur  
extérieur791.   Cependant,   il   faut   être   prudent,   car   une   apothérapie   inadaptée   peut  
s’avérer  nuisible.    

  
De   fait,   dans   le   même   chapitre   2   du   troisième   livre   du   traité   d’Hygiène,   Galien  

explique   que   paradoxalement,   dans   certaines   conditions,   les   massages   peuvent  
provoquer  l’obstruction  des  pores  plutôt  que  l’évacuation  des  excréments  :  en  effet,  
un   tel   risque  se  présente  soit   lorsque   le  massage  est   fait  avec   trop  de  violence,   soit  
lorsque  le  patient  doit  expulser  des  excréments  trop  nombreux  ou  trop  épais.  Mais  en  
vérité,   pour   Galien,   il   n’y   a   rien   de   surprenant   à   ce   que   parfois   l’apothérapie  
produise   l’effet   contraire   à   celui   recherché.   Pour   éviter   précisément   ce   genre   de  
congestion,   il   est   préconisé   de   recourir   à   de   l’apothérapie   pendant   la   séance  
d’entraînement  ;  cette  pratique  n’intervient  donc  pas  uniquement  à  la  fin  de  la  séance  
d’entraînement.   Voici   l’explication   fournie   par   Galien,   dans   laquelle   figure  
notamment  une  distinction  entre  les  athlètes  et  le  patient  idéal792  :  
  
Καὶ   τοίίνυν   καὶ   τῶν   γυµμνασίίων   αὐτῶν  

µμεταξὺ   παραλαµμϐάάνουσιν   οἱ   ἄριστοι  
γυµμνασταὶ  κατάάληψιν  πνεύύµματος,  ὥσπερ  
γε   καὶ   τὴν   προειρηµμέένην  
ἀποθεραπευτικὴν   τρίίψιν,   ἅµμα   µμὲν  
ἀναπαύύοντες,   ὅταν   ἄρχωνται   κάάµμνειν,  
ἅµμα  δὲ  κατὰ  βραχὺ  διακαθαίίροντες  τοὺς  
πόόρους,   ἵν'ʹ   εὔπνουν  τε  ἅµμα  καὶ   καθαρὸν  
ᾖ   τὸ   σῶµμα   πρὸς   τοὺς   ἑξῆς   πόόνους,   ὡς  
κίίνδυνόός   γε   µμηδενὸς   τοιούύτου  
προνοηθέέντα   τὸν   γυµμναστὴν   ἐµμφράάξαι  

   Et   par   conséquent,   les  meilleurs  programmateurs  
sportifs   font   aussi   bénéficier   de   la   rétention   de  
souffle  au  milieu  même  des  exercices,  ainsi  que  sans  
doute   du   massage   apothérapeutique   dont   nous  
avons   parlé,   tantôt   en   faisant   faire   une   pause   aux  
sportifs   qui   commencent   à   être   fatigués,   tantôt   en  
purgeant   brièvement   leurs   pores   pour   que   leur  
corps  soit  à  la  fois  bien  ventilé  et  pur  pour  les  efforts  
suivants,   car   le   maître   de   gymnastique   risque  
vraiment,   s’il   ne   prévoit   rien   de   tel,   d’obstruer   les  
pores  plutôt   que  de   les  purger.  Car  assurément   les  

                                                
790   Sur   l’utilité   des   massages   pour   prévenir   et   guérir   les   lésions   musculaires   et   sur   l’importance   de  

l’échauffement  pour  tous  les  sportifs,  voir  le  point  de  vue  moderne  de  Krejci  et  Koch  1985  p.  57-‐‑62  p.  101-‐‑114.  
791  Le  traité  d’Hygiène   s’efforce  naturellement  de  répondre  à  ces  deux  exigences,   comme  le  montre   la  suite  de  

notre  étude. 
792  De  sanitate  tuenda  III  2  (K.  VI  178,  13  -‐‑  180,  15  =  CMG  5.4.2  p.  79).    
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µμᾶλλον   ἢ   καθῆραι   τοὺς   πόόρους.   Αἱ   γάάρ  
τοι   σφοδρόόταται   φοραὶ   τῶν   ὑλῶν  
τἀναντίία   πεφύύκασιν   ἐργάάζεσθαι,   κατὰ  
διαφέέροντας   καιροὺς   καὶ   τρόόπους  
ἐνεργούύµμεναι·∙   ἐµμφράάξεις   µμέέν,   ὅταν  
ἀθρόόον   τε   ἅµμα   καὶ   πολὺ   καὶ   παχὺ   τὸ  
φερόόµμενον   ᾖ,   καθάάρσεις   δέέ,   ἐπειδὰν  
ὀλίίγον   τε   καὶ   λεπτοµμερὲς   ὑπάάρχον   µμὴ  
πάάνυ   κατεπείίγηται   καὶ   καταναγκάάζηται  
πᾶν   ἀθρόόως   ἐκκενοῦσθαι.  Φαίίνεται   γὰρ  
οὕτω   ταῦτα   γινόόµμενα   κατάά   τι   τῶν   ἐκτὸς  
ἁπάάντων   ὀργάάνων   τε   καὶ   πλοκάάµμων.  
Ἀποπλύύνεται   γάάρ   τοι   καὶ   ἀπορρύύπτεται  
τὸ   περιττὸν   ἅπαν   ἐξ   αὐτῶν,   οὐχ   ὅταν,  
ὑπεξιόόντων   ἔτι   τῶν   προτέέρων,   ἕτερα  
βιαίίως  ἐπιφέέρηται  (κίίνδυνος  γὰρ  ἐν  τῷδε,  
σφηνωθέέντα   καὶ   διερεισθέέντα   πρὸς  
ἄλληλα   τὰ   διεξερχόόµμενα   ἐµμφράάξαι   τὴν  
ὁδόόν),   ἀλλ'ʹ   ὅταν   τῶν   προτέέρων   ἤδη  
κεκενωµμέένων  αὖθις  ἕτερα  κενωθῇ.  Καὶ  τίί  
δεῖ   περὶ   τῶν   µμικροτέέρων   θαυµμάάζειν,  
ὅπου   γε   καὶ   τῶν   θεάάτρων   ἀθρόόως  
ἐξιόόντες   πολλοὶ   κατὰ   τὰς   διεξόόδους  
ἴσχονται;   Διὰ   ταῦτα   µμὲν   δὴ   καὶ   τοὺς   ἐν  
µμέέσοις   τοῖς   πόόνοις   ἀποθεραπείίᾳ  
χρωµμέένους  ἐπαινῶ,   καὶ  µμάάλιστα  ἐπὶ  τῶν  
τοὺς   βαρεῖς   καλουµμέένους   ἄθλους  
ἀσκούύντων.   Ἀλλὰ   περὶ   µμὲν   τούύτων  
αὖθις,   ὁ   δὲ   νῦν   ἡµμῖν   ὑποκείίµμενος  
ἄνθρωπος   οὐκ   ἀθλητικὴν   εὐεξίίαν,   ἀλλ'ʹ  
ἁπλῶς  ὑγείίαν  ἔχει  τὸν  σκοπόόν.  Οὔτ'ʹ  οὖν  
πολλῶν   αὐτῷ   χρείία   γυµμνασίίων   ἐστὶν  
οὔτε   πρὸς   ἀνάάγκην   ἐδωδῆς,   ἀλλ'ʹ   οὐδὲ  
πλήήθους   κρεῶν   χοιρείίων   οὐδ'ʹ   ἄρτων  
τοιούύτων,   οἵους   ἐσθίίουσιν   οἱ   βαρεῖς  
ἀθληταίί.  Διὰ  ταῦτα  γοῦν  ἅπαντα  τῷ  µμὲν  
οὐδεὶς   κίίνδυνος   ἐµμφραχθῆναι   τοὺς  
πόόρους,   εἰ   καλῶς   προπαρασκευάάσαιτο,  
τουτέέστι   ἐπιτηδείίᾳ   τε   τρίίψει   καὶ   πόόνοις  
ἐξ   ὀλίίγου   τε   ἅµμα   καὶ   κατὰ   βραχὺ  
προϊοῦσιν,  ἀθλητῇ  δὲ  βαρεῖ  κίίνδυνόός  ἐστι  
διάά   τε   τὴν   ποιόότητα   καὶ   τὸ   πλῆθος   τῶν  
ἐδεσµμάάτων,   εἰ   µμὴ   πάάντα   γίίνοιτο   καλῶς,  
ἐµμφραχθῆναι  µμᾶλλον  ἐν  τοῖς  γυµμνασίίοις  
ἢ  καθαρθῆναι  τοὺς  πόόρους.  

violents  déplacements  de  matières   sont  de  nature  à  
produire  des   résultats   contraires   s’ils  sont  effectués  
à   des   occasions   et   de   manières   différentes  :   il   se  
produit   des   obstructions   quand   le  déplacement   est  
massif  en  même  temps  qu’abondant  et  épais,  et  il  se  
produit  des  purgations  quand  cela  se  fait  à  petite  et  
légère   dose   sans   que   tout   soit   fortement   pressé   et  
contraint   de   s’évacuer   d’un   coup.   En   effet,   il   est  
manifeste   que   l’évacuation   a   lieu   de   cette   façon  
pour   tout   instrument   externe   et   pour   tout   circuit  
enroulé.   Car,   assurément,   le   superflu   en   est  
intégralement  détaché  et  nettoyé  non  pas  quand  les  
premières  matières   sont  encore  en   train  de  sortir  et  
que  le  reste  les  presse  violemment  derrière  (dans  ce  
cas,   les   matières   en   train   de   s’échapper,  
congestionnées   et   comprimées   les   unes   contre   les  
autres,  risquent  d’obstruer  le  passage),  mais  lorsque  
les  premières  matières   sont  déjà  sorties  au  moment  
où,   à   leur   tour,   les   autres   sont   évacuées.   Et  
pourquoi   faudrait-‐‑il   s’en  étonner  quand   il   s’agit  de  
pores   particulièrement   petits   puisqu’en   vérité,  
quand   les   gens   sortent   en  masse   des   théâtres,   eux  
aussi   sont   nombreux   à   se   retrouver   bloqués   au  
niveau  des  sorties  ?  Voilà  donc  pourquoi  j’approuve  
ceux   qui   recourent   à   l’apothérapie   au   milieu   des  
exercices,   surtout   sur   les   sportifs  qui  pratiquent   les  
compétitions  dites  lourdes.  Mais,  si  un  tel  usage  est  
valable   pour   ces   individus,   l’homme   qui   nous  
occupe   aujourd’hui,   en   revanche,   a   pour   objectif  
non  pas  le  bon  état  des  athlètes,  mais  la   santé  pure  
et   simple.   Lui,   donc,   n’a   besoin   ni   de   beaucoup  
d’exercices,   ni   d’alimentation   contrainte,   pas   plus  
que  d’une  grande  quantité  de  viande  de  porc,  ni  de  
pains  tels  qu’en  mangent  les  athlètes  lourds.  En  tout  
cas,   pour   toutes   ces   raisons,   ses   pores   ne   risquent  
aucunement  d’être   obstrués  du  moment   qu’il   a   été  
auparavant   préparé   correctement,   c’est-‐‑à-‐‑dire   par  
un   massage   adapté   et   par   des   efforts   qui  
progressent   à   la   fois   graduellement   et   doucement,  
tandis  que,  dans  le  cas  de  l’athlète  lourd,  à  cause  de  
la   qualité   et   de   la   masse   des   aliments   qu’il   a  
consommés,  à  moins  que  tout   se  soit  bien  passsé,   il  
y   a   un   risque   que   ses   pores   soient   obstrués   plutôt  
que  purgés  au  cours  des  exercices.  

  
Pour   expliquer   la  phénomène  d’obstruction   des  pores,  Galien   recourt  donc  à  une  

explication   mécanique   particulièrement   précise   et   imagée,   où   figurent   des  
comparaisons   empruntées   à   la   vie   quotidienne  :   de   fait,   le   nettoyage   d’objets   en  
forme   de   spirale   ou   encore,   à   une   plus   grande   échelle,   les   sorties   de   théâtres  



294  

embouteillées  à  la  fin  d’un  spectacle  permettent  de  se  représenter  la  congestion  qui  se  
passent  parfois  à  l’intérieur  des  pores.    
Dans  un  second  temps,  Galien  précise  que  les  dangers  d’obstruction  ne  concernent  

pas  tous  les  individus.  Il  distingue  en  effet  deux  types  de  patients  :  il  y  a,  d’un  côté,  le  
sportif   idéal,   qui   ne   connaît   pas   ce   genre   de   congestion,   et,  de   l’autre,   les   athlètes,  
parmi  lesquels  figure  le  cas  extrême  des  athlètes  lourds,  particulièrement  exposés  à  
ce  genre  de  problème.    
Ainsi  se  dessine  le  régime  du  sportif  modèle  qui  recherche  la  santé  pure  et  simple  :  

après  des  massages  préparatoires  adaptés  et  un  alimentation  de  bonne  qualité  prise  
en  quantité  raisonnable,  ce  dernier  suit  un  entraînement  modéré,  pas  trop  long,  fait  
d’exercices  dont  la  difficulté  progresse  ni  trop  vite,  ni  trop  brutalement,  c’est-‐‑à-‐‑dire  
avec   des   palliers   espacés   dans   le   temps,   mais   rapprochés   en   terme   de   difficulté  ;  
pendant   l’entraînement,   il   bénéficie   éventuellement   de   massages   modérés,   qui   lui  
seront  aussi  prodigués  à  l’issue  de  la  séance.  
Quant  aux  athlètes,   leur  cas  est  problématique,  car  leur  objectif  d’un  état  de  santé  

toujours  croissant,   lié  aux  ambitions  de  la  compétitition,  les  oblige  à  des  excès  qu’il  
convient   de   corriger   par   l’apothérapie,   tant   bien   que   mal   et   avec   prudence.  
L’alimentation  contrainte,   la  consommation  de  viande  de  porc  et  de  pains  riches,   la  
pratique   de   beaucoup   d’exercices   intenses   sur   une   longue   durée   nécessitent   le  
recours   à   l’apothérapie   pendant   l’entraînement  :   sont   recommandés   des   massages  
pas   trop   violents,   pour   éviter   l’obstruction   des   pores,   et   la   compression   de   la  
respiration.  

La  rétention  de  souffle.  
  

Cet  usage  a  été  étudié  avec  précision  par  A.  Debru793,  qui  analyse  essentiellement  le  
livre   III   du   traité   d’Hygiène   et   notamment   le   chapitre   2,   un   des   plus   longs   de  
l’ouvrage794.   Le   titre   du   chapitre   qu’elle   consacre   à   ce   sujet   est  :  «  Un   exercice  
gymnique   et   thérapeutique  :   la   rétention   de   souffle   (πνεύύµματος   κατάάσχεσις)  ».   Le  
paire   formée   ici   par   les  mots   «  gymnique  »   et   «  thérapeutique  »,   employée   comme  
synonyme   de   l’adjectif   «  apothérapeutique  »,   est   pertinente.   De   fait,   l’apothérapie  
relève   autant   du   sport   et   que   de   la   médecine,   puisqu’elle   constitue   à   la   fois   un  
exercice   physique   et   un   soin   purgatif.   Par   ailleurs,   pour   un   lecteur   non   averti,   ce  
couple  de  notions  est  plus  transparent  que  le  terme  technique  «  apothérapeutique  ».  
Seul   le   terme   «  gymnique  »   au   sens   de   «   sportif  »   pourrait   passer   pour   imprécis  ;  
cependant,   on   comprend   bien   la   volonté   d’A.   Debru   de   le   distinguer   de   l’adjectif  
«  gymnastique  »   qui,   chez   Galien,   relève   moins   de   la   pratique   sportive   que   de   la  
pratique  médicale  ;  à  la  place  de  «  gymnique  »,  il  eût  été  possible  d’employer  aussi  le  
terme   «  sportif  »,   certes   anachronique,   ou   bien   simplement   le   simple   terme  
«  physique  »,  qui,  il  est  vrai,  reste  très  général.  

                                                
793  Debru  1996  p.  245-‐‑249. 
794  De  sanitate  tuenda  III  2  (K.  VI  167-‐‑180  =  CMG  5.4.2  p.  74-‐‑80).  
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A.  Debru   observe   que   la   rétention   de   soufle   est   évoquée   dans   la  Lettre   à   Lucilius  

56,  1  où  Sénèque  se  plaint  du  bruit   fait  par   le  souffle  des  athlètes  au  moment  de   la  
relaxation.   Cette   pratique   est   également   mentionnée   par   Hippocrate   en   Régime   II  
64,  3.   Cependant,   dans   ce   traité,   rien   de   précis   n’est   dit   sur   la   technique   de  
contraction   à   effectuer  ;   de   plus,   l’exercice   respiratoire   est   présenté   comme   une  
manœuvre  visant  à  éliminer  l’humidité,  et  non  pas  les  résidus  comme  chez  Galien.    
On  retrouve  d’ailleurs  le  motif  de  l’évacuation  des  humidités  dans  le  chapitre  10  du  

troisième   livre   du   traité   galénique   Sur   la   difficulté   respiratoire,   qui   commente   deux  
extraits   identiques   d’Épidémies   II   et   Épidémies   VI795  :   «  Le   remède   des   bâillements  
continuels,  c’est  de  faire  de  longues  inspirations  ;  celui  de  l’impossibilité  ou  de  la  difficulté  de  

boire,  c’est  de  faire  de  petites   inspirations.  »  (Ἰητήήριον  συνεχέέων  χασµμέέων  µμακρόόπνους·∙  
ἐν  τοῖσιν  ἀπόότοισι  καὶ  µμόόγις  πίίνουσι,  βραχύύπνους.)  Dans  le  commentaire  qu’il  fait  de  
la  première  partie  de  cette  phrase,  Galien  affirme  que   les   longues   inspirations  sont  
soit  le  signe  de  bâillements  continus,  soit  la  cause  qui  guérit  de  ces  bâillements  dans  
la  mesure  où  on  guérit  un  mal  par  son  contraire796  ;  puis  il  fait  référence  à  l’exercice  
de  rétention  de  souffle  qui  est  pratiqué  dans  le  même  but  par  les  athlètes797  :  
  
Τὸ   γὰρ   ἕως   πλείίστου   τὴν   ἀναπνοὴν  

ἐπισχεῖν,   ὅπερ   ὀνοµμάάζεται   κατάάληψις  
πνεύύµματος,  ᾧ   λόόγῳ   τοὺς   λυγµμοὺς   ἰᾶται,  
τούύτῳ   καὶ   τὰς   γάάσµμας   ἰάάσεται.   Καὶ   γὰρ  
οὖν   καὶ   ποιοῦσιν   ἐπὶ   τοῖς   γυµμνασίίοις  
αὐτὸ   σύύµμπαντες   οἱ   ἀθληταὶ,   διώώσασθαι  
τῇ   βίίᾳ   σπεύύδοντες   ἅπαν   ὅσον   ἐν   τοῖς  
κατὰ   δέέρµμα   λεπτοῖς   πόόροις,   ἢ   ὑγρῶν   ἢ  
ἀτµμῶν   ἴσχεται.   Διὰ   ταῦτα   µμὲν   οὖν   ἡ  
µμακρόόπνοια   τῶν   συνεχῶν   χασµμῶν  
σηµμεῖόόν  ἐστιν,  ἢ  αἴτιον  ἰατρικόόν.  

   Bloquer   très   longtemps   sa   respiration,   ce   que  
précisément  on  appelle  la  rétention  de  souffle,  pour  
la  même  raison  que  cela  guérit   les  hoquets,  guérira  
aussi   les   bâillements.   C’est   pourquoi   tous   les  
athlètes   font   eux   aussi   cela   juste   après   leurs  
exercices  en  s’efforçant  de   chasser  par   la   force   tout  
ce   les   pores   étroits   de   leur   peau   contiennent  
d’humidités   ou   de   vapeurs.   C’est   donc   la   raison  
pour   laquelle   les   longues   inspirations  sont   le   signe  
de  bâillements  continus  ou  la  cause  qui  en  guérit.  

  
Ainsi,   de   la   même   façon   qu’il   faut   prendre   de   grandes   inspirations   pour   se  

débarrasser  de  son  bâillement  ou  de  son  hoquet,  les  athlètes  procèdent  à  la  rétention  
de  souffle  aussitôt  après  leurs  exercices  pour  éliminer  les  substances  vaporeuses  ou  
coincées  dans  les  pores  les  plus  étroits  de  leur  peau.  Galien  emploie  ici  le  vocabulaire  
hippocratique   (ὑγρῶν…  ἀτµμῶν)   au   lieu   de   parler,   comme   il   fait   généralement   en  
pareil  cas,  d’excréments  (περιττώώµματα).  D’une  manière  générale,  les  explications  de  
Galien  sur  la  rétention  de  souffle  sont  d’une  grande  précision.  
    
De  fait,  dans  son  ouvrage  consacré  à  la  respiration,  A.  Debru  souligne  la  richesse  du  

témoignage  galénique,  qui,  dans  le  livre  III  du  traité  d’Hygiène,  donne  à  la  rétention  

                                                
795  Épidémies  II  3,  7,  4  (Littré  V  p.  109-‐‑111)  et  Épidémies  VI  2,  4,  1  (Littré  V  p.  278-‐‑279  =  Manetti-‐‑Roselli  p.  27,  qui  

éditent  ξυν-‐‑  au   lieu  de  συν-‐‑  et  qui  suppriment  πίίνουσι  sans  que   le  sens  en  soit  modifié),   cités  en  De  difficultate  
respirationis  III  10  (K.  VII  939,  1-‐‑8).    

796  De  difficultate  respirationis  III  10  (K.  VII  939,  8  -‐‑  940,  11).    
797  De  difficultate  respirationis  III  10  (K.  VII  940,  11  -‐‑  941,  1).    
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de   souffle   une   place   importante.   Sur   ce   point,   Galien   est   en   désaccord   avec  
Asclépiade,   qui   reproche   à   cet   exercice   de   congestionner   la   tête.   Voici   la   synthèse  
qu’A.   Debru   propose   de   cet   exposé,   que   nous   tâcherons   de   compléter  
ponctuellement  par  des  notes  en  bas  de  page.  
  
La   rétention   de   souffle   est   un   exercice   de   relaxation   situé   à   la   fin   de   la   séance  

d’entraînement,   laquelle   doit   en   effet   se   clore   idéalement   par   de   l’apothérapie.  
A.  Debru   rappelle   cependant   que   l’apothérapie   peut   également   intervenir   au   sein  
même   d’une   série   d’exercices   et   que,   par   ailleurs,   dans  Maladie   des   femmes   I   12,  
Soranos   recommande   la   rétention   de   souffle   avant   et   après   l’acte   sexuel   non  
seulement  à  l’homme  pour  le  délasser  de  son  excitation,  mais  aussi  à  la  femme  pour  
l’aider  à  préparer  la  fécondation798.  
Galien   décompose   l’exercice   en   trois   étapes   correspondant   à   trois   degrés   de  

profondeur   croissante  :   d’abord,   une   friction   échauffe   et   détend   la   superficie  
dermique  ;  puis  un  étirement  stimule  la  zone  intermédiaire  entre  la  peau  et  la  chair  ;  
enfin,   la   rétention  de   souffle  proprement  dite   sollicite   l’intérieur  du   corps,  muscles  
intercostaux,  larynx,  diaphragme,  abdominaux  et  viscères.  
En   vérité,   Galien   met   en   évidence   deux   sortes   de   rétention   de   souffle  

particulièrement  favorables.  La  première  est  une  contraction  des  muscles  thoraciques  
accompagnée  d’un  relâchement  du  diaphragme,  qui  pousse   les   résidus   thoraciques  
vers   le   bas  ;   la   seconde   est   une   tension   modérée   des   muscles   abdominaux   qui  
favorise   l’évacuation   des   résidus   contenus   dans   les   organes   sous-‐‑
diaphragmatiques799.  
L’utilité  de  la  rétention  de  souffle  est  soulignée  pour  tous  les  sportifs,  qui,  dans  le  

même   temps,   auront   intérêt   à   multiplier   des   massages   intermittents   et   modérés   à  
l’aide   de   bandes   de   tissus   (ἅµμµματα800)  ;   ces   accessoires   sont   destinés   à   faciliter   la  
friction  et  la  manipulation  du  patient  à  plusieurs801.  

Typologies  des  massages  :  préparation  ou  apothérapie,  quantité  et  qualité,  propriétés  
intrinsèques  et  extrinsèques.  
  
Galien   insiste  beaucoup   sur   l’utilité  des  massages.   Il   estime  qu’on  peut   employer  

indifférement   τρῖψις   et   ἀνάάτριψις   pour   désigner   le   «  massage  »   ou   la   «  friction  »  ;  

                                                
798  Sur  ce  point,  voir  aussi  Gourevitch  1984  p.  129-‐‑147.  
799   Cet   exercice   est   aussi   décrit   en  De  motu  musculorum  II   9   (K.   IV   461,   4-‐‑6   =   Rosa,  Galenos   2009   p.   41-‐‑42),   où  

Galien   écrit  :   «  les   sportifs   veillent   à   le   faire   continuellement   après   leurs   efforts  »   (ἐπιτηδεύύουσιν   αὐτὸ  ποιεῖν  
συνεχῶς  οἱ  γυµμναστικοὶ  µμετὰ  τοὺς  πόόνους).  Galien  fait  également  plusieurs   comparaisons  avec   la  respiration  
des   flûtistes   et   des   artistes   utilisant   leur   voix   (τῶν  αὐλούύντων   ἢ…  φωνούύντων)  ;   voir   notamment  De   sanitate  
tuenda  III  2  (K.  VI  175-‐‑176  =  CMG  5.4.2  p.  77-‐‑78).      

800  De  sanitate  tuenda  III  2  (Κ.  VΙ  176,  14  ;  177,  2  et  5  =  CMG  5.4.2  p.  78).    
801  Idéalement,  la  friction  doit  être  faite  sur  tout  le  corps,  de  façon  modérée  et  intermittente,  à  plusieurs  mains  

(πολλαῖς  χερσίίν  K.  VI  171,  4  ;  τὼ  χεῖρε  περιάάγοντες  K.  VI  177,  2-‐‑3),  c’est-‐‑à-‐‑dire  par  le  sujet  lui-‐‑même  aidé  d’un  
ou  plusieurs  masseurs  désignés  par  des  participes  substantivés  du  verbe  τρίίϐω  (voir  par  exemple  τῶν  µμὲν  τοῦ  
τρίίϐοντος   χειρῶν   K.   VI   172,   2-‐‑3  ;   τοῦ   τρίίϐοντος   K.   VI   172,   14  ;   οἱ   τρίίϐοντες   Κ.   VΙ   176,   15).  Ces   indications  
figurent  en  De  sanitate  tuenda  III  2  (K.  VI  171-‐‑177  =  CMG  5.4.2  p.  75-‐‑78).  
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cependant,   il   précise   que   l’emploi   de   τρῖψις   est   plus   moderne   que   celui  
d’ἀνάάτριψις802.   Tous   les  massages   ont   pour   effet   commun   de   réchauffer803,  mais   il  
importe   de   les   distinguer   en   plusieurs   catégories,   à   l’aide   de   diverses   typologies  
fondées  sur  différents  critères.    
  
La   première   distinction   à   faire   parmi   les   massages   est   d’ordre   chronologique   et  

fonctionnel804.   Il   faut   en   effet  distinguer   le  massage  préparatoire   (παρασκευαστικὴ  
τρῖψις),   qui   précède   les   exercices   physiques,   et   le   massage   apothérapeutique  
(ἀποθεραπευτικὴ   τρῖψις),   qui   suit   ou   interrompt   la   séance   d’exercices.   L’un   et  
l’autre   réchauffent   le   corps   des   athlètes,   mais   ils   n’ont   pas   exactement   la   même  
fonction  :  le  premier  ouvre  les  pores  et  liquéfie  les  excréments,  tandis  que  le  second  
vide  les  pores  des  résidus  les  plus  tenaces  et  chasse  la  fatigue  du  corps805.  
Idéalement,  pour  un  corps  en  excellente  santé  parfaitement  équilibré,  on  procède  à  

un   massage   modéré   avant   l’effort,   pour   préparer   le   corps   à   un   entraînement  
d’intensité  et  de  durée  moyenne,  et  on  renouvelle  ce  traitement  après  l’exercice  ;  les  
massages  intermédiaires  ne  sont  pas  nécessaires806.  Mais,  dans  la  pratique,  les  choses  
sont  souvent  plus  compliquées.  
Au  moment   de   la   phase   préparatoire,   il   faut   réchauffer   le   corps   par   un  massage  

modéré,  d’abord  sans  huile  pour  le  préparer  à   la   friction,  puis  avec  de  l’huile  pour  
adoucir   la   peau,   diluer   les   excréments   et   dilater   les   canaux807.   Progressivement,   le  
massage  doit  être  de  plus  en  plus  vigoureux,  pour,  non  pas  durcir,  mais  préparer  le  
corps  à  l’action,  pour  le  rendre  tonique  et  pour  éviter  le  relâchement.  Cependant,  un  
massage  trop  dur  peut  entraver  la  croissance  des  enfants  et  des  adolescents  ;  une  fois  
que  la  croissance  est  parvenue  à  son  terme,  on  peut  durcir  le  massage808.  
Galien  distingue  en  effet  les  qualités  du  massage  préparatoire,  continu  et  virulent,  

et  celles  du  massage  apothérapeuthique,  intermittent  et  modéré  ;  il  écrit  en  effet809  :    
  
Αἱ   µμὲν   γὰρ   συνεχεῖς   τε   καὶ   σφοδραὶ  

τρίίψεις   ἴδιαι   τῶν   κατασκευαστικῶν  
γυµμνασίίων   εἰσίίν,   αἱ   δὲ   µμήήτε   συνεχεῖς  
µμήήτε  σφοδραὶ   τῆς   ἀποθεραπείίας   οἰκεῖαι.  
Ὥστε   πολλάάκις   µμὲν   ἐνανειλείίσθω,  
πολλάάκις   δὲ   καὶ   διανωθείίσθω,  πολλάάκις  
δὲ   καὶ   µμεταϐαλλέέτω   τὸν  
προγυµμναζόόµμενον   ἐν   τούύτῳ   τῷ   καιρῷ.  
Πολλάάκις   δὲ   καὶ   κατὰ   νώώτου   γινόόµμενος  
αὐτόός,   ἑκάάτερον   ἐν   µμέέρει   τῶν   σκελῶν  

   Les  massages   continus   et   vigoureux   sont   adaptés  
aux  exercices  préparatoires,   tandis  que  ceux  qui  ne  
sont   ni   continus   ni   vigoureux   sont   adaptés   à  
l’apothérapie.   Si   bien   qu’il   faut   souvent   tourner  
puis   retourner   le   patient   soumis   ainsi   à   la  
préparation   physique,   souvent   le   presser   puis   le  
represser   sur   toute   la   longueur,  et   souvent  aussi   le  
faire   changer   de   position.   Souvent   aussi,   étant   lui-‐‑
même   sur   le   dos,   plaçant   successivement   chacune  
de  ses  jambes  autour  du  préparateur  en  les  tendant  

                                                
802  De  sanitate  tuenda  II  3  (K.  VI  92,  10-‐‑14  =  CMG  5.4.2  p.  42).    
803  De  sanitate  tuenda  II  4  (K  VI  110,  1  et  4-‐‑5  =  CMG  5.4.2  p.  49-‐‑50).    
804  De  sanitate  tuenda  II  2,  4,  6  ;  III  2,  5,  10  (K.  VI  90,  110,  116,  122,  167-‐‑169,  178-‐‑180,  185,  187,  219  =  CMG  5.4.2  p.  41,  

49,  52,  54,  74-‐‑75,  78-‐‑80,  82  et  96).  
805  De  sanitate  tuenda  II  6  (K.  VI  121,  18  -‐‑122,  18  =  CMG  5.4.2  p.  54-‐‑55).    
806  De  sanitate  tuenda  II  4  (K.  VI  116  3-‐‑8  =  CMG  5.4.2  p.  52).    
807  De  sanitate  tuenda  II  2  (K.  VI  89,  14  =  CMG  5.4.2  p.  41).    
808  De  sanitate  tuenda  II  2  (K.  VI  91,  9  =  CMG  5.4.2  p.  42).    
809  De  sanitate  tuenda  III  2  (K.  VI  177,  9  -‐‑  178,  3  =  CMG  5.4.2  p.  78-‐‑79).    
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περιπλέέκων   τῷ   προγυµμναστῇ   µμετ'ʹ  
ἐντάάσεώώς   τινος   οὐκ   ἠπειγµμέένης,   ὑφ'ʹ  
ἑτέέρων  εὐκαίίρως  ἐπαφωµμέένων  τριϐέέσθω·∙  
οὕτω  γὰρ  ἂν  µμάάλιστα  διαφυλάάττοι  τε  τὴν  
ἐν  τοῖς  γυµμνασίίοις  ηὐξηµμέένην  θερµμόότητα  
καὶ  συνεκκρίίνοιτο  ταῖς  ἰδίίαις  ἐντάάσεσίί  τε  
καὶ  κινήήσεσι  τὰ  περιττώώµματα.    

de   façon   relative   mais   sans   vivacité,   il   doit   être  
frotté   par   d’autres   masseurs   qui   le   palpent  
doucement  de  façon  appropriée  ;  car  c’est  ainsi  qu’il  
peut   le  mieux   conserver   la   chaleur  qui   s’est  accrue  
lors  de   ses   exercices   et   favoriser   l’expulsion   de   ses  
résidus   par   ses   propres   extensions   et   ses   propres  
mouvements.    

  
Galien   fait   une   autre   distinction   parmi   les   massages   qui   est,   cette   fois,   d’ordre  

géométrique.   Il   décrit   en   effet   la   variété   des   mouvements   opérés   par   les   mains,  
notamment  dans  le  massage  préparatoire  qui  doit  être  en  principe  très  diversifié810  :  
pressions  et  mouvements  circulaires  (ἐπιϐολαῖς  τε  καὶ  περιαγωγαῖς),  de  bas  en  haut  
ou   de   haut   en   bas   (ἄνωθεν   κάάτω  …   ἢ   κάάτωθεν   ἄνω),   sur   un   axe   proche   de   la  
verticale,   diagonal,   transversal,   proche   de   la   transversale   (πλαγίίων   καὶ   λοξῶν  
ἐγκαρσίίων   τε   καὶ   σιµμῶν)   garantissent   en   effet   un   échauffement   global   et  
homogène  sans  que   l’on  puisse  dire  quel  est   l’effet  produit  par  chaque  mouvement  
particulier.   Seule   l’intensité   quantitative   et   qualitative   du  mouvement   peut   se   voir  
attribuer  une  vertu  particulière.  
  
De   fait,   la   définition   des   critères   qualitatifs   et   quantitatifs   permet   d’établir   une  

classification  de  la  plus  haute  importance.  Ce  point  est  examiné  dans  le  chapitre  3  du  
deuxième  livre  du  traité  d’Hygiène.  Galien  affirme  que  la  quantité  de  massage  varie  
selon  les  individus  et  d’un  jour  à  l’autre  pour  un  même  sujet  :  le  masseur  doit  en  effet  
se   fier   à   l’expérience   qu’il   a   de   son   patient   pour  modifier   la   quantité   de   friction   à  
administrer   en   fonction   du   jour   précédent811.   Quant   à   la   qualité   du   massage,   elle  
dépend   de   l’effet   recherché   et   suppose   elle   aussi   la   prise   en   compte   singulière   de  
chaque  patient.    
La  typologie  quantitative  et  qualitative  élaborée  par  Hippocrate  distingue  massage  

long  ou  modéré,  massage  dur  ou  doux.  Galien  la  juge  utile,  mais  il  estime  cependant  
qu’elle  peut  être  complétée  puisqu’il  est  possible  d’envisager  un  intermédiaire  entre  
le  dur  et  le  doux,  d’une  part,  et  entre  le  long  et  le  modéré,  d’autre  part.  Galien  porte  
donc   le   nombre   de  massages   possibles   à   neuf   en   vertu   de   six   critères.  Or   certains  
γυµμνασταίί  proposent  d’autres  typologies,  beaucoup  plus  fournies,  mais  qui  ne  sont  
pas  valables.  En  effet,  ces  dernières  se  fondent  sur  des  caractéristiques  contingentes  
qui  ne  sont  pas  inhérentes  à  l’essence  même  du  massage812  :  
  
Τὸ   γὰρ   οἴεσθαι   τὴν   µμὲν   ἐγκάάρσιον  

ἀνάάτριψιν,   ἣν   δὴ   καὶ   στρογγύύλην  
ὀνοµμάάζουσιν  ἔνιοι,  σκληρύύνειν  καὶ  πυκνοῦν  
καὶ  σφίίγγειν  καὶ  συνδεῖν  τὰ  σώώµματα,  τὴν  δὲ  
εὐθεῖαν   ἀραιοῦν   τε   καὶ   χαλᾶν   καὶ  
µμαλάάττειν   καὶ   λύύειν   ἐκ   τῆς   αὐτῆς   ἐστιν  

   L’idée   selon   laquelle   le   massage   transversal,  
qu’en  vérité  quelques  personnes  appellent  aussi  
circulaire,   rend   les   corps   durs,   compacts,  
resserrés  et  unifiés  tandis  que  le  massage  vertical  
les   rend   moins   denses,   relâchés,   souples   et  
détendus,  procède  de  la  même   ignorance  que  le  

                                                
810  De  sanitate  tuenda  II  3  (K.  VI  92-‐‑93=  CMG  5.4.2  p.  42-‐‑43).    
811  De  sanitate  tuenda  II  7  (K.  VI  129,  4-‐‑10  =  CMG  5.4.2  p.  57).    
812  De  sanitate  tuenda  II  3  (K.  VI  92,  1  -‐‑  96,  4  =  CMG  5.4.2  p.  42-‐‑44).  
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ἀγνοίίας,   ἐξ   ἧσπερ   καὶ   τὰ   ἄλλα,  ἃ   περὶ   τῆς  
τρίίψεως   εἴρηται   τοῖς   πλείίστοις   τῶν  
γυµμναστῶν.   Πλεῖον   γὰρ   οὐδὲν   οὐδεὶς   ἔχει  
περὶ   δυνάάµμεων   τρίίψεως   εἰπεῖν   ὧν  
<Ἱπποκράάτης>  ἔγραψεν  ἐν  τῷ  Κατ'ʹ  ἰητρεῖον,  
ὑπὸ   µμὲν   τῆς   σκληρᾶς   δεῖσθαι   τὰ   σώώµματα  
φάάσκων,   ὑπὸ   δὲ   τῆς   µμαλακῆς   λύύεσθαι,   καὶ  
ὑπὸ   µμὲν   τῆς   πολλῆς   ἰσχναίίνεσθαι,  
σαρκοῦσθαι   δὲ   ὑπὸ   τῆς   µμετρίίας.   Ἔχει   δὲ   ἡ  
ῥῆσις   ὧδε·∙   "ʺἀνάάτριψις   δύύναται   λῦσαι,   δῆσαι,  
σαρκῶσαι,   µμινυθῆσαι·∙   ἡ   σκληρὰ   δῆσαι,   ἡ  

µμαλακὴ   λῦσαι,   ἡ   πολλὴ   µμινυθῆσαι,   ἡ   µμετρίίη  

σαρκῶσαι"ʺ.   Τέέσσαρες   γὰρ   αὗται   διαφοραὶ  
κατὰ   γέένος   ἐπὶ   τέέσσαρσι   δυνάάµμεσίί   τε   καὶ  
χρείίαις  τῶν  τρίίψεων  ἁπασῶν  εἰσιν.  Εἰ  δὲ  καὶ  
τὰς   µμέέσας   αὐτῶν   προσλογιζοίίµμεθα  
συνεµμφαινοµμέένας   ταῖς   εἰρηµμέέναις,   ἓξ   αἱ  
πᾶσαι   διαφοραὶ   γενήήσονται.   Πόόθεν   οὖν  
ἐπῆλθε   τοῖς   πλείίστοις   τῶν   νεωτέέρων  
γυµμναστῶν   οὕτω  πολλὰς   διαφορὰς   γράάψαι  
τρίίψεων,   ὡς   µμηδὲ   ἀριθµμῆσαι   ῥᾳδίίως   αὐτὰς  
δύύνασθαι;   πόόθεν   ἄλλοθεν   ἢ   ὅτι   λογικῆς  
θεωρίίας   ἀγύύµμναστοι   παντάάπασιν   ὄντες   οὐ  
συνεῖδον   ἅµμα   ταῖς   οἰκείίαις   τῆς   τρίίψεως  
διαφοραῖς   ἐνίίοτε   µμὲν   καὶ   τῶν   ἔξωθέέν   τινος  
µμνηµμονεύύοντες,   ἐνίίοτε   δὲ   καὶ   τὰς  
ἀπεργαζοµμέένας   ἑκάάστην   τρίίψιν   αἰτίίας  
ἀναγράάφοντες,   ἔστιν   ὅτε   δὲ   καὶ   πρὸς  
ἀλλήήλας   ἐπιπλέέκοντες   αὐτάάς   τε   τὰς  
γνησίίας   διαφορὰς   καὶ   ὅσας   οὐκ   ὀρθῶς  
αὐταῖς  προσέέθεσαν.  Ὅταν  µμὲν   γὰρ   λέέγωσι,  
τὰς   τρίίψεις   ἀλλήήλων   διαφέέρειν   τῷ   τὰς   µμὲν  
ἐν   ὑπαίίθρῳ   γίίγνεσθαι,   τὰς   δὲ   ἐν  
καταστέέγῳ,  τὰς  δὲ  ἐν  ὑποσυµμµμιγεῖ  σκιᾷ,  καὶ  
τὰς   µμὲν   ἐν   ἀνεµμώώδει   χωρίίῳ,   τὰς   δὲ   ἐν  
γαληνῷ,   καὶ   τὰς   µμὲν   ἐν   θερµμῷ,   τὰς   δὲ   ἐν  
ψυχρῷ,   καὶ   τὰς   µμὲν   ἐν   ἡλίίῳ,   τὰς   δὲ   ἐν  
προστάάδι   βαλανείίου,   τὰς   δὲ   ἐν   βαλανείίῳ,  
τὰς   δὲ   ἐν   παλαίίστρᾳ,   καὶ   τοιοῦτόόν   τινα  
ποιοῦντες  κατάάλογον,  οὐκ  οἰκείίας  διαφορὰς  
τρίίψεων  λέέγουσιν,  ἀλλ'ʹ  ὧν  οὐκ  ἄνευ  τινὸς  ὁ  
τριϐόόµμενόός   ἐστιν.   Ἀνάάγκη   γὰρ   πάάντως  
αὐτὸν   ἔν   τινι   χωρίίῳ   τῶν   κατὰ   τὴν  
οἰκουµμέένην  ὑπάάρχειν,  καὶ  πρόός  γε  τῷ  χωρίίῳ  
χειµμῶνος   ἢ  θέέρους   ἢ   κατάά   τινα   τῶν  ἄλλων  
ὡρῶν.  Ἐπειδὰν  δὲ  τὰς  µμὲν  τῷ  µμετὰ  πλείίονος  
ἐλαίίου,   τὰς   δὲ   τῷ   µμετὰ   ἐλάάττονος   ἢ  
παντάάπασιν   ἐλαίίου   χωρίίς,   ἤτοι   διὰ   τῶν  
χειρῶν   µμόόνον   ἢ   µμετὰ   κόόνεως   ἢ   διὰ  

reste   des   propos   qui   sont   encore   tenus   par   la  
majorité   des   programmateurs   sportifs   à   propos  
des  frictions.  De  fait,  personne  n’a  rien  de  plus  à  
dire  sur  les  vertus  de  la  friction  que  ce  qu’a  écrit  
Hippocrate   dans   son   traité   Sur   l’officine   du  
médecin,   quand   il   dit   que   les   corps   sont   rendus  
unifiés   par   un   massage   dur,   détendus   par   un  
massage   doux,   secs   par   de   longs   massages   et  
charnus   par   un  massage   modéré.   Voici   ce   qu’il  
dit  :   "ʺUn  massage   peut   détendre,   unifier,   épaissir   la  
chair,  amincir  ;  dur,   il  unifie  ;  doux,   il  détend  ;   long,  

il   amincit  ;   mesuré,   il   épaissit   la   chair813."ʺ   Voilà   en  
effet   les   quatre   types   possibles   de   frictions   mis  
en   lien   avec   leurs   quatre   vertus   et   les   quatre  
façons  de  les  utiliser.  Mais  si  nous  incluons  aussi  
les  variétés  intermédiaires,  qui  apparaissent  avec  
celles   déjà   mentionnés,   il   y   aura   six   variétés.  
Comment   expliquer   que   la   grande  majorité  des  
nouveaux  programmateurs  sportifs  se  soient  mis  
en   tête  de   faire   figurer   dans   leurs   écrits   tant  de  
variétés  de  frictions  qu’ils  ne  peuvent  même  pas  
les   dénombrer   facilement   ?   Comment  
l’expliquer,   sinon  par   le   fait   que,   complètement  
inexercés  dans  la  théorie  logique,  ces  derniers  ne  
comprennent   pas   que   parfois,   en   même   temps  
que   les   variétés   de   friction   intrinsèques,   ils   en  
mentionnent   une   qui   est   extrinsèque,   et   que  
parfois   aussi   ils   inscrivent   dans   leur   liste   les  
causes   qui   produisent   chaque   friction,   et   que,  
d’autres   fois   encore,   ils   entremêlent   les   variétés  
de  massage   légitimes   et   toutes   celles   qu’ils   leur  
ont  ajoutées  à  tort  ?  En  effet,  lorsqu’ils  disent  que  
les   frictions   diffèrent   entre   elles   par   le   fait  
qu’elles   se  produisent   tantôt  en  plein  air,   tantôt  
dans  un  lieu  couvert,  tantôt  dans  la  pénombre,  et  
tantôt   dans   un   lieu   exposé   au   vent,   tantôt   au  
calme,   et   tantôt   au   chaud,   tantôt   au   froid,   et  
tantôt   au   soleil,   tantôt   dans   le   vestibule   de   la  
salle  de  bain,  tantôt  dans  la  salle  de  bain,   tantôt  
dans   la  palestre,  avec  un  catalogue  de   ce  genre,  
ils   ne   décrivent   pas   des   variétés   de   frictions  
intrinsèques,   mais   des   conditions   de   possibilité  
dont   l’une  au  moins  doit  être   remplie  pour   que  
celui   qui   est   massé   existe.   En   effet,  
inévitablement,  cet  individu  doit  se  trouver  dans  
un   endroit   du   monde   et,   outre   le   lieu,   sans  
aucun   doute,   en   hiver,   en   été   ou   à   une   autre  
saison.   Et   lorsqu’ils   disent   que   les   frictions  
diffèrent  les  unes  des  autres  du  fait  que  les  unes  

                                                                                                                                           
813  De  officina  medici  17  (Littré  III  p.  322).  
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σινδόόνων,   καὶ   τούύτων   ἤτοι   σκληρῶν   ἢ  
µμαλακῶν   γίίνεσθαι   διαφέέρειν   ἀλλήήλων  
λέέγωσι   τὰς   τρίίψεις,   αἰτίίων   καταρίίθµμησιν  
ποιοῦνται   τῶν   ἤτοι   σκληρὰν   ἢ   µμαλακὴν  
ἀπεργαζοµμέένων   τὴν   τρίίψιν.   Ἐξ   οὗ   γέένους  
τῶν   αἰτίίων   ἐστὶ   καὶ   τὸ   τὰς   χεῖρας   τῶν  
τριϐόόντων   ἤτοι   σκληρὰς   ἢ   µμαλακὰς   εἶναι  
καὶ   ἤτοι   πιέέζειν   σφοδρῶς   ἢ   πρᾴως  
ἐφάάπτεσθαι.   Τὸ   δὲ   τρίίτον   εἶδόός   ἐστι   τῶν  
πολλὰς   τῶν   τρίίψεων   οἰοµμέένων   εἶναι  
διαφορὰς   ἐκ   τοῦ   κατὰ   συζυγίίας   τινὰς  
ἐπιπλέέκειν   ἀλλήήλοις   ἅπαντα   τὰ   νῦν  
εἰρηµμέένα.  Ὅσοι  µμὲν  οὖν  αὐτῶν  ἢ  τὰς  ἔξωθεν  
περιστάάσεις   τῶν   πραγµμάάτων   ἢ   τὰς   αἰτίίας  
τῶν   οἰκείίων   διαφορῶν   ἀλλήήλαις  
ἐπιπλέέκουσιν,   εὐφωρατόότεροι   γίίνονται   µμὴ  
γινώώσκοντες   ὀρθῶς·∙   ὅσοι   δὲ   κατὰ   τὰς  
οἰκείίας   διαφορὰς   ποιοῦνται   τὰς   συζυγίίας,  
ἧττον   οὗτοι   γνωρίίζονται  σφαλλόόµμενοι.   Εἰσὶ  
δὲ   οἳ   καὶ   σοφίίας   δόόξαν   ἀπηνέέγκαντο   καὶ  
δοκοῦσίί   τι   πλέέον   εὑρηκέέναι   τῶν   ὑφ'ʹ  
<Ἱπποκράάτους>   εἰρηµμέένων.  Ὧνπερ   οὖν   καὶ  
<Θέέων>   ὁ   γυµμναστήής   ἐστιν,   ὅστις   ἔδοξε  
βέέλτιον   <Ἱπποκράάτους>   ἐγνωκέέναι   περὶ  
τρίίψεως.    

se   produisent   avec  plus   d’huile,   les   autres   avec  
moins  d’huile  ou  absolument  sans  huile,  ou  bien  
seulement   à   l’aide   des   mains,   avec   de   la  
poussière   ou   à   l’aide   de   tissus   de   lin,   durs   ou  
doux,   ils   énumèrent   les   causes   qui   rendent   la  
friction  dure  ou  douce  ;  or,  de  cette  catégorie  de  
causes   découle   aussi   le   fait   que   les   mains   des  
masseurs   soient   dures   ou   douces   et   qu’elles  
pressent   vigoureusement   ou   soient   apposées  
doucement.  Et   la  troisième  catégorie  est  celle  de  
ceux  qui  croient  que  les  variétés  de  frictions  sont  
nombreuses   parce   que   certaines   font   des   paires  
avec   tous   les   critères   dont   j’ai   parlé.   Donc   tous  
ceux  qui,  parmi  eux,  mélangent  les  circonstances  
extrinsèques   des   événements   ou   les   causes   des  
variétés   intrinsèques   sont  plus   faciles  à  prendre  
en   flagrant   délit   de   connaissance   erronée.   Mais  
ceux   qui   apparient   des   différences   intrinsèques  
sont  moins  faciles  à  convaincre  d’erreur.  Il  y  en  a  
même   qui   ont   acquis   la   réputation   de   sages   et  
qui   passent  pour   avoir   fait   plus  de  découvertes  
que  les  idées  exposées  par  Hippocrate.  Et  parmi  
eux  il  y  a  donc  le  programmateur  sportif  Théon,  
qui   est   passé   pour   avoir   acquis   de   meilleures  
connaissances   qu’Hippocrate   en   matière   de  
massage.    

  
Dans   ce   passage,   Galien   critique   les   typologies   de   massages   élaborées   par   les  

nouveaux  programmateurs   sportifs,   qui  manifestement   circulent  dans   le  milieu  du  
sport  sous  une  forme  écrite  (γράάψαι).  Une  des  cibles  explicites  du  passage  est  Théon.  
Pour  rendre  illégitimes  ses  rivaux,  Galien  recourt  à  un  argument  logique  qui  invalide  
le  fondement  même  des  théories  concurrentes.  L’erreur  fondamentale  des  nouveaux  
maîtres  de  gymnastique  est  que,  dans   leurs   typologies  du  massage,  ils  accordent  le  
même   statut   aux   propriétés   intrinsèques   et   aux   caractéristiques   extrinsèques   de   la  
friction,  qui  ne   sont  que  des   causes   incidentes.  L’argumentation   se  place   ici   sur  un  
plan   génétique   :   les   seules   catégories   (γέένη)   de   massages   qui   soient   logiquement  
valables   (γνήήσιας)   sont   celles   qui   relèvent   de   la   nature   propre   (oἰκείίαις)   de   la  
friction,   trouvant   donc   leur   essence   en   elles-‐‑mêmes   et   non   à   l’extérieur   (ἔξωθεν).  
Ainsi,  pour  Galien,  tout  ce  qui  est  en  dehors  de  l’action  même  de  la  friction  ne  peut  
pas   être   considéré   comme   un   critère   déterminant   pour   établir   une   catégorie   de  
massage  :   les   conditions   thermiques,   le   lieu   et   l’agent  du  massage  ne   sont  que  des  
circonstances  périphériques  (περιστάάσεις).    
Galien   énumère   alors   certaines   des   caractériques   extérieures   qui   sont   mises   en  

lumière   dans   les   typologies   de   ses   concurrents.   La   liste   est   volontairement  
nombreuse   et   redondante,   créant   ainsi   une   impression   de   foisonnement   à   la   fois  
démesuré   et   ridicule.   Elle   compte   qautre   séries   de   caractéristiques   extrinsèques,  
coοrdonnées   les   unes   aux   autres   par   καίί,   et   structurées   intérieurement   par   un  
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système   en   µμέέν-‐‑δέέ.   Il   s’agit   essentiellement   d’exemples   de   lieu  :   plein   air,   lieu  
couvert,  pénombre  forment  la  première  série  ;  lieu  exposé  au  vent  et  endroit  retiré,  la  
deuxième  ;   endroit   chaud   et   endroit   froid,   la   troisième.  Une   quatrième   et   dernière  
série  fait  se  succéder  le  plein  soleil  (ἡλίίῳ),  le  vestibule  de  la  salle  de  bain  (προστάάδι  
βαλανείίου),   la   salle   de   bain      proprement   dite   (βαλανείίῳ)   et   enfin   la   palestre  
(παλαίίστρᾳ).   Cette   dernière   énumération   paraît   construite   selon   un   ordre  
chronologique  qui  suit  le  parcours  d’un  lutteur  :  le  sportif  commence  par  prendre  un  
bain   de   soleil,   puis   il   passe   par   un   vestibule   menant   à   la   salle   de   bain,   avant   de  
gagner   le   sable   de   la   palestre.   Il   faudrait   déduire   de   ce   scénario   que   les  massages  
peuvent  être  effectués  dans  les  différents  endroits  offerts  par  les  bâtiments  consacrés  
au  sport,  qu’il  s’agisse  ici  d’une  palestre  ou  d’un  gymnase.  
La  suite  rappelle  que  le  massage  peut  se  faire  sans  huile,  avec  de  l’huile  en  quantité  

variable,  avec  un  tissu  de  lin  ou  encore  avec  de  la  poussière.  Ce  dernier  cas  de  figure  
paraît   assez   compatible   avec   la   palestre,   puisque   l’athlète   sort   généralement   de   la  
surface   de   jeu   recouvert   de   sable.   La  mention   des  mains   de   l’agent   qui   frictionne  
pose   la  question  du  personnel  présent  dans   les  palestres  :   sans  doute  y   trouve-‐‑t-‐‑on  
des   masseurs,   dont   les   grades   peuvent   varier,   mais   on   peut   aussi   se   masser   soi-‐‑
même,  du  moins  au  niveau  des  parties  du  corps  qui  sont  accessibles,  ce  qui  exlut  le  
dos.  
  
Inversement,   Galien   critique   la   théorie   des   massages   de   Théon,   qui,   selon   lui,  

identifie   un   nombre   de   types   de  massages   trop   faible.   Si   Galien   est   d'ʹaccord   avec  
Théon  sur  les  trois  critères  quantitatifs,  le  peu,  le  beaucoup  et  le  modéré,  ce  n’est  plus  
le  cas  pour  les  critères  qualitatifs  :  Théon  en  compte  deux,  le  dur  et  le  mou,  alors  que  
Galien  estime  qu'ʹil  faut  en  ajouter  un  troisième,  à  savoir  le  modéré.  Théon  n'ʹa  donc  
que  six  paires  sur   les  neuf  dénombrées.  Sans  doute   faut-‐‑il  y  voir   la  preuve  que  cet  
individu  n’est  ni  un  bon  hygiéniste,  ni  a  fortiori  un  bon  médecin814  :    
  
Ὥστε   κἀκ   τούύτου   κατάάφωρον   γίίνεσθαι  

τὸν  ἄνδρα  µμηδὲν  µμὲν   ἴδιον   ὑπὲρ   τρίίψεως  
ἐξευρηκόότα,   τὰ   δ'ʹ   <Ἱπποκράάτους>   οὐκ  
ὀρθῶς  µμεταχειριζόόµμενον.  Οὐ  γὰρ  ἀνέέγνω  
τὰ   συγγράάµμµματα   τοῦ   παλαιοῦ   παρὰ  
διδασκάάλοις  εὐθὺς  ἐκ  παίίδων  ὁρµμώώµμενος.  
Ὁµμολογεῖ   γοῦν   αὐτὸς   ἀθλητὴς   γενέέσθαι  
τὰ  πρῶτα,  καταλύύσας  δὲ  τὴν  ἄσκησιν  ἐπὶ  
τὴν   γυµμναστικὴν   ἀφικέέσθαι   τέέχνην.   Καὶ  
ταῦτα  µμὰ  τοὺς  θεοὺς  οὐχ  ὑπὲρ  τοῦ  ψέέξαι  
τὸν  ἄνδρα  προεθέέµμην  εἰπεῖν  (ἀποδέέχοµμαι  
γὰρ  αὐτὸν  οὐδενὸς  ἧττον  ἑτέέρων  ἀρίίστων  
γυµμναστῶν),   ἀλλ'ʹ   ὑπὲρ   τοῦ   τοῖς  
ἀναγνωσοµμέένοις   τήήνδε   τὴν  πραγµματείίαν  
ἐνδείίξασθαι   τὸ   µμὴ   ῥᾴδιον   εἶναι  
παρακολουθεῖν   βιϐλίίοις   παλαιοῖς   ἄνευ  

   De   sorte   que,   à   la   suite   même   de   cette  
démonstration,   notre   homme   est   pris   en   flagrant  
délit,   d’une  part   de  n'ʹavoir   fait   aucune  découverte  
particulière  à  propos  du  massage,  d'ʹautre  part  de  ne  
pas   manier   correctement   les   préceptes  
d'ʹHippocrate.   De   fait,   il   n'ʹa   pas   lu   les   écrits   de  
l'ʹAncien   en   fréquentant   des   maîtres   dès   l'ʹenfance  ;  
en   tout   cas,   lui-‐‑même   reconnaît   qu’il   a   d'ʹabord   été  
un   athlète   et   que   ce   n'ʹest   qu'ʹaprès   avoir   cessé   de  
s'ʹexercer  qu'ʹil  en  est  venu  à  l'ʹart  de  la  gymnastique.  
Et,  par  les  dieux,  je  me  suis  exposé  à  dire  cette  vérité  
non   pas   pour   blâmer   notre   homme   (je   ne  
l’approuve   en   rien   moins   que   tous   les   autres  
excellents   programmateurs   sportifs),   mais   pour  
montrer   à   mes   lecteurs   qu'ʹil   n'ʹest   pas   facile   de  
suivre   de   près   les   livres   du   passé   sans   l’aide   de  

                                                
814  De  sanitate  tuenda  II  4  (K.  VI  114,  7-‐‑16  =  CMG  5.4.2  p.  51).    
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τῶν  ἐπιµμελῶς  ἐξηγουµμέένων  αὐτάά.   commentateurs  scrupuleux.    
  
Théon  n’est  donc  pas  un   inventeur  en  matière  de  massage,  mais   il  y  a  sans  doute  

plus  grave  :  il  n’est  pas  non  plus  un  fidèle  continuateur  d’Hippocrate.  Et  de  fait,  il  ne  
le   sera   jamais   car,   pour   prétendre   à   ce   titre,   il   est   nécessaire   de   s’être   attelé   dès  
l’enfance,   avec  des   professeurs,   à   la   lecture   éclairée  des   textes   hippocratique.   Pour  
Théon,   le  métier  de  programmateur   sportif  n’est  qu’un   second   choix,   adopté   après  
une  carrière  de  sportif  qu’il  ne  pouvait  poursuivre  indéfiniment.    
Galien  dit  malgré   tout  ne  pas  vouloir  attaquer  son  rival.  Peut-‐‑être   faut-‐‑il  voir  une  

pointe  d’humour  dans  le  verbe  προεθέέµμην  :  si  Galien  dit  «  s’être  exposé  »  à  rappeler  
le  passé  d’athlète  de  Théon,  c’est  manifestement  parce  qu’il  estime  que  ce  genre  de  
délaration   est   risquée,   peut-‐‑être   précisément   en   raison   du   passé   de   Théon,   qui,  
comme  ancien  adepte  des  sports  de  combat,  pourrait  vouloir   recourir  à   la  violence  
pour  se  venger  de  son  accusateur.  C’est  la  raison  pour  laquelle  Galien  se  défend,  sans  
doute  avec  une  certaine  mauvaise  foi,  d’avoir  voulu  blâmer  Théon.  L’ironie  culmine  
lorsque  ce  dernier  se  voit   rangé  dans   la  catégorie   louable  des  excellents  maîtres  de  
gymnastique  :   il   faut   probablement   lire   cette   affirmation   comme   une   antiphrase.  
Inversement,  en   faisant   l’éloge  de   la   formation  donnée  par   les  maîtres  aux  enfants,  
puis   par   les   commentateurs   aux   étudiants,   Galien   dessine   le   parcours   idéal   de  
l’apprenti   médecin,   tel   que   lui-‐‑même   a   pu   l’éprouver   comme   élève   et   tel   qu’il   le  
dispense  encore  comme  enseignant.  
  
Alors   que   Galien   condamne   les   typologies   trop   longues   et   trop   brèves,   dans   le  

chapitre   3   du   troisième   livre   de   son   traité   d’Hygiène,   il   anticipe   les   reproches   qui  
pourraient   lui   être   adressés   sur   sa   façon   concise   de   traiter   la   question   de  
l’apothérapie  dans  son  ouvrage.  Non  content  de  se   justifier,   il  en  profite  aussi  pour  
accuser  à  nouveau  ses  rivaux  en  matière  d’hygiène,  et  notamment  Érasistrate815  :  
  
Ἅλις   µμὲν   ἤδη   µμοι   τῶν   περὶ   τῆς  

ἀποθεραπείίας  λόόγων.  Ἴωµμεν  δ'ʹ  ἑξῆς  ἐπὶ  τὰ  
λουτράά,  τοσοῦτον  ἔτι  µμόόνον  εἰπόόντες  ὑπὲρ  
τῶν   προκειµμέένων,   ὡς,   ὅστις   ἂν   ἐλάάττοσιν  
ἔπεσιν   ἑρµμηνεύύσῃ   ταῦτα,   µμακρολογίίαν  
ἡµμῖν  ἐγκαλείίτω.  Εἰ  δὲ  τῶν  ἀναγκαιοτάάτων  
τι  θεωρηµμάάτων  ἢ  τῶν  ταῦτα  πιστουµμέένων  
ἀποδείίξεων   ὑπερϐάάς   τινας   βραχὺν   ἡγοῖτο  
πεποιηκέέναι   τὸν   λόόγον,   οὐκ   ἀγάάλλεσθαι  
προσῆκεν,  ἀλλ'ʹ  αἰσχύύνεσθαι  µμᾶλλον  αὐτῷ  
ταῖς   τοιαύύταις   βραχυλογίίαις.   Ἐγὼ   δέέ,  
καίίτοι   βιϐλίίον   ὅλον   ὑπὲρ   τῆς   καλουµμέένης  
ἀποθεραπείίας   γράάψαι   δυνάάµμενος,   οὐκ  
ἐδικαίίωσα   ποιεῖν   οὕτως,   συντέέµμνειν   ὅτι  
µμάάλιστα   τὸ  µμῆκος   τῆσδε   τῆς  πραγµματείίας  
προῃρηµμέένος.  Εἰ  γὰρ  ἐπὶ  τὸ  διελέέγχειν  ὅσα  

   Trêve   de   discours   sur   l’apothérapie,   venons-‐‑en  
maintenant  aux  bains  en  nous  contentant  une  fois  
encore  de  parler  si  peu  sur  le  sujet  que  je  demande  
à  quiconque  aura  commenté  ce  sujet  en  moins  de  
mots  de  venir  nous  accuser  de  prolixité.  Mais,   si,  
pour   avoir   négligé   l’un   des   examens   les   plus  
nécessaires   ou  quelques-‐‑unes  des   démonstrations  
qui   en   prouvent   la   fiabilité,   on   estimait   avoir  
produit   son   discours   sous   une   forme   brève,   il  
conviendrait   non   pas   de   se   glorifier   d’une   telle  
brièveté,   mais   plutôt   d’en   avoir   honte.   Pour   ma  
part,   bien   que   je   sois   capable   d’écrire   un   livre  
entier   sur   ce   qu’on   appelle   l’apothérapie,   je   n’ai  
pas   jugé   légitime   d’agir   de   la   sorte,   préférant  
écourter   au   maximum   mon   traité.   En   effet,   si   je  
m’étais  attelé  à  réfuter  toutes  les  thèses  fausses  qui  

                                                
815  De  sanitate  tuenda  III  3  (K.  VI  181,  1  -‐‑  182,  2  =  CMG  5.4.2  p.  80).  



303  

κακῶς   εἴρηται   τοῖς   πλείίστοις   ἐτραπόόµμην,  
οὐ   µμικρὰν   οὐδὲ   φαύύλην   ὕλην   εἰς   µμῆκος  
λόόγων   ἔσχον   ἄν·∙   ἀλλ'ʹ   ἐξ   ὧν   ἀπέέδειξα,  
νοµμίίζω   τοῖς   ἔχουσι   νοῦν   ἁπάάσας   τῆς  
ἀντιλογίίας   τὰς   ἀφορµμὰς   παρεσχῆσθαι.  
Λέέγοντος   γοῦν   <Ἀσκληπιάάδου>   τὴν  
κατάάληψιν  τοῦ  πνεύύµματος  ἐµμπιπλάάναι  τὴν  
κεφαλήήν,   ἐξ   ὧν   ἐγὼ   διωρισάάµμην   ὀλίίγον  
ἔµμπροσθεν   ἐπιδεικνὺς   αὐτῆς   τὰς  
διαφοράάς,   ἔνεστι   τῷ   βουλοµμέένῳ   τὴν   πρὸς  
αὐτὸν  ἀντιλογίίαν  ποιεῖσθαι.    

ont  été  dites  par  la  plupart  des  auteurs,  je  n’aurais  
pas   manqué   de   matière   ni   de   bons   arguments  
pour  étendre  mes  propos  ;  mais,  avec  les  éléments  
que   j’ai   exposés,   je   pense   avoir   fourni   à   ceux  qui  
ont   de   l’esprit   tous   les   moyens   de   contredire   ces  
théories.  En   tout  cas,   lorsqu’Asclépiade  dit  que  la  
rétention   du   souffle   congestionne   la   tête,   il   est  
possible  à  qui  le  veut  de  le  contredire  à  partir  des  
définitions   que   j’ai   formulées   un   peu   plus   haut  
quand   j’exposais   les   différentes   variétés   de   cet  
exercice.    

  
C’est   avec   assurance  que  Galien   s’explique   sur   la  brièveté  de   son  développement  

consacré   à   l’apothérapie.   Il   commence   son   plaidoyer   pro   domo   par   une   accusation  
virtuelle  portée  à  l’encontre  de  tout  auteur  qui  se  vanterait  d’avoir  traité  brièvement  
ce   sujet   au   prix   de   graves   lacunes   théoriques   ou   démonstratives  :   par   ce   moyen  
détourné,  Galien  revendique  pour  son  propre  traité  le  plein  accomplissement  de  cette  
tâche  argumentative.    
Puis,  en  recourant  à  l’irréel  du  passé,   il  affirme  que  lui-‐‑même  aurait  pu  tout  aussi  

bien  entreprendre  un  ouvrage  plus  long  s’il  l’avait  jugé  nécessaire,  mais  qu’il  a  fait  le  
choix  de   la  concision,  sans  doute  pour   faciliter   le   travail  de  ses   lecteurs,  mais  aussi  
pour   épargner   à   ces   derniers   des   développements   qu’eux-‐‑mêmes   eussent   été  
capables   de  mener   à   bien   grâce   à   la   seule  maîtrise   d’éléments   généraux.  Galien   se  
vante  même  d’avoir  semé  les  graines  de  possibles  réfutations  au  sein  d’un  discours  
réduit   au   minimum.   La   brièveté   dont   il   a   fait   preuve   apparaît   donc   comme   une  
qualité  doublement  admirable,  puisque,  outre  le  fait  qu’elle  favorise  la  formation  des  
lecteurs   tout   en   leur   économisant   du   temps,   elle   parvient   encore   à   condenser  
l’essentiel.    
Or,  sur  le  fond  de  cet  éloge,  Galien  fait  inversement  ressortir  le  blâme  de  ses  rivaux,  

auteurs  de  thèses  qui  pêchent  par  leur  longueur  ou  pour  leur  fausseté,  voire  par  les  
deux   à   la   fois.   Il   s’en   prend   ainsi   à   Asclépiade,   dont   la   réticence   à   l’égard   des  
rétentions   de   souffle   se   trouverait   sans   peine   invalidée   par   un   usage   adéquat   des  
enseignements  galéniques.    
  
  

II.  A.  1.  b.  Les  éléments  en  contact  externe  avec  le  corps.  
  
La  question  des  massages  est  liée  à  celle  des  huiles,  des  bains  ou  de  la  température  

ambiante.  Cependant,  ces  éléments  extérieurs  ne  sauraient  être  pris  en  compte  dans  
les   typologies   de   frictions,   qui   se   focalisent   exclusivement   sur   des   propriétés  
intrinsèques.   Galien   les   juge   néanmoins   dignes   d’être   prises   en   considération   de  
façon  indépendante  :  il  leur  consacre  un  certain  nombre  de  développements  utiles  à  
notre  étude.  
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L’altération  du  corps  par  l’extérieur.  
  
Tout  d’abord,  dans  le  chapitre  3  du  traité  Sur  les  habitudes,  alors  qu’il  réfléchit  sur  la  

force  de  l’accoutumance,  dont  il  veut  comprendre  la  cause,  Galien  s’interroge  sur  les  
altérations  du  corps  produites  par  la  rencontre  d’éléments  extérieurs.    
Après   avoir   étudié   la   question   des   aliments   et   des   boissons,   substances   ingérées  

auxquelles  le  corps  s’habitue  par  l’intérieur,  il  en  vient  en  effet  aux  éléments  qui  sont  
en  contact  externe  avec   le  corps,   tels  que   l’air  ambiant,   l’eau  du  bain  ou  encore   les  
produits   que   l’on   s’applique   sur   le   corps.   Il   estime   que   ces   éléments   produisent  
successivement  des  effets  contraires  sur   le  plan  de   la  qualité  de  peau  et  sur   le  plan  
thermique816  :  
  
Ἐπὶ  δὲ  τῶν  ἔξωθεν  ἡµμῖν  προσπιπτόόντων  

ἴδωµμεν   ἐφεξῆς.  Ἔοικε   γὰρ   καὶ   ταῦτα   τὴν  
αὐτὴν   κατὰ   γέένος   ἔχειν   αἰτίίαν   τοῖς  
προειρηµμέένοις.   Ἀλλοίίωσιν   οὖν   τινα  
ἐργάάζεται   κατὰ   τὸ   σῶµμα,   µμάάλιστα   µμὲν  
τῶν  ἐπιπολῆς  µμορίίων,  ἤδη  δὲ  καὶ  τῶν  διὰ  
βάάθους.   Πιλεῖται   µμὲν   γὰρ   καὶ   συνάάγεται  
καὶ  σφίίγγεται  καὶ  πυκνοῦται  πρῶτον  µμὲν  
τὸ   δέέρµμα   ὑπὸ   τῶν   ψυχόόντων,   ἐφεξῆς   δὲ  
καὶ   τὰ   τούύτῳ   συνεχῆ.   Κἂν   ἐν   χρόόνῳ  
πλείίονι   τὴν   αὐτὴν   ἀλλοίίωσιν   πάάσχῃ   τὸ  
σῶµμα,  καὶ  τοῖς  διὰ  βάάθους  ἡ  κοινωνίία  τῆς  
µμεταϐολῆς   γίίνεται.  Κατ'ʹ  ἀρχὰς   δ'ʹ   εὐθέέως  
κατὰ   συµμϐεϐηκόός,   οὐ   πρώώτως   ὑπὸ   τοῦ  
δρῶντος   αἰτίίου   µμεταϐολὴ   καὶ   ἀλλοίίωσις  
οὐχ   ἧσσον   τοῖς   ἐν   τῷ   βάάθει   κειµμέένοις  
συµμπίίπτει·∙   πυκνωθέέντος   γὰρ   τοῦ  
δέέρµματος   ἀθροίίζεται   κατὰ   τὸ   τοῦ  
σώώµματος  ὅλου  βάάθος  ἡ  θερµμασίία.    
Ὥσπερ   δὲ   τὸ   ψῦχον   αἴτιον   τὰς  

εἰρηµμέένας   ἀλλοιώώσεις   ἐργάάζεται,   κατὰ  
τὸν   αὐτὸν   λόόγον   τὰς   ἐναντίίας   αὐτῶν   τὸ  
θερµμαῖνον.  Καὶ  γὰρ  φύύσιν   ἔχει  πρὸς   τῶν  
ἐναντίίων   γίίγνεσθαι   τὰ   ἐναντίία,   τὰ   µμὲν  
πρώώτως,  τὰ  δὲ  κατὰ  συµμϐεϐηκόός.  Ἐφ'ʹ  ᾧ  δὴ  
καὶ   µμάάλιστα   σφάάλλονται   πολλοὶ  
θεώώµμενοίί  τινα  κατὰ  συµμϐεϐηκὸς  ὡσαύύτως  
ἐπιτελούύµμενα  πρὸς  τῶν  ἐναντίίων,  ὥσπερ  
γε   πάάλιν   καὶ   ἐναντίία   πολλάάκις   ὑπὸ   τῶν  
αὐτῶν  αἰτίίων  γιγνόόµμενα.    
Ἀµμέέλει   κἀπὶ   τῶν   θερµμαινόόντων   ὁµμοίίως  

ἀπατᾶσθαι   συµμϐαίίνει.   Τὸ   γοῦν   θερµμὸν  
αἴτιον,   οἷον   ὁ  ἥλιος,  ὁπόόταν  ὁµμιλήήσῃ  τινὶ  

   Voyons  désormais   ce   qu’il   en   est   pour   les   choses  
qui  viennent  à  notre  contact  de  l’extérieur.  En  effet,  
ces  dernières  semblent  elles  aussi  être  produites  par  
le   même   genre   de   cause   que   les   substances   qui  
viennent   d’être   étudiées.   Elles   produisent   donc  
quelque  altération  dans  notre  corps,   surtout   -‐‑   il   est  
vrai   -‐‑   au   niveau   des   parties   qui   se   trouvent   en  
surface,   mais   déjà   aussi   pour   celles   qui   sont   en  
profondeur.   En   effet,   c’est   la   peau   d’abord   qui   est  
condensée,   ramassée,   enserrée,   rendue   compacte  
sous   l’effet   des   facteurs   refroidissants,   puis   ce   sont  
aussi  les  parties  qui  lui  sont  contiguës.  Εt  si  le  corps  
subit   la  même  altération  sur  un  laps  de  temps  plus  
long,   cette   communauté  de   changement   se  produit  
aussi  dans  les  parties  situées  en  profondeur.  Or  dès  
l’origine,  c’est  par  accident,  non  de  façon  première,  
que,   sous   l’action   de   la   cause   agissante,   un  
changement   et   une   altération   surviennent   tout  
autant  dans   les  parties  profondes  ;   en  effet,  puique  
la   peau   est   devenue   compacte,   la   chaleur   est  
rassemblée  dans  la  profondeur  du  corps  entier.    
Or,   de   même   que   la   cause   refroidissante   produit  

les   altérations   qui   viennent   d’être   mentionnées,   en  
vertu  du  même  raisonnement,  la  cause  réchauffante  
produit  les  altérations  qui  leur  sont  contraires.  Et  de  
fait,   les   contraires   se   produisent   naturellement   les  
uns  à  la   suite  des  autres,   les  uns  premièrement,   les  
autres   par   accident.   Ce   qui,   en   vérité,   occasionne  
même  quantités  d’erreurs  de  la  part  de  beaucoup  de  
gens  qui  voient  certains  phénomènes  accidentels   se  
produire   à   la   suite   de   leurs   contraires,   de   même  
aussi,   sans   doute,   inversement,   qu’ils   voient   des  
contraires   se   produire   souvent   sous   l’effet   des  

                                                
816  De  consuetudinibus  3  (Dietz  121,  15  -‐‑  124,  22  =  CMG  Suppl.  III  p.  20-‐‑24).  
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σώώµματι   πολυχρονίίως,   ἐναντίίαν   διάάθεσιν  
τῇ   κατ'ʹ   ἀρχὰς   ἐργάάζεται   περὶ   αὐτόό.   Ἐν  
ἀρχῇ  µμὲν   γὰρ   ἀλεαίίνων  ἡµμᾶς   διαχεῖ  µμὲν  
τὰ   ὑγράά,   χαλᾷ   δὲ   τὸ   δέέρµμα   καὶ  
µμαλακωτέέρας  ἐργάάζεται  τὰς  σάάρκας·∙  εἰ  δὲ  
πλείίοσιν   ἡµμέέραις   ὥρᾳ   θέέρους   ἐν   αὐτῷ  
διατρίίψειέέ   τις   γυµμνόός,   αὐχµμηρὸν   µμὲν   καὶ  
σκληρὸν   τούύτῳ   γίίγνεται   τὸ   δέέρµμα,   ξηραὶ  
δ'ʹ   αἱ   σάάρκες.   Ἀλλ'ʹ   ἐπὶ   µμὲν   τῶν   τοιούύτων  
οὐ   µμόόνης   τῆς   πολυχρονίίου   θερµμασίίας  
τοὖργον   ἀλλὰ   καὶ   τῆς   ἐζευγµμέένης   αὐτῇ  
ξηρόότητος.   Καὶ   πολλάάκις   γ'ʹ   ἡµμᾶς   ἐν   τοῖς  
περὶ  τῶν  αἰτίίων  λογισµμοῖς  σφάάλλει  τοῦτο  
παρορωµμέένης   τῆς   ἐπιπλεκοµμέένης   αἰτίίας.  
ἐχρῆν   γὰρ   ἡµμᾶς   ἐννοεῖν   ἕτερον   µμέέν   τι  
δρᾶν  τὴν  ὑγρὰν  θερµμασίίαν,  ἕτερον  δὲ  τὴν  
ξηράάν,   ὅπερ   οὐ   ποιοῦµμεν   ἐνίίοτε.   Kαὶ   διὰ  
τοῦτο  σφαλλόόµμεθα  τὴν  οἰκείίαν  ἐνέέργειαν  
ἑκατέέρων   τῶν   αἰτίίων   παρορῶντες.   Eἰ   δέέ  
τις   προσέέχοι   τὸν   νοῦν,   εἴσεται  
φυλαττοµμέένην   ἑκατέέραν.   ὥσπερ   γὰρ   ἡ  
µμὲν   ὑγρόότης   µμόόνη   χωρὶς   θερµμόότητος   ἢ  
ψύύξεως  ἐπιφανοῦς  ὑγραίίνει  τὸ  σῶµμα,  τῆς  
θερµμόότητος   θερµμαινούύσης,   οὕτως   καὶ   ἡ  
σύύνοδος   ἀµμφοτέέρων   ἀµμφόότερα   φαίίνεται  
δρῶσα.   Κατὰ   µμὲν   οὖν   τὰ   τῶν   γλυκέέων  
ὑδάάτων  λουτρὰ  συµμϐαίίνει   τοῦτο,   κατὰ  δὲ  
τὰ   εἱληθερῆ   τὸ   ξηραῖνον   αἴτιον  
ἐπιπλέέκεται   τῷ   θερµμαίίνοντι.   Τοιοῦτος  
γὰρ   ὁ   θερινὸς   ἥλιος,   ὥστ'ʹ   εἰκόός,   ὅσοι  
γυµμνοὶ  τὸ  πλεῖστον  ἐν  αὐτῷ  διατρίίϐουσιν,  
ὥσπερ   οἵ   τε   θερισταὶ   καὶ   οἱ   ναῦται,  
σκληρὸν   καὶ   ξηρὸν   αὐτῶν   γίίγνεσθαι   τὸ  
δέέρµμα   παραπλησίίως   τῷ   τῶν   φολιδωτῶν  
ζῴων.    
Ὥσπερ   οὖν   αἱ   φυσικαὶ   τῶν   σωµμάάτων  

ἰδιόότητέές  τε  καὶ  τῆς  ὅλης  οὐσίίας  διαφορᾷ  
τε   τοῦ   δέέρµματος   κατὰ   σκληρόότητα   καὶ  
µμαλακόότητα  πυκνόότητάά   τε   καὶ  µμανόότητα  
διαφόόρων  µμὲν  ἐδεσµμάάτων  τε  καὶ  ποµμάάτων  
χρῄζουσιν,   οὐχ   ὁµμοίίως   δ'ʹ   ἀλλήήλαις  
ἅπασαι  διατίίθενται  θερµμαινόόµμεναίί  τε  καὶ  
ψυχόόµμεναι,   οὕτως   αἱ   δι'ʹ   ἔθος   [γε]  
γινόόµμεναι   ταῖς   φυσικαῖς   παραπλήήσιαι  
τὴν  αὐτὴν  ἐκείίναις   ἴσχουσιν  ὠφέέλειάάν  τε  
καὶ  βλάάϐην  ἐκ  τῆς  τῶν  ἐσθιοµμέένων  τε  καὶ  
πινοµμέένων   ψυχόόντων   τε   καὶ  
θερµμαινόόντων   ἀλλοιώώσεως.   Ἀραιὸν   µμὲν  
γὰρ   καὶ   µμαλακὸν   σῶµμα   ῥᾳδίίως   πάάσχει  
θερµμαινόόµμενόόν   τε   καὶ   ψυχόόµμενον,  
πυκνὸν   δὲ   καὶ   σκληρὸν   ἀνέέχεταίί   τε   καὶ  

mêmes  causes.    
Assurément,   il   arrive   qu’on   se   trompe   aussi  

semblablement  sur  les  facteurs  réchauffants.  En  tout  
cas,   quand   une   cause   réchauffante,   comme   par  
exemple   le   soleil,   se   trouve   pendant   longtemps   en  
contact   avec   un   corps,   elle   produit   la   disposition  
contraire   à   celle   qui   la   caractérise   à   l’origine.   En  
effet,  à  l’origine,  en  nous  échauffant,  elle  fait  fondre  
nos   substances   liquides,   détend   notre   peau   et  
ramollit   nos   chairs  ;   mais   si   un   individu   dénudé  
passe   trop   de   jours   au   soleil   à   la   saison   d’été,   sa  
peau  devient  desséchée  et  dure  pour  cette  raison,  et  
ses   chairs   deviennent   sèches.   Mais,   dans   un   cas  
pareil,   il  y  a  l’action  non  pas  de  la  seule  chaleur  de  
longue  durée,  mais  aussi  de  la  sècheresse  qui  lui  est  
attelée.   Et   il   arrive   souvent   vraiment   que   ce   point  
nous   fasse   nous   tromper   dans   les   raisonnements  
relatifs   aux   causes,   puisque   la   cause   greffée   sur   la  
première   a   été   négligée.   En   effet,   il   faudrait   que  
nous   ayons   à   l’esprit   que   telle   chose   produit   une  
chaleur   humide   tandis   que   telle   autre   produit   une  
chaleur  sèche,  ce  que  nous  ne  faisons  pas  parfois.  Et,  
pour   cette   raison,   nous   nous   trompons   sur   la  
fonction   propre   à   chaque   cause,   du   fait   de   notre  
négligence.   Mais   si   l’on   est   attentif,   on   saura   que  
chacune  en  particulier  mérite   surveillance.  En  effet,  
de   même   que   l’humidité   seule,   sans   chaleur   ni  
refroidissement  manifeste,  humidifie  le   corps,  alors  
que   la   chaleur   réchauffe,   de  même   il   est  manifeste  
aussi   que   la   congruence  de   l’une   et   l’autre  produit  
l’un   et   l’autre   effet.   Voilà   donc   ce   qui   se   produit  
dans   les   bains   d’eau   douce,   et,   dans   les   bains  
chauffés  au  soleil,  la  cause  desséchante  se  greffe  sur  
la   cause   réchauffante.   En   effet,   le   soleil   d’été   est  
d’une   telle   nature   que,   naturellement,   chez   tous  
ceux   qui   y   passent   la   plupart   de   leur   temps  
dénudés,   comme  les  moissonneurs  et   les  marins,   la  
peau   devient   dure   et   sèche   comme   celle   des  
animaux  à  écailles.    
Donc,   de  même   que   les   propriétés   naturelles   des  

corps   et   de   toute   l’essence   dont   la   peau   varie   en  
dureté   et   mollesse,   ainsi   qu’en   densité   et  
inconsistance,   ont   besoin   de   différentes   variétés  
d’aliments   et   de   boissons   alors   que   toutes   ne  
réagissent   pas   semblablement   au   réchauffement   et  
au  refroidissement,  de  même  les  propriétes  naissant  
de   l’habitude   et   comparables   aux   propriétés  
naturelles   ont   la  même  utilité  et   la  même  nuisance  
que   ces   dernières   du   fait   de   l’altération   que  
produisent   aliments   et   boissons,   ainsi   que   facteurs  
refroidissants   et   réchauffants.   En   effet,   un   corps  
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καταφρονεῖ   τῶν   ἔξωθεν   αὐτῷ  
προσπιπτόόντων   ἁπάάντων,   οὐ   µμόόνον   εἰ  
θερµμαίίνοιεν   ἢ   ψύύχοιεν,   ἀλλ'ʹ   εἰ   καὶ  
σκληρὸν   εἴη   τι   καὶ   τραχύύ.   Διὸ   καὶ  
χαµμευνίίας  ἀνέέχεται  ταῦτα,  τῶν  ἐναντίίως  
διακειµμέένων  οὐ  φερόόντων  αὐτάάς·∙  καὶ  γὰρ  
θλᾶται   ῥᾳδίίως   καὶ   ψύύχεται   καὶ   πᾶν  
ὁτιοῦν  ἑτοίίµμως  πάάσχει.    

mince  et  mou  subit  facilement  un  réchauffement  et  
un   refroidissement,   et   un   corps   dense   et   sec  
supporte   et   brave   tout   ce   qui   lui   arrive   de  
l’extérieur,  que  cela   soit  non  seulement   réchauffant  
ou   refroidissant,   mais   aussi   dur   et   rude.   C’est  
pourquoi  ces  corps  supportent  même  de  dormir  par  
terre,   alors   que   ceux   qui   sont   dans   la   disposition  
contraire   ne   le   supportent   pas.   Et   de   fait,   ces  
derniers   sont   facilement   meurtris,   refroidis,   et   ils  
sont  prompts  à  subir  l’effet  de  quoi  que  ce  soit.  

  
Dans  ce  développement  consacré  aux  choses  qui  nous  arrivent  de  l’extérieur,  Galien  

distingue   d’emblée   les   effets   que   ces   éléments   produisent   en   surface   et   en  
profondeur.  Il  affirme  que,  dans  les  deux  zones,  un  changement  a  lieu,  mais  qu’il  se  
traduit   par   des   manifestations   contraires  :   par   exemple,   lorsqu’un   corps   prend   un  
bain  froid,  il  se  refroidit  d’abord  en  surface  au  niveau  de  la  peau,  mais,  ensuite,  il  se  
réchauffe   aussi   en   profondeur,   puisque   le   resserrement   de   la   peau   permet   la  
confinement  de  la  chaleur  interne  ;  naturellement,  le  bain  froid  ne  doit  pas  être  trop  
prolongé,  faute  de  quoi  on  produirait  une  hypothermie  généralisée.    
Galien  distingue  donc  les  effets  premiers  et  les  effets  accidentels,  qui  sont  contraires  

aux  premiers.  Il  en  va  de  même  pour  une  cause  prioritairement  réchauffante  comme  
le  soleil,  qui  dans  un  premier  temps  détend  et  amollit  la  peau,  mais,  dans  un  second  
temps,  la  durcit  et  la  dessèche.  Galien  souligne  qu’il  est  courant  de  se  tromper  sur  ce  
point,  parce  qu’on  néglige  la  cause  secondaire  qu’il  dit  «  greffée  sur  la  première  »  (ἡ  
ἐπιπλεκοµμέένη  αἰτίία).   Par   exemple,   pour   la   chaleur,   il   faut   se   rappeler   qu’il   existe  
une   chaleur   humide   et   une   chaleur   sèche.  Ainsi   un   bain  d’eau  douce   apporte   une  
chaleur  humide,  mais  un  bain  au  soleil  une  chaleur  sèche.  Tous  ces  éléments  doivent  
être   pris   en   considération   dans   l’hygiène   sportive  :   en   effet,   un   sportif   n’aura   pas  
besoin   du  même   type   de   bain   selon   qu’il   pratiquera   son   activité   à   l’ombre   ou   au  
soleil,  au  sec  ou  dans  un  espace  humide.    
Vient   ensuite   un   développement   sur   les   différentes   qualités   de   peau   et   de   chair.  

Selon  Galien,  chacune  nécessite  par  nature  une  alimentation  particulière  et  présente  
une   résistance   différente   aux   éléments   extérieurs.   Pour   autant,   les   propriétés   de   la  
peau  et  de  la  carnation  peuvent  être  altérées  par  l’alimentation  de  façon  permanente  ;  
on   parle   alors   de   propriétés   acquises.   Ces   dernières   permettent   notamment   de  
corriger   l’intolérance   naturelle   de   certains   corps   face   aux   agressions   extérieures   en  
tout   genre  :   ainsi,   par   exemple,   grâce   à   une   nourriture   adaptée,   une   chair  
naturellement  lâche  et  humide  pourra  devenir  plus  ferme  et  plus  sèche  au  point  de  
supporter  plus  facilement  les  agressions  extérieures.  Ce  point  est  sans  doute  à  retenir  
pour   les   sportifs   qui   pratiquent   des   sports   de   contact   violents  :   pour   se   prémunir  
contre   les   coups   et   les   blessures,   ils   auront   intérêt   à   consommer   des   aliments   qui  
épaississent  et  durcissent  la  peau.  
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Bains.  
  
L’hygiène  sportive  inclut  également  la  pratique  réglée  de  bains  en  eau  chaude  et  en  

eau  froide.  Certes,  en  théorie,  après  l’effort,  le  bain  n’est  pas  nécessaire  si  les  exercices  
et   l’apothérapie   ont   été   effectués   de   façon   équilibrée,   mais,   dans   certains   cas  
difficiles,  un  bain  chaud  peut  avoir  un  effet  apothérapeutique  complémentaire  pour  
assouplir  et  détendre  les  chairs  comme  pour  favoriser  l’évacuation  des  résidus  restés  
dans  les  pores817.  Cependant,  dans  la  pratique  il  en  va  autrement818.  
  
Ainsi,   par   exemple,   après   l’entraînement,   il   est   recommandé   aux   athlètes   de  

prendre  un  bain  chaud,  puis  un  bain  froid  pas  trop  long.  Le  chapitre  8  du  troisième  
livre  du  traité  d’Hygiène  évoque  cet  usage,  qui  est  également  adopté  à  juste  titre  par  
Théon819  :    

  
Ὅθεν   οὐδὲ   χρονίίζειν   ἐπὶ   πλέέον   ἐν   τῷ  

ψυχρῷ   προσήήκει   τὸν   οὕτω   λουσάάµμενον,  
ἀλλ'ʹ,  ὥσπερ  καὶ  αὐτὸς  ὁ  <Θέέων>  τοῦτόό  γε  
παρετήήρησεν  ὀρθῶς,  φυλακτέέον  ἐστὶ  τὴν  
ἐν   τῷ   ψυχρῷ   διατριϐήήν,   ὡς   τὴν   ἐκ   τῆς  
ζεστολουσίίας  ἀναλύύουσαν  ὠφέέλειαν.    

   C’est  pourquoi   il   convient  que   celui  qui  prend  ce  
bain  ne  passe  pas  non  plus  trop  de  temps  dans  l’eau  
froide,   mais,   comme   l’a   aussi   observé   Théon   lui-‐‑
même,   qui   du   moins   sur   ce   point   a   raison,   il   faut  
éviter  les  bains  prolongés  en  eau  froide  parce  qu’ils  
font  perdre  le  bénéfice  de  l’eau  chaude.    

  
Une   fois   de   plus,   Galien   reconnaît   l’efficacité   de   certaines   pratiques   auxquelles  

recourent  les  entraîneurs.  Cependant,  dans  sa  mise  en  garde  contre  les  effets  néfastes  
d’un   bain   froid   trop   prolongé,   on   peut   deviner   que   Galien   a   déjà   eu   l’occasion  
d’observer   une   telle   erreur  ;   c’est   donc   la   preuve   que   les   moniteurs   sportifs   se  
trompent   parfois   et   que   la   présence   d’un   médecin   coordinateur   est   toujours   utile  
pour   éviter   les   bévues   en   tout   genre.   Sans   doute   la   pratique   d’un   long   bain   froid  
après  le  bain  chaud  était-‐‑elle  expliquée  par  l’espoir  infondé  d’une  fortification  de  la  
chair  et  d’un  resserrement  de   la  peau   favorable  à   la  conservation  de   la  chaleur.  Au  
contraire,  Galien  y  voit  la  cause  d’une  annulation  des  effets  relaxants  du  bain  chaud  
et  d’un  refroidissement  du  corps  en  profondeur.  C’est  encore  la  preuve,  s’il  en  fallait  
une,   qu’une   bonne   pratique   hygiénique   suppose   la   maîtrise   des   qualités   et   des  
quantités.    
  
En  outre,  dans   tous   les  cas,   il   convient  de  prendre  un  bain  pour  se  nettoyer  de   la  

sueur   et   la   poussière   venues   engluer   le   corps   des   sportifs   (ἀποπλύύνασθαι   τὸν  
ἱδρῶτα   καὶ   τὴν   κόόνιν).   Dans   ces   conditions,   il   faut   seulement   faire   une   traversée  
jusqu’au  bassin,  et  non  pas  s’attarder  dans  le  bain  comme  ceux  cherchent  à  s’adoucir  
sans   faire  d’exercice.   Il   ne   faut  pas  non  plus  passer   trop  de   temps  dans   la  piscine  ;  

                                                
817  De  sanitate  tuenda  II  4  (K.  VI  184,  8-‐‑12  =  CMG  5.4.2  p.  81).      
818  L’essentiel  du  chapitre  4  du  troisième  livre  du  traité  d’Hygiène  est  consacré  aux  bains  qui  suivent  les  exercices  

(De  sanitate  tuenda  III  4,  K.  VI  183-‐‑189  =  CMG  5.4.2  p.  81-‐‑84).    
819  De  sanitate  tuenda  ΙΙΙ  8  (K.  VI  212,  8-‐‑11  =  CMG  5.4.2  p.  93).  Sur  l’ensemble  de  ce  passage,  voir  I.C.2.c.  
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une   fois   nettoyé,   le   patient   doit   se   diriger   rapidement   vers   une   eau   modérément  
froide   conformément   au   caractère   modéré   de   sa   nature.   (Διαϐαδίίσαι   τοιγαροῦν  
χρῄζει   µμόόνον   ἄχρι   τῆς   δεξαµμενῆς,   οὐκ   ἐνδιατρῖψαι   τῷ   βαλανείίῳ   καθάάπερ   οἱ  
χωρὶς   τοῦ   γυµμνάάσασθαι   καθέέψοντες   ἑαυτούύς.   Oὐ   µμὴν   οὐδ'ʹ   ἐγχρονίίζειν   ἐν   τῇ  
κολυµμϐήήθρᾳ   δεῖται,   περιπλυνάάµμενος   δ'ʹ,   ὡς   εἴρηται,   πρὸς   τὸ   ψυχρὸν   ὕδωρ  
ἐπειγέέσθω.  Σύύµμµμετρον  δ'ʹ  ἔστω  καὶ  τοῦτο  τῇ  συµμµμέέτρῳ  φύύσει  τοῦ  σώώµματος820.)  
  
Cependant,  la  prise  d’un  bain  en  eau  froide  (λούύσασθαι  ψυχρῷ,  ψυχρολουσίία)  ne  

va  pas  de  soi821  :  à  une  telle  température,  le  bain  renforce  le  corps  et  la  peau  contre  les  
agressions   extérieures,  mais   un   enfant   ne   doit   pas   s’y   risquer   au   risque   de   voir   sa  
croissance   empêchée.   Pour   tirer   profit   de   l’eau   froide,   il   lui   faut   en   effet   attendre  
d’être  devenu   suffisament  grand,   c’est-‐‑à-‐‑dire   âgé  d’environ  vingt-‐‑quatre   ans   (κατὰ  
τὴν   τετάάρτην   ἑϐδοµμάάδα   µμεσοῦσαν822).   On   s’habitue   alors   à   cet   usage   de   façon  
progressive.  L’initiation  aura  lieu  de  préférence  au  début  de  l’été  un  jour  où  l’air  du  
gymnase  est  tempéré  (γυµμναστήήριον  εὐκρατόότατον),  pour  éviter  que  la  découverte  
de   l’eau   froide   ne   soit   trop   brutale.   Le   jeune   homme   devra   agir   avec   courage   et  
sérénité,  plus  encore  que  d’habitude  (ἔστω  δὲ  καὶ  κατὰ  τὴν  ψυχὴν  εὔθυµμόός  τε  καὶ  
φαιδρὸς   ὁ   µμέέλλων   χρήήσασθαι   τῷ   ψυχρῷ   νεανίίας,   εἴπερ   ποτὲ   ἄλλοτε,   καὶ   τόότε  
µμάάλιστα…  µμὴ  βλακεύύων).    
La   séance   commencera   par   un   massage   préparatoire   plus   long   et   virulent   que  

d’habitude,   avec   un   tissu   de   lin   particulièrement   dur   (σινδόόσιν…   σκληροτέέρων  
ὀθονίίων).  Si   les  préparateurs  physiques  peuvent  utiliser  des  gants  rêches  (χειρῖδας  
ῥαπτὰς)  pour  que  l’action  soit  plus  homogène,  c’est  encore  mieux.  Viennent  ensuite  
le  massage  habituel  avec  de  l’huile,  puis  la  séance  d’exercices  aussi  nombreux  mais  
plus   rapides   qu’à   l’accoutumée.   Ensuite,   c’est   la   découverte   de   l’immersion   dans  
l’eau  froide,  d’un  coup  (ἀθρόόως),  pour  éviter  tout  frissonnement.  Au  sortir  du  bain,  
le   jeune  homme  bénéficiera  d’une   friction  particulièrement   longue,   avec  de   l’huile,  
jusqu’à  ce  que  son  corps  soit  réchauffé  ;  puis,  conformément  à  ses  besoins,  il  prendra  
un  repas  avec  plus  de  nourriture  et  moins  de  boisson  que  d’habitude.  Le  lendemain,  
les   corps   des   jeunes   gens   ayant   bénéficié   de   ce   traitement   seront   en  meilleur   état,  
aussi  lourds  certes,  mais  plus  ramassés,  plus  musclés,  plus  toniques,  et  leur  peau  sera  
plus   ferme   et   plus   dense   (εὐεκτικώώτεροι…   τὸν   µμὲν   τοῦ   σώώµματος   ὄγκον   ἴσον  
ἔχοντες  τῷ  πρόόσθεν,  ἐσφιγµμέένον  δὲ  καὶ  µμυωδέέστερον  καὶ  συντονώώτερον  καὶ   τὸ  
δέέρµμα  σκληρόότερόόν  τε  καὶ  πυκνόότερον).    
Le   même   protocole   devra   être   respecté   pendant   quatre   jours.   À   partir   du  

cinquième,   le   renforcement   pourra   être   accentué   si   le   jeune   homme   retourne   dans  
l’eau  froide  après  son  second  massage.  Un  troisième  bain  en  revanche  est  déconseillé.  
La  durée  de  l’immersion  est  laissée  à  l’appréciation  du  personnel  encadrant,  selon  la  
facilité  avec  laquelle  le  corps  sorti  du  bain  retrouve  une  température  et  une  couleur  
qui  trahissent  le  retour  de  la  chaleur.  
                                                

820  De  sanitate  tuenda  III  4  (K.  VI  185,  3-‐‑8  =  CMG  5.4.2  p.  81-‐‑82).    
821  De  sanitate  tuenda  III  4  (K.  VI  186-‐‑187  =  CMG  5.4.2  p.  82-‐‑83).  
822  Littéralement  «  au  milieu  de  sa  quatrième  période  de  sept  ans  ».  
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Huiles.  
  
Pour   un   meilleur   résultat,   les   frictions   se   font   généralement   avec   de   l’huile   de  

massage823,  comme  le  rappelle  un  passage  du  Sur  la  faculté  des  médicament  simples.    
En  effet,  dans  le  chapitre  5  du  deuxième  livre  de  ce  traité,  lorsque  Galien  examine  

les  vertus  de  l’huile,  il  se  montre  critique  à  l’égard  des  médecins  empiriques,  qui  se  
fondent  sur  l’observation  des  massages  sans  chercher  par  une  véritable  investigation  
à  connaître  la  cause  de  leur  efficacité.  C’est  à  cette  l’occasion  que  Galien  fait  référence  
aux   onctions   d’huile   pratiquées   sur   les   athlètes   et   sur   les   jeunes   sportifs   de   la  
palestre824  :  

  
Διὰ   τίί   τρίίϐουσιν   ἐλαίίῳ   τοὺς   ἀθλητὰς   οἱ  

γυµμνασταίί;   Διὰ   τίί   δὲ   καὶ   οἱ   παιδοτρίίϐαι  
τοὺς   παῖδας;   Ἔνεστι   γὰρ   ἑκάάστου   τῶν  
τοιούύτων  προϐληµμάάτων   ἐµμπειρικὴν   αἰτίίαν  
ἀποδοῦναι,   …   τοὺς   …   ἀθλητὰς   ἐν   ἐλαίίῳ  
τρίίϐειν   τῶν   γυµμναστῶν   φησόόντων   ἂν,   ὅτι  
καὶ   τοὺς   προϋπάάρχοντας   κόόπους   λύύει  
τοῦτο   καὶ   τοὺς   µμέέλλοντας   πραΰνει   καὶ  
αὐτὴν   τὴν   τρίίψιν   ὁµμαλὴν   καὶ   πραεῖαν  
τελέέως   ἀπεργάάζεται   καὶ   πρὸς   τὰς  
µμελλούύσας   κινήήσεις   παρασκευάάζει   τὸ  
σῶµμα.   Διὰ   τὰ   αὐτὰ   δὲ   ταῦτα   καὶ   οἱ  
παιδοτρίίϐαι   τοὺς   παῖδας   ἀλείίφειν   ἐροῦσι  
καὶ   πρὸ   τῶν   γυµμνασίίων   καὶ   µμετὰ   τὰ  
γυµμνάάσια.   Διὰ   τίί   µμέέντοι   τὸ   ἔλαιον   ἴαµμα  
κόόπων  ἐστὶν,  οὐκ  ἔτι  οὔτε  γυµμναστὴς  οὔτε  
παιδοτρίίϐης   οὔτ'ʹ   ἰατρὸς   ἐµμπειρικὸς  
ἐπίίσταται.  Οὐ  µμὴν  οὐδ'ʹ  ὅτι  µμὴ  γινώώσκουσιν  
ἀφίίστανται  τῶν  ἐναργῶς  φαινοµμέένων.    

   Pourquoi   les   programmateurs   sportifs   font-‐‑ils  
frotter825      les  athlètes  avec  de  l’huile  ?  Et  pourquoi  
les  pédotribes  eux  aussi  frottent-‐‑ils  les  enfants  avec  
de  l’huile  ?  De  fait,  pour  chacun  des  problèmes  de  
ce   genre,   il   est   possible   de   donner   une   cause  
empirique  :   …   les   programmateurs   sportifs  
diraient   qu’ils   font   frotter   les   athlètes   avec   de  
l’huile   parce   que   cette   action   dissout   les   fatigues  
préexistantes,   adoucit   celles   à   venir,   rend   la  
friction   elle-‐‑même   parfaitement   homogène   et  
douce,  et  prépare   le   corps  au  mouvement  à  venir.  
Quant   aux   pédotribes,   eux   aussi   diront   que   c’est  
pour   ces   mêmes   raisons   qu’ils   enduisent   les  
enfants   à   la   fois   avant   les   exercices   physiques   et  
après   les   exercices   physiques.   Toutefois,   la   raison  
qui  explique  que  l’huile  guérisse  les  fatigues,  il  n’y  
a  plus   ni  maître  de   gymnastique,   ni   pédotribe,   ni  
médecin   empirique   qui   la   sache.   Pourtant,   même  
cette   méconnaissance   ne   les   fait   pas   se   détacher  
des  phénomènes  manifestes.    

  
Ce  passage  constitue  donc  une  charge  contre  la  médecine  strictement  empirique,  

qui  se  moque  des  enseignements  apportés  par  la  raison.  Les  maîtres  de  gymnastique,  
qui   encadrent   les   athlètes,   et   les   pédotribes,   chargés   des   enfants,   sont   présentés  
implicitement   comme   les   adeptes   de   ce   savoir,   auquel   un   vrai   médecin   apporte  
toujours  des  informations  complémentaires,  voire  contradictoires.  Ce  passage  remet  
donc   en  question   les   compétences   théoriques  des   entraîneurs   sportifs,   qui   ignorent  
l’effet  précis  de  l’huile  à  l’intérieur  du  corps,  mais  il  ne  conteste  pas  leur  savoir-‐‑faire  
technique.   Au   contraire,   les   maîtres   de   gymnastique   et   les   pédotribes   empiristes  
connaissent   bien   l’intérêt   de   l’huile   dans   le   massage   des   athlètes   et   des   enfants  :  
                                                

823  Voir  Thuillier  2008,  Felsenheld  2012-‐‑a.  
824  De  simplicium  medicamentorum  temperamentis  ac   facultatibus   II  5  (K.  XI  476,  2  -‐‑  476,  5  ;  476,  7-‐‑17).  Sur  ce  texte,  

voir  aussi  I.C.1.c.  
825  Sur  le  sens  factitif  à  donner  ici  au  verbe  τρίίϐουσι,  alors  que  dans  la  phrase  suivante  ce  terme  a  plutôt  un  sens  

transitif  direct  classique,  voir  I.C.1.c..  Idem  plus  loin  pour  τρίίϐειν  (factitif)  et  ἀλείίφειν  (transitif  direct).  



310  

l’utilisation  de   ce  produit  permet  d’éviter   les   fatigues,  de   favoriser   la   friction   et  de  
stimuler  efficacement  le  corps.  De  plus,  ce  texte  reconnaît  une  fois  encore  l’utilité  de  
recourir  aux  massages  avant  et  après  les  exercices  physiques.  
  
Souvent,  les  massages  sont  réalisés  avec  des  huiles  diaphorétiques  parfumées,  qu’ils  

aient   lieu   avant,   pendant   ou   après   la   séance   d’entraînement.  Ainsi   les   athlètes   qui  
bénéficient   d’un   encadrement   complet   sont-‐‑ils   enduits   d’huile   de   massage   juste  
avant,   pendant   et   après   l’activité   sportive826.   La   dernière   friction,   qui   succède  
immédiatement  au  bain  pris  après  l’effort,  est  particulièrement  importante,  puisque  
le   mélange   de   l’eau   douce   et   de   l’huile   appelé   ὑδρέέλαιον   permet   à   la   fois   la  
réhydratation  et  la  relaxation  du  corps827.  Dans  le  chapitre  25  du  deuxième  livre  du  
Sur  les  facultés  des  médicaments  simples,  Galien  fait  en  effet  l’éloge  du  massage  où  l’on  
frotte  avec  de  l’huile  son  corps  mouillé  d’eau  ;  pour  ce  type  de  friction,  les  Anciens  
emploient   le   verbe   χυτλοῦσθαι.   Cette   pratique   est   généralement   plus   efficace   que  
celle  qui  consiste  à  s’enduire  d’huile  à  sec,  désignée  par  le  verbe  ξηραλειφεῖν,  donné  
par  Galien  à  l’actif,  mais  qui  s’emploie  aussi  sans  doute  à  la  voix  médio-‐‑passive828.  
  
En  outre,  le  corpus  galénique  donne  de  riches  informations  sur  la  composition  et  la  

fabrication   des   huiles   de   massage829.   La   base   du   produit   est   généralement   l’huile  
d’olive,   dont   la   qualité   varie   selon   la   provenance   et   la   technique   d’extraction.  
Idéalement,  elle  doit  être   fine  pour  éviter  que   les  pores  de   la  peau  ne  se  bouchent,  
mais   aussi   non   astringente,   pour   empêcher   que   les   pores   ne   se   resserrent.   Galien  
recommande   notamment   l’utilisation   de   l’huile   sabine,   qui   vient   d’Italie.   Les  
principales  huiles  parfumées  qu’il  conseille  sont  les  huiles  de  sapin,  de  peuplier,  de  
camomille,   d’aneth,   de   marjolaine  ;   celles   qui   sont   fabriquées   avec   le   romarin   ou  
certaines  racines  sont  d’une  qualité  inférieure,  mais  semblent  plus  faciles  à  acquérir.  
Pour  la  relaxation,  Galien  préconise  également  l’huile  d’Égypte,  peut-‐‑être  faite  avec  
la  noix  de  ben,  mais  aussi  les  huiles  de  ricin  et  de  raifort,  parfumées  aux  essences  de  
lis,  de  raisin,  d’iris,  de  marjolaine  ou  de  fleur  de  Commagène.  
Pour   mélanger   efficacement   les   essences   aromatiques   à   l’huile   qui   sert   de   base,  

Galien   recommande  une   longue  macération   à   froid.  Cependant,   afin  de  gagner  du  
temps,   il   est   aussi   possible   de   cuire   la   préparation,   à   certaines   conditions.   Tout  
d’abord,   pour   compenser   l’évaporation   du   produit,   il   est   conseillé   de   rajouter   de  
l’eau,   ou   bien   du   vin   si   le   remède   est   destiné   à   guérir   des   douleurs   articulaires.  
Galien   conseille   en   outre   de   procéder   à   une   cuisson   modérée,   au   bain-‐‑marie   par  
exemple,  pour  éviter  que  les  propriétés  de  l’huile  ne  s’évaporent  dans  les  fumées  de  
la  cuisson.  De  plus,  si   l’on  incorpore  à  la  préparation  différents  types  de  résines  ou  

                                                
826  Sur  ce  point,  voir  Thuillier  2008,  Algrain,  Brisart,  Jubier-‐‑Galinier  2008,  Malissard  2002,  Lenoir  1995,  Rebuffat  

1991  et  Ginouvès  1962.    
827  De  simplicium  medicamentorum  facultatibus  II  25  (K.  XI  532-‐‑534).    
828  Le  LSJ  et  le  Bailly  donnent  non  pas  ξηραλειφεῖν,  mais  ξηραλοίίφειν.  
829   Touze   2008,   Brun   2003,   Amouretti   1986   et   1993,   Faure   1987.   Les   informations   données   dans   ce  

développement  figure  en  De  sanitate  tuenda  III  10  et  IV  8  (K.  VI  219  et  287-‐‑292  =  CMG  5.4.2  p.  96  et  126-‐‑129).    
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bien   de   la   cire,   qui   rendent   l’huile   plus   épaisse,   on   favorise   la   conservation   du  
produit830.  
Or,  si  Galien  recommande  en  priorité  l’usage  d’huiles  parfumées,  il  ne  s’oppose  pas  

pour  autant  à  ce  que  certains  produits  soient  dépourvus  de  parfum  :  mieux  vaut  un  
produit  efficace  et  sans  odeur  qu’un  attrape-‐‑nigaud  parfumé.  Galien  invite  en  effet  à  
la  prudence  vis-‐‑à-‐‑vis  des  parfums  et  des  parfumeurs,  célèbres  notamment  pour  leurs  
ruses  commerciales831.    

Polémiques  autour  des  huiles  :  vertus,  parfums  et  sudation.  
  
Enfin,  dans  le  traité  Sur  les  facultés  des  médicaments  simples,  Galien  déplore  que,  chez  

certains  de  ses  confrères,  les  huiles  de  massage  fassent  l’objet  d’un  inutile  bavardage  
(φιλολογίία)  qu’il  résume  ainsi832  :    
                                                

830  L’huile  de  sapin  correspond  à  tout  type  de  fatigue  (De  sanitate  tuenda  IV  8,  K.  VI  287,  4  -‐‑  288,  8  =  CMG  5.4.2  p.  
126-‐‑127)  :  il  faut  jeter  la  graine  dans  l’huile,  quelle  que  soit  la  saison  ;  il  est  mieux  de  broyer  la  graine  au  préalable,  
car   ainsi   elle   remplira   plus   vite   l’huile   de   sa   qualité   particulière  ;   après   plusieurs  mois   de  macération,   il   faut  
retirer  la  graine  et  filtrer  le  liquide  à  travers  du  lin.  Il  faut  que  l’huile  utilisée  soit  relaxante,  comme  l’huile  sabine  ;  
la  recette  comporte  aussi  de  cire,  de  la  résine  de  pin,  de  la  résine  de  pomme  de  pin  ou  térébenthine.  La  cuisson  se  
fait  dans  deux  récipients,  au  bain  marie,  puis  à  feux  doux.  Comme  l’huile  de  sapin,  l’huile  de  fleurs  de  peuplier  
(K.  VI   288,   9   -‐‑   290,   2   =  CMG   5.4.2  p.     127-‐‑128)   est  diaphorétique   et  non  agressive.   Il   faut   prendre  des   fleurs  de  
peuplier  fermées  et  modérément  broyées  si  possible,  les  plonger  dans  l’huile  Sabine  ou  une  huile  équivalente  (car  
toutes   les   huiles   fines   et   non   astringentes   sont   identiques),   les   laisser   plusieurs  mois   dans   une  maison   chaude  
pour   que   la   qualité   et   la   vertu   des   fleurs   se   mêle   à   l’huile,   puis   presser   et   ôter   les   fleurs.   On   peut   ajouter  
éventuellement   de   la   cire   et   de   la   résine   pour   rendre   l’huile   plus   épaisse,   ou   bien   cuire   et   ajouter   de   l’eau   en  
surveillant  que  l’huile  ne  dégage  pas  des  fumées  odorantes.  D’autres,  plus  attentifs  encore,  procèdent  à  la  cuisson  
dans  deux  récipients,  au  bain-‐‑marie.  Galien  pour  sa  part  recommande  le  bain-‐‑marie  uniquement  pour  incorporer  
la  résine  et  la  cire.  Quand  on  cuit  le  produit,  on  ajoute  soit  de  l’eau  pour  éviter  la  cuisson  des  ingrédients,  soit  du  
vin  pour  obtenir  un  produit  qui  lutte  contre  la  goutte  et  l’arthrite.  Galien  conseille  aussi  l’huile  de  camomille  (K.  
VI  290,  16-‐‑  291,  1  =  CMG  5.4.2  p.  128)  seule  ou  incorporée  à  de  la  cire  et  de  la  résine.  Si  aucune  de  ces  huiles  n’est  à  
disposition,  il  est  facile  de  faire  de  l’huile  d’aneth,  diaphoretique  elle  aussi,  seule  ou  avec  de  la  résine  et  de  la  cire  ;  
l’aneth  doit  être   frais,  de  préférence  (K.  VI  290,  2-‐‑7  =  CMG  5.4.2  p.  128).  L’huile  de  marjolaine  (K.  VI  290,  7-‐‑11  =  
CMG  5.4.2  p.  128)  convient  pour  l’hiver  ;  mêlée  à  de  la  cire  ou  de  la  résine,  elle  dure  plus  longtemps.  Enfin,  Galien  
recommande   d’autres   huiles  moins   efficaces  mais   convenables   (K.  VI   290,   12   -‐‑   292,   3   =  CMG   5.4.2   p.   128-‐‑129)  
comme  l’huile  de  romarin  cuit,  mais  on  peut  remplacer   le  romarin  par  de   la  racine  de  bette  blanche,  de  courge  
sauvage,   de   guimauve   ou   de   vigne   blanche  :   toutes   donneront   leur   qualité   et   leur   vertu   à   une   huile  
diaphorétique.  On  peut  toujours  y  ajouter  cire  ou  résine  pour  un  obtenir  un  produit  plus  durable.  

831   Aux   yeux   de   Galien,   les   fabricants   d’huiles   qui   sont   à   la   fois   pharmaciens   et   parfumeurs   exercent   une  
profession  bâtarde,  puisque  leurs  produits  peuvent  trouver  une  application  à  la  fois  dans  la  médecine  et  dans  le  
maquillage  (voir  Totelin  2008  p.  227).   Ils  risquent  donc  d’inciter  au  plaisir  pervers  de   la  parfumerie   les  athlètes  
auxquels   ils   vendent   leurs   huiles   de  massage.   Or,   pour   un   sportif,   le   port   du   parfum   représente   une   double  
dénaturation,  qui  trahit  à  la  fois  sa  féminisation  et  l’altération  de  son  odeur  corporelle.  Certes,  les  contacts  entre  
ces   vendeurs   et   les   athlètes   sont   réduits   dès   lors   que   les   propriétaires   de   gymnase   assurent   eux-‐‑mêmes  
l’approvisionnement  en  huile  de   leur  établissement   (voir  Thuillier  2008  p.  306  et  309),  mais  un  tel  usage  ne  fait  
pas  pour  autant  disparaître   la  menace  des  parfumeurs.  Sans  doute,  à   l’entour  des  gymnases  et  des  palestres,   le  
commerce  des  parfums  représente-‐‑t-‐‑il  un  marché  conséquent.  Pour  déjouer  la  concurrence,  les  fabricants  les  plus  
malhonnêtes   n’hésiteront   pas   à   recourir   à   la   ruse  :   ainsi,   par   exemple,   ils   peuvent   ajouter   dans   une   huile   un  
ingrédient   parfumé   qui   séduira   les   clients.   Ce   genre   de   pratique   est   attesté   dans   un   passage   du   traité   Sur   la  
méthode  thérapeutique  (De  methodo  medendi  VII  6,  K.  X  477,  5-‐‑8)  :  Galien  y  condamne  l’usage  effronté  qui  consiste  à  
introduire,  au  dernier  moment,  du  thym  dans  un  remède.  En  effet,  ce  qui  compte,  c’est  non  pas  la  manifestation  
olfactive  d’un  ingrédient,  mais  la  manière  dont  l’ingrédient  a  été  intégré  à  la  recette  de  façon  à  conférer  ses  vertus  
au  produit.  

832  De  simplicium  medicamentorum  facultatibus  II  3,  II  20-‐‑21  et  II  24  (K.  XI  467-‐‑469,  516-‐‑519).    
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Τὸ   µμὲν   οὖν   ἐπὶ   τῶν   ἐντόόµμων   ζώώων   εἰς  

τοὐναντίίον   ἀλλήήλοις   ἐπιχειρεῖν   αὐτοὺς,  
οὐδὲν   ἂν   ἴσως   εἶναι   θαυµμαστόόν·∙   ὅτι   δὲ  
κᾀκ   τῶν   ἡµμῖν   αὐτοῖς   συµμϐαινόόντων   εἰς  
ἑκάάτερον   ἐπιχειροῦσιν,   ἄξιον   ἤδη  
θαυµμάάζειν.   Οἱ   µμὲν   γὰρ   µμᾶλλον,   οἱ   δ'ʹ  
ἧττον   ἱδροῧν  φάάσκοντες,  εἴ  τις  ἀλείίψαιτο  
λουόόµμενος,   οὔθ'ʹ   οἱ   µμᾶλλον   εἰπόόντες  
ὁµμολογοῦσιν  ἀλλήήλοις  ὑπὲρ  τῆς  καθόόλου  
δυνάάµμεως   οὔθ'ʹ   οἱ   ἧττον.   Ἀλλὰ   τῶν   µμὲν  
µμᾶλλον  ἱδροῦν  φασκόόντων  ἡµμᾶς  ἔνιοι  µμὲν  
εἰς   θερµμόότητα   τὴν   αἰτίίαν   ἀναφέέρουσιν,  
ἔνιοι  δ'ʹ  εἰς  γλισχρόότητα,  τὸ  µμὲν  θερµμὸν  τῇ  
φύύσει   προκλητικὸν   ἱδρώώτων   φάάσκοντες  
ὑπάάρχειν   οἱ   πρόότεροι,   τὸ   δὲ   γλίίσχρον   οἱ  
δεύύτεροι,   θηρατικόόν   τε   καὶ   ἀθροιστικὸν  
γιγνόόµμενον   τῶν   τέέως   ἀποῤῥεόόντων   ἐν  
τάάχει   καὶ   διὰ   τοῦτο   λανθανόόντων   τὴν  
αἴσθησιν,   ἐπίίδηλον   οὕτως   ἐργάάζεσθαι   τὸ  
πλῆθος   τῶν   ἱδρώώτων.   Οἱ   δ'ʹ   ἧττον   ἱδροῦν  
φάάσκοντες   τοὺς   ἀλειψαµμέένους   ἐν  
λουτροῖς   καὶ   γυµμνασίίοις   οἱ   µμὲν  
ἐµμπλαστικὴν,   οἱ   δὲ   ψυκτικὴν   αὐτῷ  
δύύναµμιν  ἀνατιθέέασιν.  Καὶ  µμὲν  δὴ  κᾀκ  τῶν  
φαινοµμέένων   οἱ   µμὲν   ξηραίίνειν,   οἱ   δ'ʹ  
ὑγραίίνειν  αὐτόό  φασιν·∙  ὑγραίίνειν  µμὲν  ὅσοι  
πλέέον   ἱδροῦν   ὑπολαµμϐάάνουσι   τοὺς  
ἠλειµμµμέένους,  ξηραίίνειν  δὲ  καὶ  ἕτεροι.  Καὶ  
δὴ   καὶ   ἀπεριψύύκτους   διαφυλάάττειν   τοὺς  
ἀλειψαµμέένους,   οἱ  µμὲν   τῷ   πάάχει   τε   καὶ   τῇ  
γλισχρόότητι   δίίκην   ἀµμφιέέσµματόός   τινος   ἢ  
προϐλήήµματος   εἶργον   τὸ   κρύύος,   οἱ   δὲ   τῇ  
φυσικῇ   θερµμόότητι   καὶ   τὰ   πλησιάάζοντα  
συνεκθερµμαῖνον…  

   Qu’on   avance   des   opinions   contraires   sur   les  
insectes,   peut-‐‑être   ne   faudrait-‐‑il   en   rien   s’en  
étonner,   mais   qu’on   défende   des   points   de   vue  
contraires   sur   des   choses   qui   nous   arrivent   à   nous  
mêmes,  voilà  qui  mérite  que   l’on   s’étonne.  Les  uns  
pensent   qu’on   sue   plus   et   les   autres   qu’on   sue  
moins   si   l’on   est   enduit   dans   son  bain,  mais   ni   les  
premiers   ne   sont   d’accord   entre   eux   sur   la   vertu  
générale  de  l’huile,  ni  les  seconds.  Mais  parmi  ceux  
qui   disent   que   nous   suons   plus,   certains  
l’expliquent   par   la   chaleur,   les   autres   par   la  
viscosité,   les  premiers  disant  que  le  chaud  entraîne  
naturellement  la  sudation,  les  seconds  disant  que  le  
visqueux,   puisqu’il   est   de   nature   à   prendre   en  
chasse  et  à   rassembler  ce  qui   jusque  là   se  déversait  
vite   et   échappait   pour   cette   raison   à   la   sensation,  
produit   manifestement   une   grosse   quantité   de  
sueur.   Parmi   ceux   qui   disent   que   les   individus  
enduits  dans   les  bains  et   les  exercices   suent  moins,  
les  uns  attribuent  ce  phénomène  au   fait  que   l’huile  
peut   constituer   un   emplâtre,   les   autres   au   fait  
qu’elle   peut   réfrigérer.   En   outre,   en   se   fiant   aux  
phénomènes,  les  uns  disent  que  l’huile  déssèche,  les  
autres   qu’elle   humidifie  ;   ceux   qui   disent   qu’elle  
humidifie,   ce   sont   tous   ceux   qui   font   l’hypothèse  
que   les   individus  enduits   suent  davantage,  et   ceux  
qui   disent   qu’elle   assèche,   ce   sont   les   autres.   En  
vérité,   sur   le   fait   qu’elle   protège   les   individus  
enduits  en  leur  évitant  un    rafraîchissement,  les  uns  
disent   que   l’huile   repousse   le   froid   du   fait   de   son  
épaisseur   et   de   sa   viscosité   à   la   manière   d’un  
vêtement  ou  d’un  rempart,   les  autres  disent  qu’elle  
réchauffe   aussi   dans   le   même   temps   les   corps   qui  
sont  proches  d’elle  par  sa  chaleur  naturelle…    

    
Ainsi,   beaucoup  de  médecins   se   disputent   notamment   sur   les   qualités   de   l’huile.  

Toutes  les  théories  sont  envisagées  :  certains  pensent  que  l’huile  est  chaude,  d’autres,  
qu’elle   est   froide  ;   pour   certains,   un   produit   qui   sent   bon   est   chaud,   tandis   qu’un  
produit  malodorant   est   froid,   et   d’autres   sont   de   l’avis   contraire.  Or,   aux   yeux   de  
Galien,  ce  genre  de  controverse  est  indigne  de  la  science  médicale.  Tout  d’abord,  c’est  
une  erreur  de  faire  des  conjectures  sur  les  vertus  d’un  produit  à  partir  de  son  odeur,  
car  le  parfum  d’un  remède  ne  laisse  aucunement  augurer  son  effet.  Mais  surtout,  un  
bon  médecin  doit  s’intéresser  non  pas  simplement  aux  propriétés  de  l’huile,  mais  à  
l’effet   que   l’huile   produit   sur   le   corps  :   il   faut   rechercher   non   si   tel   médicament  
présente  telle  ou  telle  qualité,  mais  «  ce  qu’il  en  est  relativement  au  corps  humain  »  
(ὅπως  ἔχει  πρὸς  ἀνθρώώπινον  σῶµμα).  
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Pour   Galien,   l’huile   a   des   vertus   réchaufffantes  :   elle   permet   à   l’organisme   de  
retrouver   la   chaleur   dont   il   dispose   en   puissance.   Le   réchauffement   est   donc  
conditionné  par   la  nature   individuelle  de  chaque  patient.  Les  vertus  de  l’huile  sont  
exposées   dans   le   chapitre   24   du   deuxième   livre   du   traité   Sur   les   facultés   des  
médicaments  simples.  Comme  aliment,  l’huile  réchauffe  et  fait  grossir  le  corps.  Comme  
médicament,  elle  est  à  mi-‐‑chemin  entre  ceux  qui  réchauffent  et  ceux  qui  refroidissent,  
comme  une  couverture.  Galien  écrit  ainsi833  :    
  
Τὰ   φάάρµμακα   δὲ,   ὡς   κᾀν   τῷ   τρίίτῳ   περὶ  

κράάσεων  ἐδείίκνυµμεν,  τὴν  ἀρχὴν  τῆς  ἐπὶ  τὸ  
θερµμαίίνεσθαι   µμεταϐολῆς   ἐξ   ἡµμῶν  
λαµμϐάάνοντα,   τὰ   µμὲν   εἰς   ἶσον   ἡµμᾶς  
ἀντιθερµμαίίνειν  πέέφυκεν,  τὰ  δὲ  µμᾶλλον,  τὰ  
δ'ʹ   ἧττον.   Ἐκ   δὴ   τῶν   ἴσων  
ἀντιθερµμαινόόντων  ἔστι  τὸ  ἔλαιον.  ὑπάάρχει  
δ'ʹ   αὐτῷ   κᾀκ   τοῦ   γλίίσχρῳ   τε   εἶναι   καὶ  
δυσαποῤῥύύτῳ   καὶ   τῶν  πόόρων   ἐµμφρακτικῷ  
κατὰ   διττὸν   τρόόπον   ἐπαύύξειν,   ὡς   δοκεῖν  
τὴν   θερµμασίίαν.   Ἐκ   µμὲν   δὴ   τοῦ  
περιπλάάττεσθαι   δίίκην   ἀµμφιέέσµματος,   ἢ  
προϐλήήµματος,   ἐκ   δὲ   τοῦ   τοὺς   πόόρους  
ἐµμφράάττειν   τὸ   κωλύύειν   ἀποῤῥεῖν   ἔνδοθεν  
τὸ   πολὺ   τῆς   ἀτµμώώδους   θερµμόότητος.   Κατὰ  
ταῦτ'ʹ   οὖν   οὐδὲ   ξηραίίνεσθαι   τοῖς   σώώµμασιν  
ἡµμῶν   ἐπιτρέέπει,   πλὴν   εἰ   θερµμόόν   τε  
προσάάγοιτο  καὶ  χρόόνῳ  πλείίονι·∙  καὶ  ταύύτην  
αὐτοῦ   τὴν   δύύναµμιν   ἅπαντες   ἄνθρωποι   τῇ  
πείίρᾳ   µμεµμαθηκόότες,   οὓς   ἂν   ἱδρῶσαι  
δαψιλέέστερον  ἐθέέλωσιν,  ἢ  λελουµμέένους,  ἢ  
ἀλούύτους,   οὐ   προσφέέρουσιν   αὐτοῖς   εὐθὺς  
κατ'ʹ   ἀρχὰς   ἔλαιον,   ἀλλ'ʹ   ἐπὶ   µμὲν   τῶν  
νενοσηκόότων,  ἐπειδὰν  ἱδροῦν  ὑπάάρξωνται,  
θερµμήήναντες   περιχέέουσι.   Ἐπὶ   δὲ   τῶν  
νοσούύντων,  ἐπειδὰν  αὐτάάρκως   ἱδρώώσωσιν.  
Ἐπὶ   δὲ   τῶν   ὑγιαινόόντων,   ὅσοι   µμὲν   ἐξ  
ὁδοιπορίίας   µμακρᾶς   εἰσι   καὶ   γυµμνασίίων  
πλειόόνων,  ἢ   ὁπωσοῦν  ἄλλως  ἐξηραµμµμέένοι  
τὸ  σῶµμα,  τούύτοις  µμὲν  ἀλείίφεσθαι  καὶ  πρὶν  
ἱδρῶσαι   συγχωροῦσιν.   Ὅσοι   δ'ʹ  
ἠπεπτηκόότες,   ἢ   πληθωρικὸν   τὸ   σῶµμα  
ἔχοντες,   τούύτοις   οὐδὲ   λουοµμέένοις  
ἐπιτρέέπουσιν  ἐλαίίῳ  χρῆσθαι.  Καίί  µμοι  δοκεῖ  
κᾀνταῦθα   µμέέσον   τῶν   ὑγραινόόντων   καὶ  
ξηραινόόντων   ἡµμᾶς   εἶναι   τοὔλαιον,   ὥσπερ  
ὀλίίγον   ἔµμπροσθεν   ἐδείίχθη,   τῶν  
θερµμαινόόντων   καὶ   ψυχόόντων.   Ὑγραίίνει  
µμὲν  γὰρ  ὕδωρ,  ξηραίίνει  δὲ  δάάφνινόόν  τε  καὶ  
κέέδρινον   ἔλαιον…  Tοιαύύτην  φυλάάττει   τὴν  

   Les   médicaments,   comme   nous   le   démontrions  
dans   le   troisième   livre   du   Sur   les   tempéraments,  
parce   qu’ils   trouvent   en   nous   le   principe   du  
changement   qui  mène   au   réchauffement,   sont   de  
nature   à   nous   réchauffer   les   uns   jusqu’à   une  
température   égale,   les   autres   jusqu’à   une  
température   supérieure,   les   autres   jusqu’à   une  
température   inférieure  à   la  nôtre.   Parmi   ceux  qui  
nous  réchauffent  jusqu’à  une  température  égale,  il  
y   a   l’huile.   Du   fait   qu’elle   est   visqueuse,   s’écoule  
difficilement   et   obstrue   naturellement   les   pores,  
elle   peut   augmenter   sensiblement   la   chaleur   de  
deux  manières,   soit  en  constituant  une  enveloppe  
comme   un   vêtement   ou   une   enceinte,   soit   en  
bouchant   les   pores   et   en   empêchant   que   ne  
s’écoule  de   l’intérieur   la   plus   grande  partie  de   la  
chaleur   vaporeuse.   Et   c’est   ainsi   qu’elle   permet   à  
nos  corps  de  ne  pas  non  plus  se  dessécher,  sauf  si  
elle   est   appliquée   chaude   et   pendant   longtemps  ;  
et  tout  le  monde  apprend  cette  vertu  de  l’huile  par  
l’expérience  :   si   on   veut   que   les   gens   suent   plus  
abondamment,  qu’ils  aient  pris  un  bain  ou  pas,  on  
ne   leur  apporte  pas   l’huile   tout  de   suite  ;   et  pour  
ceux  qui  ont  été  malades,  quand  ils  commencent  à  
suer,   c’est   en   leur   versant   de   l’huile   tout   autour  
qu’on   les   réchauffe  ;   pour   ceux   qui   sont   encore  
malades,   c’est  quand   ils  ont   sué  assez  ;  quant  aux  
gens   sains,   à   tous   ceux   qui   ont   fait   une   longue  
route,  beaucoup  d’exercices,  ou  qui  ont  exalté  leur  
corps  de  quelque  autre  manière,  on  leur  permet  de  
s’enduire  avant  même  d’avoir   sué.  Et  à  tous  ceux  
qui   n’ont   pas   bien   digéré   leur   nourriture   ou   qui  
ont   un   corps   pléthorique,   pas   même   s’ils   se  
baignent,  on  ne   leur   ordonne  d’utiliser  de   l’huile.  
Et   il   me   semble   là   encore   que   l’huile   est   à   mi-‐‑
chemin   entre   les  médicaments   qui   humidifient   et  
ceux   qui   dessèchent,   comme   il   a   été   montré   un  
peu  plus  haut  qu’elle  était  à  mi-‐‑chemin  entre  ceux  
qui   réchauffent   et   ceux   qui   refroidissent  :   l’eau  
humidifie,   l’huile  de  laurier  et   l’huile  de  genièvre  

                                                
833  De  simplicium  medicamentorum  temperamentis  ac  facultatibus  II  24  (K.  XI  526-‐‑534). 
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κρᾶσιν  ἡµμῶν,  οἵαν  περ  παρέέλαϐεν,   εἶργον  
ὡς  ἔνι  µμάάλιστα  καὶ  κωλῦον  κενοῦσθαι  τοῦ  
σώώµματος   ἁπάάσας   τὰς   ἀτµμώώδεις   διαπνοάάς.  
Εἰ   δ'ʹ   ἀνατρίίϐεις   ἐπιπλέέον   ἐλαίίῳ   τὰ   µμέέλη,  
θερµμόότητάά   τέέ   τινα   γεννήήσεις   ἐκ   τῆς  
τρίίψεως   ἐπίίκτητον,   ὠφελήήσεις   τε   τοὺς  
κεκοπωµμέένους  ἐν  τῷδε,  τοῦτο  µμὲν  εἴσω  τοῦ  
σώώµματος   εἰς   τοὺς   κατὰ   λεπτὸν   πόόρους  
εἰσδυοµμέένου   τοῦ   λίίπους   ὡς   µμαλάάττειν   τὰ  
κατεσκληρυµμµμέένα,   τοῦτο   δὲ   τῇ   θερµμόότητι  
διαφοροῦντος,  ὅτι  δριµμὺ  καὶ  λεπτὸν  ὑγρὸν  
ἐν  τοῖς  κόόποις  ἐκ  συντήήξεως  γεννηθὲν  ὑπὸ  
τοῦ   δέέρµματος   ἐστέέγετο.   Φαίίνονται   γὰρ  
κᾀκτὸς   ἀποῤῥέέοντες   ἱδρῶντες   τοῖς  
γυµμναζοµμέένοις,   φαίίνονται   δ'ʹ   οὐκ   ὀλίίγα  
κᾀντὸς   εἰς   τὴν   γαστέέρα   συῤῥέέοντα  
περιττώώµματα  καὶ  οἷον  συντήήγµματα.      

dessèchent…   Elle   préserve   notre   mélange   tel  
qu’elle   l’a   trouvé   à   son   arrivée,   conservant   au  
mieux   et   empêchant   que   ne   se   vident   du   corps  
toutes   les   transpirations   vaporeuses.   Et   si   tu  
frottes  davantage   les  membres   avec  de   l’huile,   tu  
produiras   de   la   chaleur   acquise   grâce   au  
frottement   et,   ce   faisant,   tu   seras   utile   aux   gens  
brisés   de   fatigue,   puisque   la   graisse   s’enfonce   à  
l’intérieur  du  corps  dans  les  pores  pris  séparément  
pour  adoucir  ce  qui  a  été  durci  ;  et  on  évacue  par  
la   chaleur   l’humide   piquant   et   subtil,   généré   par  
une   dissolution   dans   les   fatigues,   qui   se   cachait  
sous  la  peau.  Et,  de  façon  manifeste,  ceux  qui  font  
des  exercices  ont  de  la  sueur  qui  coule  à  l’extérieur  
et,  à  l’intérieur,  en  nombre  non  négligeable,  ils  ont  
des  excréments  qui  coulent  en  direction  du  ventre  
sous  forme  de  matières  décomposées.  

  
Par   ailleurs,  dans   le   traité  Sur   les   facultés   des  médicaments   simples834,   lorsque  Galien  

s’intéresse   aux   différentes   théories   qui   sont   énoncées   sur   la   sueur,   il   déplore   qu’il  
n’existe   sur   le   sujet   aucun  écrit   valable.  Outre   les   charlataneries  habituelles,   qui  ne  
méritent   guère   d’attention,   il   condamne   la   superficialité   et   le   jargon   de   plusieurs  
ouvrages,   qui   ne   sont   pas   cités   explicitement.  De   plus,   dans   son   commentaire   aux  
Aphorismes  hippocratiques835,  il  s’oppose  à  Dioclès  de  Caryste,  médecin  du  IVe  siècle  
avant  notre  ère,  qui  voyait  dans  la  sueur  un  résidu  anormal836.  Ce  savant  estime,  en  
effet,  que  la  sécrétion  de  la  sueur  est  toujours  causée  par  des  circonstances  violentes  
et  donc  contraires  à   la  nature,  parmi   lesquelles   il   range   les  sports  énergiques,  mais  
aussi   les   bains   chauds   et   la   chaleur   estivale  ;   à   ses   yeux,   donc,   la   seule   évacuation  
normale  serait  la  perspiration  invisible,  qui  vaporise  des  résidus  si  légers  qu’ils  sont  
imperceptibles837.  Or  la  définition  que  Dioclès  donne  de  la  normalité  est  trop  étroite  
pour  Galien,  qui  estime  au  contraire  que  la  sueur  est  un  résidu  conforme  à  la  nature,  
sauf,  précisément,   si   l’odeur  qu’elle  dégage  est  nauséabonde  et  piquante,  ce  qui  est  
généralement  un  signe  pathologique.    
  
De   fait,   lorsque  un   traité  galénique  donne  des  précisions   sur   l’odeur  de   la   sueur,  

c’est   pour   décrire   des   cas   pathologiques838,   souvent   causés   par   une   malnutrition  :  
dans   le   traité   Sur   le   régime   amincissant839,   par   exemple,   Galien   dit   que   la  
surconsommation  de  certains  aliments  maigres  provoque  des  sueurs  maladorantes.  

                                                
834  De  simplicium  medicamentorum  temperamentis  ac  facultatibus  X  14  (K.  XII  281-‐‑284).  
835  In  Hippocratis  Aphorismos  commentarius  I  15  (K.  XVII  B  421).  
836  Debru  2002  p.  165.  
837  En  De   sanitate   tuenda  I   12   (K.  VI   66,   14   -‐‑   67,   5   =  CMG  5.4.2  p.  31),  Galien  distingue  deux   types  de   résidus  

vaporeux  issus  des  humeurs  et  excrétés  par  les  pores  de  de  la  peau  :  il  y  a  la  sueur  (ἱδρώώς),  qui  est  observable,  et  
la  perspiration  insensible  (ἄδηλος  αἰσθήήσει  διαπνοὴ)  «  qui  échappe  à  la  vue  en  raison  de  sa  finesse  »  (τὴν  ὄψιν  
ἐκφεῦγον  ὑπὸ  λεπτόότητος).  Sur  ce  point,  voir  Debru  1996  et  2002. 

838  Boehm  2003  p.  92.  
839  De  victu  attenuante  4,  5  (CMG  5.4.2  p.  436).    
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De   même,   au   début   du   traité   Sur   les   sucs   des   aliments840,   alors   qu’il   décrit   les  
symptômes  d’individus  qui  se  sont  mal  alimentés  pendant  une  famine,  il  mentionne  
l’odeur   de   sueurs   nauséabondes.  Enfin,   comme   le   montre   le   traité   Sur   la   méthode  
thérapeutique841,   la   sueur   malodorante   est   le   lot   des   individus   dont   la   nature   est  
anormalement   chaude  et  humide.  Cependant,  pour  un   corps  qui  n’est  pas  malade,  
l’odeur  gênante  de  la  sueur  reste  une  question  valable,  puisque  le  corpus  galénique  
atteste  l’existence  de  produits  déodorants.  
  
En   effet,   dans   le   traité   Sur   la   composition   des   médicaments   selon   les   lieux842,   il   est  

question  de  «  produits  à  mâcher  qui  luttent  contre  la  mauvaise  odeur  des  aisselles  »  
(διαµμασήήµματα   πρὸς   µμασχαλῶν   δυσωδίίαν),   mais   aussi   d’«  onguents   qui   luttent  
contre   les   sueurs   abondantes   des   aisselles  »   (ἐπίίχριστα   πρὸς   τὰς   τῶν   µμασχαλῶν  
συνιδρώώσεις).   Sans   surprise,   ce   sont   les   aisselles   qui   apparaissent   comme   la  
principale   zone   concernée   par   l’odeur   nauséabonde   de   la   sueur,   conformément   à  
l’idée   répandue  d’une  mauvaise  ventilation  de   cette  partie  du   corps.  Cependant,   il  
n’existe   qu’une   seule   mention   de   ces   produits   dans   toute   l’œuvre   de   Galien,   qui,  
manifestement,   considère   la   mauvaise   odeur   des   aisselles   comme   un   problème  
marginal.    

De   fait,   le   traité  Sur   la   composition  des  médicaments   selon   les   lieux  montre  que  cette  
question  relève  non  pas  de  la  médecine,  mais  du  maquillage843.  Galien  y  souligne  en  
effet  la  différence  qui  existe  entre  la  cosmétique  (κοσµμητικήή),  intégrée  à  la  médecine,  
et   le  maquillage   (κοµμµμωτικήή),   présenté   comme   un   vice844.   Pour   lui,   la   cosmétique  
poursuit  deux  objectifs  strictement  hiérarchisés  :  prioritairement,  elle  veille  à  la  santé  
des   parties   du   corps,   dont   elle   conserve   secondairement   la   beauté   naturelle.   Au  
contraire,  le  maquillage  est  un  artifice  qui  permet  d’acquérir  une  beauté  extérieure  et  
bâtarde845.   Or   l’odeur   qui   se   dégage   des   aisselles   est   l’œuvre   de   la   nature  ;   lutter  
contre  elle  est  donc  une  entreprise  de  maquillage.    

En   outre,  Galien   se  met   personnellement   à   l’écart   de   la   question   de   l’odeur   des  
aisselles  :   dans   le   traité   Sur   la   composition   des   médicaments   selon   les   lieux,   l’unique  
mention   de   produits   déodorants   se   trouve   non   pas   dans   un   développement   de  
Galien  lui-‐‑même,  mais  dans  la  table  des  matières  d’un  livre  de  Criton,  auquel  Galien  
renvoie   ses   lecteurs846.   Avec   une  modestie   qui   ne   lui   est   guère   coutumière,   Galien  
affirme  même   qu’il   ne   saurait   rien   ajouter   à   l’ouvrage   de  Criton,   qui   d’ailleurs   est  
désigné  par  le  pronom  ἐκεῖνος,  exprimant  l’éloignement.  De  plus,  en  précisant  que  
ce   livre   rassemble   les   techniques  de  maquillage  de  médecins   antérieurs,   remontant  
jusqu’à  Héraclide  de  Tarente,   au   IIe   avant  notre   ère,  Galien  accentue   l’éloignement  

                                                
840  De  rebus  boni  malique  suci  1  (K.  VI  751,  6  =  CMG  5.4.2  p.  390).    
841  De  methodo  medendi  VIII  7  (K.  X  583,  11).  
842  De  compositione  medicamentorum  secundum  locos  K.  XII  447,  3-‐‑4  et  7-‐‑8.  
843  Totelin  2008  p.  227-‐‑231  ;  voir  aussi  Boudon-‐‑Millot  2003  b  p.  84-‐‑85,  2008  p.  25,  2006,  p.  135-‐‑139  ;  Gourevitch  

1987  p.  271  et  p.  283-‐‑289.  
844  De  compositione  medicamentorum  secundum  locos  K.  XII  434,  4  -‐‑  435,  7.    
845  De  compositione  medicamentorum  secundum  locos  K.  XII  434,  4-‐‑5  et  449,  9.  
846  De  compositione  medicamentorum  secundum  locos  K.  XII  446,  10  -‐‑  449,  7.    
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temporel   qui   le   sépare   de   telles   préoccupations.   Il   rappelle   aussi   que  Criton   et   les  
autres   savant   qui   traitent   du   maquillage   ont   répondu   à   des   commandes   de  
personnalités   royales,   à   qui   il   n’était   guère   permis   d’opposer   un   refus.   Peut-‐‑être  
Galien   veut-‐‑il   signifier   ici   qu’il   a   dû   lui   aussi   satisfaire   à   une   telle   commande,   à  
laquelle  il  se  contentrait  de  répondre  en  renvoyant  au  texte  de  Criton.    

Enfin,   le   traité   Sur   la   composition   des   médicaments   selon   les   lieux   prononce  
implicitement  le  divorce  des  athlètes  et  du  maquillage,  puisque  cette  pratique  y  est  
présentée   comme   une   occupation   de   cour   et   non   de   gymnase,   voire   comme   une  
occupation   de   reines.   L’usage   de   produits   déodorants   jure   donc   avec   l’univers  
masculin  des  athlètes,  qui  de  toute  façon  n’y  trouveraient  rien  pour  améliorer  leurs  
performances  et  n’en  éprouveraient  pas  moins  de  fatigue.    
  
  

II.  A.  1.  c.  La  guérison  des  différents  types  de  fatigues  sportives.  
  
Les  trois  fatigues  et  la  pseudo-‐‑fatigue  sportives  décrites  dans  le  troisième  livre  du  

traité  d’Hygiène  se  soignent  par  la  recherche  de  leur  contraire  respectif.  La  guérison  
est  assez  simple  à  obtenir  si  l’on  suit  les  consignes  données  par  Galien.  Les  affaires  se  
compliquent  pour  le  traitement  des  fatigues  complexes,  qui  combinent  de  multiples  
façons   les   différentes   affections   simples  :   leur   traitement   suppose   naturellement   la  
maîtrise  du  soin  des  fatigues  simples,  mais  aussi  une  hiérarchisation  des  symptômes  
diagnostiqués  afin  de  déterminer,  dans  chaque  cas  particulier  de  combinaison,  quelle  
fatigue  simple  prévaut  et  mérite  donc  un  traitement  prioritaire847.    
Dans   le   cadre   de   cette   étude,   on   se   contentera   de   décrire   le   soin   des   fatigues  

simples  ;  pour  connaître   les  détails   relatifs  au   traitement  des   fatigues   composées,   il  
faudrait   traduire   et   commenter   l’ensemble   du   livre   IV  du   traité   d’Hygiène,   qui   est  
consacré  à  ce  sujet848.  
  

Soin  de  la  fatigue  ulcéreuse.  
  
Dans  le  chapitre  6  du  troisième  livre  du  traité  d’Hygiène,  Galien  explique  comment  

soigner  la  fatigue  ulcéreuse849  :  
  

                                                
847  De   sanitate   tuenda   III  9   (K.  VI  214,  10-‐‑15  =  CMG  5.4.2  p.  94)  :  «  Ἡ  µμὲν  δὴ  διάάγνωσις  αὐτῶν  ἐστιν  ἀπὸ  τοῦ  

συνδυάάζεσθαι   τὰ  γνωρίίσµματα,   σκοπὸς  δὲ   τῆς   ἐπανορθώώσεως  ὁ  µμὲν  κοινὸς  ἁπασῶν  ἀποϐλέέποντα  πρὸς  τὸ  
ἐπικρατοῦν   µμηδὲ   τοῦ   λοιποῦ   παντάάπασιν   ἀµμελεῖν,   ὁ   δ'ʹ   ἴδιος   ἐπὶ   τῷ   κοινῷ   κατὰ   τὰς   ἐν   µμέέρει   διαθέέσεις  
λαµμϐάάνεται.  »   (Le  diagnostic  [des  fatigues  composées]  se  fait  à  partir  de  la  combinaison  des  symptômes,  le  but  
commun   de   leur   correction   est   de   se   concentrer   sur   la   disposition   qui   prévaut   sans   pour   autant   négliger  
totalement   le   reste,   et   l’objectif   propre   à   chacune   se   fonde   sur   ce   qu’il   y   a   de   commun   dans   les   dispositions  
considérées  successivement.)  »  

848  De  sanitate  tuenda  IV  (K.  VI  233-‐‑304  =  CMG  5.4.2  p.  103-‐‑134).    
849  De  sanitate  tuenda  III  6  (K.  VI  195,  16  -‐‑  198-‐‑5  =  CMG  5.4.2  p.  86-‐‑87).  Sur  cette  fatigue,  voir  I.A.1.b.  
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Ἡ   δ'ʹ   ἴασις   ἐξ   ὑπεναντίίου   τῇ   διαθέέσει·∙  
διαφορῆσαι  γὰρ  χρὴ  τὰ  περιττώώµματα,  καὶ  
πέέπαυται   τὸ   πάάθηµμα.   Διαφορηθήήσεται  
δὲ   τρίίψει   πολλῇ   καὶ   µμαλακῇ   σὺν   ἐλαίίῳ  
µμηδεµμίίαν   ἔχοντι   στύύψιν,   ὁποῖον   µμάάλιστ'ʹ  
ἐστὶ   τὸ   Σαϐῖνον.   Ἐναντιώώτατον   δὲ   τῇ  
διαθέέσει  [τόό  τ'ʹ  ἐκ  τῆς  Ἱσπανίίας  καὶ]  τὸ  ἐκ  
τῆς   Ἰϐηρίίας,   ὅπερ   Ἱσπανὸν   ὀνοµμάάζουσι,  
τόό   τε   καλούύµμενον   ὀµμφάάκινον   ἢ  
ὠµμοτριϐέές…   νῦν   δὲ   τοῦτ'ʹ   ἀρκεῖ   µμόόνον  
εἰπεῖν,  ὡς,  ὅπερ  ἂν  ᾖ  γλυκύύτατον  ἔλαιον,  
ἐπιτηδειόότατόόν   ἐστιν   εἰς   τὰ   παρόόντα.  
Τούύτῳ   τοίίνυν   χρῆσθαι   δαψιλεῖ   µμετὰ  
τρίίψεως   πολλῆς,   ἐν   µμὲν   τῇ   πρώώτῃ   τῶν  
ἡµμερῶν  ὑπὲρ  τοῦ  µμηδ'ʹ  ὅλως  γενέέσθαι  τὸν  
ὑποπτευόόµμενον   ἔσεσθαι   κόόπον,   ἐν   δὲ   τῇ  
δευτέέρᾳ   χάάριν   τοῦ   λῦσαι   τὸν   ἤδη  
γεγονόότα.  Λύύει   δ'ʹ   αὐτὸν   τὸ   καλούύµμενον  
ἀποθεραπευτικὸν   γυµμνάάσιον,   ἐν   ᾧ   καὶ  
κινήήσεις  ἔνεστι  ποιεῖν  συµμµμέέτρους  µμὲν  τῇ  
ποσόότητι,   βραδυτέέρας   δὲ   τῇ   ποιόότητι,  
µμετὰ  πολλῶν  τῶν  µμεταξὺ  διαναπαύύσεων,  
ἐν   αἷς   χρὴ   τρίίϐειν   τὸν   ἄνθρωπον,  
ἐφαπτοµμέένων  ὁµμοῦ  πλειόόνων,  ὅπως  µμήήτε  
καταψύύχοιτόό  τι  µμέέρος  αὐτοῦ  καὶ  τάάχιστα  
διαφοροῖτο   τὰ  περιττώώµματα.  Πλεονάάζειν  
δὲ   χρὴ   ταῖς   µμὲν   τρίίψεσι   κατὰ   τὸν   ἐν   τῷ  
δέέρµματίί  τε  καὶ  ὑπὸ  τῷ  δέέρµματι  τὸ  πλῆθος  
τῶν   περιττωµμάάτων   ἔχοντα,   ταῖς   δ'ʹ   ἐξ  
ἑαυτοῦ  κινήήσεσι   κατὰ  τὸν  ἕτερον  κόόπον,  
ᾧ   τὸ   πλέέον   ἐν   τοῖς   µμυσὶν   ἤθροισται.   Τὰ  
γὰρ  ἐν  τούύτοις  περιττώώµματα  τρίίψις  µμόόνη  
διαφορεῖν   οὐχ   ἱκανήή.   Δεῖται   γὰρ   οὐκ  
ἔξωθεν  µμόόνον  ἕλκεσθαι  πρόός  τινος,  ἀλλὰ  
καὶ   συναπωθεῖσθαι   πρὸς   ἑτέέρου   τινὸς  
ἔσωθεν.   Ἐπωθεῖ   δ'ʹ   αὐτὰ   τόό   τ'ʹ  
ἀναπτόόµμενον   θερµμὸν   ἐν   ταῖς   κινήήσεσι  
καὶ   τὸ   συνεκκρινόόµμενον   πνεῦµμα   καὶ   ἡ  
αὐτῶν   τῶν   µμυῶν   ἔντασις,   ἐξ   ἐπιµμέέτρου  
δὲ   καὶ   ἡ   καθ'ʹ   ἕκαστον   τῶν   µμορίίων  
ἀποκριτικὴ  τῶν  ἀλλοτρίίων  δύύναµμις.    

   La  guérison  consiste  dans  la  disposition  contraire  :  
il  faut  dissiper  les  excréments  et  c’est  la  fin  du  mal.  
Or   ces   derniers   seront   dissipés   par   un   massage  
important   et   doux   effectué   avec   de   l’huile   non  
astringente,   comme   l’est   surtout   l’huile   sabine.   En  
revanche,  celles  qui  sont  tout  à  fait  contraires  à  cette  
disposition   sont   l’huile   d’Ibérie,   qu’on   appelle  
"ʺespagnole"ʺ,   ainsi   que   celle   qu’on   nomme   "ʺhuile  
d’olives   vertes   ou   broyées   avant   d’être   mûres"ʺ…  
Mais  ici,   il   suffit  de  dire  simplement  que  n’importe  
quelle   huile   très   douce   est   tout   à   fait   adaptée   à   la  
situation.   Cette   huile   doit   donc   être   utilisée   en  
abondance   avec   un  massage   important,   le   premier  
jour   pour   que   la   fatigue   suspectée   ne   se  manifeste  
pas  complètement  et  le  deuxième  jour  de  manière  à  
dissiper   celle  qui   se   sera  déjà  manifestée.  Ce  qui   la  
dissipe   est   ce   qu’on   appelle   l’exercice  
apothérapeutique,   où   il   est   possible   aussi   de   faire  
des  mouvements  bien  proportionnés  en  quantité  et  
plutôt   lents  en  qualité,  avec  de  nombreuses  pauses  
intermédiaires,   durant   lesquelles   il   faut   frotter  
l’homme   en   s’attachant   en   même   temps   à   un  
nombre   assez   important   d’endroits   du   corps,   afin  
qu’aucune  de   ses  parties   ne   se   refroidissent   et   que  
ses   excréments   soient   très   vite   dissipés.   Il   faut  
recourir  à  une  quantité  excessive  de  massages  pour  
la   fatigue   qui   est   causée   par   la   présence   d’une  
grande  quantité  d’excréments  à  la  fois  dans  la  peau  
et   sous   la   peau,   et   il   faut   faire   par   soi-‐‑même   une  
quantité  excessive  de  mouvements  adaptés  à  l’autre  
fatigue,   où   le   trop-‐‑plein   s’est   rassemblé   dans   les  
muscles.   En   effet,   un  massage   ne   saurait   suffire   à  
dissiper  les  excréments  qui  s’y  trouvent.  De  fait,  ces  
derniers   ont  besoin  non   seulement  d’être  attirés  au  
moyen  de  quelque  chose  d’extérieur,  mais  aussi  en  
même  temps  d’être  propulsés  au  moyen  d’une  autre  
force   intérieure.   Et   ce   qui   les   pousse,   ce   sont   la  
chaleur  qui  s’est  rassemblée  grâce  aux  mouvements,  
le  souffle  qui  est  expulsé  en  même  temps,  la  tension  
des   muscles   eux-‐‑mêmes,   et   de   surcroît   la   faculté  
dont   dispose   chaque  partie   pour   évacuer   les   corps  
allogènes.    

  
La  fatigue  ulcéreuse,  qui  est  due  à  un  trop-‐‑plein  d’excréments  acides,  se  soigne  par  

son  contraire,  c’est-‐‑à-‐‑dire  par  l’évacuation  de  ces  excréments.  Il  faut  alors  recourir  à  
l’apothérapie,  en  faisant  des  mouvements  longs  en  quantité  modérée  segmentés  par  
de  nombreuses  pauses  destinées  au  massage  :  la  friction  doit  être  exercée  longuement  
et  doucement  sur  tout  le  corps  avec  de  l’huile  non  astringente  qui  desserre  les  pores.  
Le  choix  de  l’huile  est  déterminant.  Idéalement,  les  sujets  prédisposés  à  ce  genre  de  
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fatigue   sont   invités   à   se   masser   au   moins   une   fois   avant   leurs   exercices,   à   titre  
préventif,  et  une  fois  le  lendemain  de  la  séance,  par  précaution,  à  titre  curatif.  

Soin  de  la  fatigue  tensive.  
  
Dans   le  même   chapitre   6   du   troisième   livre   du   traité   d’Hygiène,   Galien   explique  

comment  soigner  la  fatigue  tensive850  :  
  
Ὁ   δὲ   ἕτερος   κόόπος,   ἐφ'ʹ   οὗ   συντάάσεως  

αἰσθάάνονται,  τὸν  σκοπὸν  τῆς  ἰάάσεως  ἔχει  
τὴν   πρὸς   <Ἱπποκράάτους>   ὀνοµμαζοµμέένην  
χάάλασιν·∙   ἐναντίίον   γὰρ   τοῦτο   τῇ  
συντάάσει,   καθάάπερ   τῇ   σκληρόότητι   <ἡ>  
µμάάλαξις.   Ἔλεγεν   οὖν   ὧδε·∙   "ʺδέέρµματος  
σκληροῦ   µμάάλαξις,   συντεταµμέένου  

χάάλασις851"ʺ,  ὡς  ἐναντίίον  ὑπάάρχον  τῷ  µμὲν  
σκληρῷ  τὸ  µμαλακόόν,  τῷ  δὲ  συντεταµμέένῳ  
τὸ  χαλαρόόν.  Χαλᾶται  δὲ  τὸ  συντεταµμέένον  
ἐν  µμὲν   ταῖς  ἄλλαις   διαθέέσεσιν,  ἃς   ἐν   τῷ  
πέέµμπτῳ  Περὶ   τῆς   τῶν  ἁπλῶν  φαρµμάάκων  
δυνάάµμεως   εἴποµμεν,   ἑτέέρως,   ἐπὶ   δὲ   τῇ   διὰ  
τὰ  γυµμνάάσια  τρίίψει  µμὲν  ὀλίίγῃ  τε  ἅµμα  καὶ  
µμαλακῇ   δι'ʹ   ἐλαίίου   γλυκέέος   εἰληθεροῦς,  
ἀναπαύύσει   τε   ὅλως   ἢ   ἡσυχίίᾳ   ἢ   καὶ  
λουτροῖς   εὐκράάτοις   καὶ   διατριϐῇ   πλέέονι  
κατὰ   τὸ   θερµμὸν   ὕδωρ,   ὥστε,   εἰ   καὶ   δὶς  
αὐτὸν   ἢ   καὶ   τρὶς   λούύσαις,   ὀνήήσεις  
µμειζόόνως.   Οὗτοι   καὶ   µμετὰ   τὰ   βαλανεῖα  
ἀλείίφεσθαι   δέέονται   πρὶν   ἀµμφιέέννυσθαι·∙  
καὶ   εἰ   δι'ʹ   ἱδρῶτάά   τινα   τύύχοιεν  
ἀποµμάάξαντες  τὸ  λίίπος,  αὖθις  ἀλείίφεσθαι  
χρῄζουσι.   Καὶ   µμέέντοι   καὶ   κατὰ   τὴν   ἑξῆς  
ἡµμέέραν   ἀναστάάντες   ἐκ   τῆς   κοίίτης  
ἀλειφθῆναι   δέέονται,   µμηδέέποτ'ʹ   ἄκρως  
ψυχρῷ   τῷ   ἐλαίίῳ   µμηδὲ   σκληρῶς  
ἀνατριϐόόµμενοι.    

   La   seconde   fatigue,   où   l’on   sent   de   la   tension,   a  
comme   but   de   guérison   ce   qui   est   appelé   par  
Hippocrate   "ʺrelâchement"ʺ,  car  c’est   le   contraire  de  la  
tension,  tout  comme  l’amolissement  est   le  contraire  
du   durcissement.   Il   s’exprimait   donc   ainsi  :  
"ʺamollissement   de   la   peau   dure  ;  assouplissement   de   la  
peau   tendue"ʺ   dans   la   mesure   où   le   mou   est   le  
contraire  du   dur,   et   le   lâche   le   contraire  du   tendu.  
Or,   dans   les   autres   dispositions,   que   nous  
évoquions  dans   le   cinquième   livre  du  Sur   la   faculté  
des  médicaments   simples,   ce   qui   est   tendu   se   relâche  
différemment   de   la   tension   due   aux   exercices  
physiques,   qui,   elle,   nécessite   un   massage   peu  
important   en   même   temps   qu’émollient   effectué  
avec   de   l’huile   échauffée   par   le   soleil,   et   tout  
bonnement   une   interruption   ou   du   repos   ou   bien  
encore   des   bains   tempérés   et   une   immersion  
passablement  longue  dans  de  l’eau  chaude,  de  sorte  
que,   si   tu  prescris  à   ton  patient  de   se  baigner  deux  
ou  même  trois  fois,  tu  lui  rendras  un  service  encore  
plus   grand.   Ces   individus   ont   aussi   besoin   d’être  
frottés  d’huile  après  leurs  bains  avant  de  se  vêtir  ;  et  
si   jamais,   pour   avoir   un   peu   sué,   ils   se   trouvent  
avoir  essuyé  la  graisse,   ils  ont  besoin  d’être  enduits  
à   nouveau.   Et   sans   doute   ont-‐‑ils   besoin   le  
lendemain  au  lever  du  lit  d’être  enduits  encore  sans  
jamais   être   frottés   avec   de   l’huile   excessivement  
froide  ni  frictionnés  durement.  

  
Comme  la   fatigue  ulcéreuse,   la   fatigue   tensive  se  guérit  par  son  contraire,  c’est-‐‑à-‐‑

dire  par   le   relâchement  du   corps.  Pour  obtenir   ce   résultat,   les  patients  doivent   soit  
bénéficier   d’un   massage   émollient   en   faible   quantité   avec   de   l’huile   chauffée   au  
soleil,   soit   rester   inactifs,   soit   prendre   plusieurs   séries   de   bains   tempérés   suivies   à  

                                                
850  De  sanitate  tuenda  III  6  (K.  VI  198,  5  -‐‑  199,  4  =  CMG  5.4.2  p.  87).  Sur  cette  fatigue,  voir  I.A.1.b.  
851  De  humidorum  usu  1,  7  (Littré  VI  p.  118)  avec  µμάάλθαξις  au  lieu  de  µμάάλαξις  :  «  Avec  de  l’eau  chaude,  bassinage,  
bain   de   vapeur   pour   tout   le   corps   ou   une   partie,   amollissement   de   la   peau   dure  ;  assouplissement   de   la   peau   tendue,  

relâchement  des  nerfs  contractés,  dégorgement  des  chairs  humides,  évacuation  de  la  sueur.  »  (Θερµμῷ,  αἰόόνησις,  πυρίίη  τοῦ  
σώώµματος   ἅπαντος   ἢ   µμέέρεος,   δέέρµματος   σκληροῦ   µμάάλθαξις,   συντεταµμέένου   χάάλασις,   νεύύρων   συστελλοµμέένων  

πάάρεσις,  σαρκῶν  πλαδαρῶν  ἐκχύύµμωσις,  ἱδρῶτος  ἄφοδος.)  
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chaque  fois  d’un  long  bain  chaud  et  d’un  massage  à  l’huile,  qu’ils  veilleront  à  ne  pas  
ôter  de  leur  peau.  Le  massage  est  en  outre  recommandé  le  lendemain  matin.  

Soin  de  la  fatigue  inflammatoire.  
  
Dans  le  livre  III  du  traité  d’Hygiène,  le  début  du  chapitre  7  est  consacré  à  la  fatigue  

dite   inflammatoire,   dont   le   soin,   fondé   une   fois   encore   sur   la   recherche   des  
contraires,  est  évoqué  en  ces  termes852  :  
  
Ἡ  δὲ  ἴασις  αὐτοῦ  τρεῖς  ἔχει  τοὺς  σκοπούύς,  

οὕσπερ   σχεδόόν   τι   καὶ   τὰ   φλεγµμαίίνοντα  
σύύµμπαντα,   κέένωσιν   τοῦ   περιττώώµματος   καὶ  
ἀνάάπαυσιν  τοῦ  συντεταµμέένου  καὶ  ἀνάάψυξιν  
τοῦ   φλογώώδους.   Ἔλαιόόν   τε   οὖν   πολὺ  
χλιαρὸν  αἵ  τε  τρίίψεις  µμαλακώώτεραι  καὶ  ἡ  ἐν  
τοῖς   εὐκράάτοις   ὕδασι   διατριϐὴ  
πολυχρονιωτάάτη   τοὺς   τοιούύτους   ἰᾶται  
κόόπους.  Εἰ   δὲ  καὶ  βραχύύ  τι  χλιαρώώτερον  εἴη  
τὸ   ὕδωρ,   ὀνήήσει   µμᾶλλον.   Οὕτω   δὲ   καὶ  
ἡσυχίία   πολλὴ   καὶ   ἀλείίµμµματα   συνεχῆ   καὶ  
πάάνθ'ʹ   ὅσα   τὸ   µμὲν   κεκµμηκὸς   ἀναπαύύει   τε  
ἅµμα  καὶ  παρηγορεῖ,  τὸ  δὲ  περιττὸν  διαφορεῖ.  

   Son  traitement  a  trois  objectifs,  qui  sont  à  peu  de  
choses   près   identiques   à   ceux   de   toutes   les  
pathologies   inflammatoires  :   évacuer   les  
excréments,   faire   cesser   la   tension,   refroidir   la  
partie  enflammée.  Donc  beaucoup  d’huile  chaude,  
des   massages   assez   doux,   passer   beaucoup   de  
temps  dans  des  eaux  bien  tempérées  guérissent  les  
fatigues  de  ce  genre.  Et  si  jamais  l’eau  est  même  un  
peu  plus  chaude,  cela  sera  encore  plus  utile.  Et  de  
même  aussi  beaucoup  de  tranquillité,  des  onctions  
continues   et   tout   ce   qui   fait   cesser   et   en   même  
temps  apaise  la  partie  fatiguée,  tout  en  éliminant  le  
superflu.  

  
La  fatigue  inflammatoire  se  guérit  par  l’évacuation  des  excréments,  comme  la  fatigue  ulcéreuse,  par  

le  relâchement  du  corps,  comme  la  fatigue  tensive,  et  enfin  par  le  refroidissement,  qui  est  son  objectif  
spécifique.  Les  sujets  affectés  doivent  donc  d’abord  bénéficier  de  massages  doux  et  continus  à  l’huile  
chaude   et   de   longs   bains   tempérés,   voire   passablement   chauds,   pour   obtenir   l’évacuation   et   le  
relâchement  ;  en  effet,  ces  deux  premiers  objectifs  sont  prioritaires  par  rapport  au  refroidissement,  qui  
sera,  quant  à  lui,  garanti  dans  un  deuxième  temps  par  une  période  de  repos.  

Soin  de  la  pseudo-‐‑fatigue  de  dessèchement.  
  
Dans  le  livre  III  du  traité  d’Hygiène,  la  fin  du  chapitre  7  évoque  le  traitement  de  la  

pseudo-‐‑fatigue  de  dessèchement853  :  
  
Δεῖται   δὲ   κατὰ   µμὲν   τὴν   πρώώτην   ἡµμέέραν  

οὐδενὸς  ἐξηλλαγµμέένου  παρὰ  τὰ  πρόόσθεν,  ὅτι  
µμὴ   θερµμοτέέρου   τοῦ   ὕδατος,   ὡς   συναγαγεῖν  
ἀτρέέµμα   καὶ   θερµμῆναι   καὶ   τονῶσαι   τὸ   δέέρµμα,  
κατὰ   δὲ   τὴν   δευτέέραν   ἀποθεραπευτικοῦ  
γυµμνασίίου  βραχέέος   τε   ἅµμα  καὶ  µμαλακοῦ   καὶ  
βραδέέος   ἔν   τε   κινήήσεσι   καὶ   τρίίψεσι   καὶ   τῆς  
δεξαµμενῆς   ὁµμοίίως   θερµμῆς.  Ἐκπηδάάτωσαν   δ'ʹ  
εὐθέέως   εἰς   τὴν   ψυχρὰν   ὑπὲρ   τοῦ   µμέένειν  
αὐτοῖς   τὸν   ἐν   τῷ   δέέρµματι   τόόνον   ἅµμα  
θερµμόότητι.   Καὶ   γὰρ   ἧττον   ἐν   τῷ   µμετὰ   ταῦτα  

   Le   premier   jour,   il   ne   faut   rien   de   changé   par  
rapport  aux   jours  précédents,   si   ce  n’est  de   l’eau  
plus   chaude   pour   aussitôt   réchauffer   et   donner  
du  tonus  à  leur  peau,  et,  le  deuxième  jour,  il  faut  
un   exercice   apothérapeutique   à   la   fois   court,  
doux,   lent  dans  les  mouvements  et   les  massages,  
et   de   la   chaleur   qui   les   accueille   semblablement.  
Et  qu’ils  en  sortent  aussitôt  pour  aller  dans  l’eau  
froide  pour   que   le   tonus  de   leur  peau   leur   reste  
en   même   temps   que   la   chaleur.   De   fait,   dans   le  
temps   qui   suit,   ils   sont   moins   relâchés   et   ils  

                                                
852  De  sanitate  tuenda  III  7  (K.  VI  200,  3-‐‑12    =  CMG  5.4.2  p.  88).  Sur  cette  fatigue,  voir  I.A.1.b.  
853  De  sanitate  tuenda  III  7  (K.  VI  202,  3-‐‑14  =  CMG  5.4.2  p.  89).  Sur  cette  fatigue,  voir  I.A.1.b.  
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χρόόνῳ   διαφοροῦνται   καὶ   ῥᾳδίίως   εἴς   τε   τὰς  
σάάρκας   καὶ   τὸ   δέέρµμα   τὴν   τροφὴν  
ἀναλαµμϐάάνουσιν,  οὗ  µμεῖζον  ἀγαθὸν  οὐδὲν  ἂν  
ἐξεύύροις   αὐτοῖς,   οὐδεµμίίαν   γε   διάάθεσιν  
ἐξαίίρετον   ἔχουσι   παρὰ   τὴν   τῆς   σαρκὸς  
ἰσχνόότητα   καὶ   ξηρόότητα.   Δεῖται   δ'ʹ,   οἶµμαι,   τόό  
γε   τοιοῦτον   ἀνατραφῆναίί   τε   ἅµμα   καὶ  
ὑγρανθῆναι,   καὶ   ταῦτ'ʹ   ἄµμφω   κάάλλιστ'ʹ   αὐτῷ  
γίίνεσθαι   πέέφυκεν   ἐκ   τῆς   ὑγραινούύσης  
τροφῆς.  

accueillent   facilement   la   nourriture   dans   leurs  
chairs   et   leur   peau  ;   or   tu   ne   saurais   trouver  
aucun   bien   qui   leur   soit   plus   profitable   puisque  
leur   constitution   se   distingue   exclusivement   par  
la   faiblesse   et   la   sécheresse   de   leur   chair.   Un  
corps   de   ce   genre,   je   crois,   a   vraiment   besoin  
d’être   en   même   temps   restauré   et   humidifié,   et  
ces   deux   propriétés   sont   de   nature   à   lui   venir  
excellement  de  la  nourriture  qui  humidifie.  

  
Sans   surprise,   le   dessèchement   de   cette   pseudo-‐‑fatigue   se   guérit   par   la   production   d’humidité   à  

l’intérieur  du  corps.  Pour  ce  faire,  le  traitement  se  décompose  en  deux  étapes.  Le  premier  jour,  il  faut  
conserver   le  même   régime  que  d’habitude   avec   cependant  un  bain  plus   chaud   afin  de   restaurer   les  
bonnes   qualités  de   la   peau.  Le  deuxième   jour,   il   faut,   dans  une   ambiance   tempérée,   procéder   à  des  
mouvements   apothérapeutiques   et   à  des  massages   courts,   doux   et   lents,   puis   se  plonger  dans   l’eau  
froide  pour   resserrer   les   pores  de   la   peau   et   garantir   ainsi   la   conservation   interne  de   la   chaleur,   de  
manière  à  favoriser  la  bonne  digestion  des  aliments  humides  qui  seront  alors  prescrits.  
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II.  A.  2.  Réglages  diététiques.  
  

II.  A.  2.  a.  Évacuation.  
  

Régler  la  quantité  des  évacuations.    
  
Dans   son   commentaire   à   l’Aphorisme   I   3   d’Hippocrate854,   Galien   s’intéresse  

notamment   à   la   pratique   des   évacuations,   dont   il   convient   toujours   de   régler   la  
quantité,  y  compris  dans  le  cas  exemplaire  du  régime  athlétique855  :  
  
«  Ἐν   τοῖσι  γυµμναστικοῖσιν  αἱ  ἐπ'ʹ  ἄκρον  
εὐεξίίαι   σφαλεραὶ,   ἢν   ἐν   τῷ   ἐσχάάτῳ  

ἔωσιν…  Τουτέέων  οὖν  εἵνεκεν  τὴν  εὐεξίίην  

λύύειν   ξυµμφέέρει   µμὴ   βραδέέως,   ἵνα   πάάλιν  

ἀρχὴν   ἀναθρέέψιος   λάάϐῃ   τὸ   σῶµμα.  Μηδὲ  

τὰς   ξυµμπτώώσιας   ἐς   τὸ   ἔσχατον   ἄγειν,  

σφαλερὸν   γὰρ,   ἀλλ'ʹ   ὁκοίίη   ἂν   ἡ   φύύσις   ᾖ  

τοῦ   µμέέλλοντος   ὑποµμέένειν,   ἐς   τοῦτο  

ἄγειν.  Ὡσαύύτως  δὲ  καὶ  αἱ  κενώώσεις  αἱ  ἐς  

τὸ  ἔσχατον  ἄγουσαι  σφαλεραίί…  »  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  
…   Ἵνα   οὖν   ἔχῃ   χώώραν   αὖθις  

ἀνατρέέφεσθαι   τὸ   σῶµμα,   λύύειν   χρὴ   µμὴ  
βραδέέως  τὴν  εὐεξίίαν.  Ἡ   λύύσις  δ'ʹ   αὐτῆς  
κέένωσίίς   ἐστι   δηλονόότι   καὶ   χρὴ   ταύύτην  
οὐδ'ʹ  αὐτὴν  ἀµμέέτρως  ποιεῖσθαι.  Καὶ  γὰρ  
καὶ  τοῦτο  σφαλερὸν,  οὐχ  ἧττον  ἀµμέέτρου  
πληρώώσεως.   Σκοπὸς   δὲ   τοῦ   ποσοῦ   τῆς  
κενώώσεως   οὐ   τὸ   πλεονάάζον   µμόόνον,  
ἀλλὰ   καὶ   ἡ   φύύσις   ἂν   εἴη,   τουτέέστιν   ἡ  
δύύναµμις   τοῦ   κενουµμέένου   ἀνθρώώπου.  
Ἄλλοι   γὰρ   ἄλλως   εἰώώθασι   φέέρειν  
µμᾶλλον   τὰς   κενώώσεις…   Καὶ   γὰρ   καὶ  
εὔχυµμοι   καὶ   ἰσχυροὶ   ταῖς   δυνάάµμεσίίν  
εἰσιν   οἱ   γυµμναστικοὶ,   ὅµμως   τοῦτόό   γε  
αὐτὸ   µμέέγιστόόν   ἐστιν   αὐτοῖς   κακὸν,   τὸ  
εἰς   ἄκρον   ἥκειν   πληρώώσεως.   Διὸ   καὶ  
λύύεσθαι   δεῖται   συντόόµμως,   ὥσπερ   αὖ  
πάάλιν   οὐδ'ʹ   εἰς   ἔσχατον   ἄγειν   χρὴ  

   «  Chez   les   spécialistes   des   exercices   physiques,   les   bons  
états  portés  au  plus  haut  point  sont  dangereux  s’ils  sont  au  

degré  extrême…  Si  donc  on  a   intérêt  à  dissiper  sans  tarder  

le   bon   état,   c’est   pour   que   le   corps   recommence   sa  

croissance.   Et   il   ne   faut   pas   à   porter   à   l’extrême   les  

amaigrissements,   car   c’est   dangereux,   mais   aller   jusqu’au  

point  en  accord  avec  ce  qu’est  la  nature  du  patient  qui  doit  

être   soumis   au   régime.   Or,   de   la   même   façon,   les  

évacuations  poussées  à  l’extrême  sont  dangereuses…  »  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  
…  Donc,  pour  que  le  corps  ait  à  nouveau  de  la  place  

pour   recommencer   sa   croissance   nutritive,   il   faut  
dissiper  sans  attendre  le  bon  état.  Or  sa  dissipation  est  
évidemment  une  évacuation  et  il  faut  qu’elle  soit  faite  
d’une  façon  qui  elle  non  plus  n’est  pas  immodérée.  Et  
de  fait,  ce  serait  là  aussi  une  chose  dangereuse,  en  rien  
moins  que  la  réplétion  immodérée.  Or,  comme  objectif  
quantitatif  à   l’évacuation,   il  n’y  aurait  pas  seulement  
la   surabondance,  mais   aussi   la   nature,   c’est-‐‑à-‐‑dire   la  
puissance  de  l’homme  vidé  :  les  uns  ont  l’habitude  de  
supporter   plutôt   bien   les   évacuations,   les   autres  
moins…   Et   de   fait,   si   les   spécialistes   des   exercices  
physiques  sont  dotés  d’une  bonne  humeur  et  robustes  
par   leur  puissance,   il  n’en   reste  pas  moins  que   le   fait  
de  parvenir  à  une  réplétion  extrême  est  le  pire  mal  qui  
puisse  leur  arriver.  C’est  pour  cette  raison  même  qu’il  
faut   aussitôt   dissiper   cet   état,   de   même   aussi,  
inversement,   qu’il   ne   faut   pas   non   plus   conduire   les  
individus   d’une   telle   nature   au   point   extrême   de  

                                                
854  Aphorisme  I  3  (Littré  IV  p.  458,  11  -‐‑  460,  6  =  Magdelaine,  thèse  II  p.  376-‐‑377).    Sur  les  différences  minimes  entre  

l’Hippocrate  de  Galien  (Hippocratis  aphorismi  et  Galeni  in  eos  commentarius  I  3,  K.  XVII  B,  361,  10  -‐‑  362,  4)  et  le  texte  
édité   par   C.   Magdelaine,   voir   II.A.1.a.   Pour   une   analyse   de   la   première   phrase   de   cet   Aphorisme   et   du  
commentaire  qu’en  propose  Galien,  voir  I.A.2.a  et  Boudon-‐‑Millot    2002  p.  717  et  p.  720.  

855  Hippocratis  Aphorismi  et  Galeni  in  eos  commentarius  I  3  (K.  XVII  B  361,  10-‐‑12  ;  361,  15  -‐‑  362,  3  ;  364,  9-‐‑16  ;  365,  8  -‐‑  
366,  1).    
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κενώώσεως   τοὺς   τοιούύτους·∙   οὕτως   οὐδὲ  
τοὺς   ἄλλης   δεοµμέένους   ἡστινοσοῦν  
κενώώσεως   ὑπερκενοῦν   προσήήκει.  
Καθόόλου   γὰρ   εἰπεῖν   ἐν   πάάσῃ   κενώώσει  
στοχάάζεσθαι   προσήήκει   τῆς   δυνάάµμεως  
καὶ   µμέέχρις   ἂν   ἀντέέχῃ   καὶ   µμὴ   κάάµμνῃ,  
πειρᾶσθαι   τὸ   περιττὸν   ἀπάάγειν,  
καταλυοµμέένης   δὲ,   κἂν   ἔτι   λείίπηταίί   τι  
τῶν   περιττῶν,   φυλάάττεσθαι   χρὴ   τὴν  
κέένωσιν…    

l’évacuation  ;   de   la  même   façon,   ceux  qui   ont   besoin  
d’une   autre   évacuation   quelle   qu’elle   soit,   il   ne   faut  
pas   non   plus   les   vider   outre   mesure.   En   effet,   pour  
parler   de   façon  universelle,   dans   toute   évacuation,   il  
convient  d’avoir  la  puissance  en  ligne  de  mire  et,   tant  
que  cette  dernière  tient  sans  se  fatiguer,  il  faut  essayer  
d’écarter   le   superflu  ;   en   revanche,   dès   qu’elle   se  
dissout,  même  s’il  reste  encore  quelque  résidu,  il   faut  
surveiller  l’évacuation...    
  

  
Dans  son  commentaire,  Galien  affirme  donc  qu’Hippocrate  utilise  le  cas  particulier  

des   athlètes  pour   souligner   le  danger  général  des   excès,  notamment   en  matière  de  
remplissage  et  d’évacuation.  Ici,  ni  Hippocrate  ni  Galien  ne  définissent  précisément  
le   sens   précis   de   l’évacuation   dans   le   cas   des   athlètes.   Il   peut   s’agir   d’un  
amaigrissement,  qui  consiste  soit  à  éliminer  progressivement  les  excès  de  graisse  et  
de  chair  contenus  dans  l’enveloppe  corporelle  grâce  à  un  régime  alimentaire  allégé,  
soit   à   user   de   substances   diurétiques   et   de   diaphorétiques   pour   désengorger   les  
vaisseaux   sanguins  ;   cependant,   l’hypothèse   de   purgations   vomitives   ou   laxatives,  
voire   de   saignées   reste   a   priori   envisageable   dès   lors   que   ces   interventions   se   font  
dans   la   modération.   D’une   manière   générale,   il   est   préférable   de   procéder   à   un  
réajustement  global  du  régime.  

Remise  en  cause  de  l’utilité  des  évacuations  habituelles.  
  
En  effet,  dans  son  traité  Sur  les  habitudes,  en  rupture  avec  Érasistrate,  Galien  remet  

en  cause  l’utilité  des  évacuations  habituelles,  auxquelles  il  préfère  une  modification  
du  régime  alimentaire  et  sportif856  :  
  
Ἐρασίίστρατος   δ'ʹ   ἐν   τῷ   δευτέέρῳ   περὶ  

παραλύύσεως   ὧδέέ   πως   ἔγραψεν·∙  
"ʺ…  ἐκκρίίσεις   δὲ   τὰς   συνήήθεις,   κἂν  
ἀλυσιτελεῖς   ὦσιν,   εἰς   συνήήθειαν   δὲ  

ἥκωσιν,   ἐπιζητεῖ   τὸ   σῶµμα   καὶ  

ἀποστερούύµμενον   τούύτων   εἰς   νόόσους  

ἐµμπίίπτει,   οἷον   γίίνεται   περίί   τε   τὰς   τῶν  

αἱµμορροΐδων   φορὰς   καὶ   <τὰς>   καθάάρσεις,  

ἃς  ἔνιοι  αὑτοῖς  συνήήθεις  ποιοῦνται,  καὶ  δι’  

ἑλκῶν   κατὰ   χρόόνον   ἐκπιπτόόντων   καὶ  

ἰχωρροούύντων,   καὶ   ὡς   ἐνίίοις   κατάά   τινας  

καιροὺς   χολέέραι   γίίνονται.   Ἁπάάσας   γὰρ  

τὰς   τοιαύύτας   ἐκκρίίσεις   ἀλυσιτελεῖς  

οὔσας  ἐπιζητεῖ  τὸ  σῶµμα  καὶ  µμὴ  γινοµμέένων  

αὐτῶν  κατὰ  τοὺς   εἰθισµμέένους  καιροὺς  εἰς  

πάάθη   οὐ   σµμικρὰ   ἐµμπίίπτουσιν,   οἷς   συνήήθη  

   Quant   à   Érasistrate,   dans   le   deuxième   livre   du  
Sur   la   paralysie,   il   s’est   exprimé   ainsi  :   "ʺ…  Pour   ce  
qui  est  des  évacuations  habituelles,  même  si  elles  ne  sont  

pas   utiles,   à   condition   qu’elles   parviennent   à   une  

certaine   accoutumance,   le   corps   les   recherche   et,   privé  

d’elles,  il  tombe  malade,  comme  cela  se  produit  à  propos  

des   productions   d’hémorrhoïdes   et   des   purgations   que  

certains   ont   l’habitude   de   se   faire   sur   eux-‐‑mêmes,   et   à  

cause  de  blessures  qui  parfois  s’ouvrent  et  déversent  de  

l’ichor,   ainsi   que   pour   quelques   cas   dans   certaines  

circonstances   où   se   produisent   des   choléras.   En   effet,  

toutes   les   évacuations   de   ce   genre,   pourtant   privées  

d’utilité,   le  corps  les  recherche  et,  si  elles  n’ont  pas  lieu  

dans   des   circonstances   habituelles,   ceux   pour   qui   de  

telles   pratiques   sont   habituelles   tombent   gravement  

malades…"ʺ  

                                                
856  De   consuetudinibus   1   (Dietz   114,   6-‐‑7  ;   114,  14   -‐‑   115,   2      =  CMG  Suppl.   III  p.   12)   =  Garofalo  1988   fragment  247  ;  
suivie  de  De  consuetudinibus  5  (Dietz  129,  1  -‐‑  131,  6  =  CMG  Suppl.  III  p.  32-‐‑34).  
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τὰ  τοιαῦτα…"ʺ  
Ἐρασιστράάτου   δὲ   καὶ   τῶν   κενώώσεων  

ἐπιζητητικὸν  γίίγνεσθαι  τὸ  σῶµμα  φάάντος,  
ἐπειδὰν   ἐθισθῶσίί   τινες   αὐταῖς,   καὶ   περὶ  
τούύτων  ἐπισκεπτέέον.  Ἴσµμεν  γάάρ  τινας  ἐκ  
τῶν   ῥινῶν   αἱµμορραγοῦντας   -‐‑   ἤτοι   κατὰ  
περιόόδους  τινὰς  ἰσοχρονίίους  ἢ  ἀτάάκτως  -‐‑  
ἢ   δι'ʹ   αἱµμορροΐδων   ἢ   δι'ʹ   ἐµμέέτων  
ἐκκενουµμέένους   ἢ   διαρροίίαις   ἢ   χολέέραις  
ἁλισκοµμέένους,   ἐνίίους   δ'ʹ   ἑκουσίίως  
ἀποχέέοντας  αἵµματος  ἢ  διὰ  φλεϐοτοµμίίας  ἢ  
δι'ʹ  ἀµμυχῶν  τῶν  ἐν  σφυροῖς  ἢ  διὰ  ῥινῶν  <ἢ  
δ’   ὑπερῴας>,   ὥσπερ   γε   καὶ   διὰ   τῶν  
καθαιρόόντων   φαρµμάάκων,   ἐµμετηρίίων   τε  
καὶ   κατωτερικῶν·∙   ὑπὲρ   ὧν   καὶ   αὐτῶν  
ἐσκέέφθαι  τι  χρήήσιµμον.    
Ἐµμοὶ   γὰρ   οὐ   δοκεῖ   τὰ   σώώµματα   δι'ʹ   ἔθος  

δεῖσθαι  τῶν  τοιούύτων  κενώώσεων,  ἀλλὰ  δι'ʹ  
ἣν   αἰτίίαν   τῆς   πρώώτης   ἐδεήήθη   κενώώσεως  
ἤτοι   τῆς   φύύσεως   ἐργασαµμέένης   αὐτὴν   ἤ  
τινος   ἀνθρώώπου   κατὰ   συλλογισµμὸν  
ἰατρικόόν,   οὕτω   καὶ   αὖθις   καὶ   πολλάάκις  
χρῄζειν  τῶν  αὐτῶν  ἐπὶ  τοῖς  αὐτοῖς.    
Ἔνιοι   µμὲν   γὰρ   ἐπὶ   µμοχθηραῖς   διαίίταις,  

ἔνιοι   δὲ   διὰ   κατασκευὴν   µμοχθηρὰν   τοῦ  
σώώµματος   ἀθροίίζοντες   αἵµματος   πλῆθος   ἢ  
κακοχυµμίίαν   ὑπὸ   τῶν   εἰρηµμέένων  
κενώώσεων   ὠφελοῦνται   τῆς   φύύσεως   ἤ  
τινος   ἰατροῦ   τὸ   περιττὸν   ἀποχέέοντος,  
πρὶν  νοσῆσαι  τὸν  ἄνθρωπον.    
Ἐνίίοις   δὲ   νοσήήσασιν   ἡ   µμὲν   κρίίσις   ἐπὶ  

τοιαύύταις   ἐκκρίίσεσι   ἥ   τε   τοῦ   νοσήήµματος  
ἴασις   ἐγέένετο·∙   τινὲς   δ'ʹ   ὑπὸ   τῶν   ἰατρῶν  
ἐθεραπεύύθησαν   ὁµμοίίοις   βοηθήήµμασι  
χρησαµμέένων,  εἶθ'ʹ  ὕστερον  ἁλόόντες  ὁµμοίίῳ  
νοσήήµματι   θεραπευθέέντες   τε   δι'ʹ   αὐτῶν,  
ἐάάν   ποτε   πάάλιν   αὐτοῖς   ἤτοι   παντὸς   τοῦ  
σώώµματος  βάάρος  ἢ  τῆς  κεφαλῆς  µμόόνης  <ἢ>  
ἀνωµμαλίία   τις   ἢ   καίί   τι   τῶν   παρὰ   φύύσιν  
ἕτερον   ἐπιφαίίνηται,   κοινοῦνται   τοῖς  
ἰατροῖς   περὶ   αὐτῶν   δεδιέέναι   φάάσκοντες  
ἁλῶναι   τοῖς   αὐτοῖς   νοσήήµμασιν,   οἷς  
ἔµμπροσθεν   ἑάάλωσαν   ἐπὶ  
προηγησαµμέένοις   ὁµμοίίοις   συµμπτώώµμασι,  
κἄπειτα   φθάάσαντες   ἢ   διὰ   καθάάρσεώώς  
τινος  ἢ  δι'ʹ  αἵµματος  ἀφαιρέέσεως  ἐκφυγεῖν  
τὴν   προσδοκηθεῖσαν   νόόσον   ἑτοιµμόότερον  
ἐπὶ   τὴν   αὐτὴν   ἀφικνοῦνται   βοήήθειαν,  
ὅταν   αἴσθωνταίί   τινος   ὁµμοίίου  
συµμπτώώµματος   πρόότερόόν   ποτε  
συµμπεσόόντος   αὐτοῖς.   Ἔνιοι   δὲ   καὶ   πρὶν  

La   thèse   d’Érasistrate   stipulant   que   le   corps  
devient   aussi   demandeur  des   évacuations   lorsque  
certains   individus   s’y   sont   habitués   est   encore  un  
point   qu’il   convient   d’examiner.   En   effet,   nous  
savons   que   certains   saignent   du   nez   -‐‑   soit   par  
périodes   de   durée   égales,   soit   de   façon  
désordonnée   -‐‑   qu’ils   se   vident   grâce   à   des  
hémorrhoïdes   ou   des   vomissements,   qu’ils   sont  
pris   de   diarrhées   ou   de   choléras,   et   que   certains  
volontairement   s’ôtent   du   sang   par   des   saignées,  
par   des   égratignures   aux   chevilles,   par   le   nez   ou  
par  le  palais,  ainsi  que  par  des   remèdes  purgatifs,  
tant  vomitifs   que   laxatifs  ;   or,  même  dans   ces  cas,  
on  y  trouve  quelque  utilité.    
À  mon   avis,   en   effet,   les   corps  n’ont  pas   besoin  

des  évacuations  de  ce  genre  du   fait   de   l’habitude,  
mais,   parce   qu’ils   ont   eu   besoin   de   la   première  
évacuation,  produite  soit  par  la  nature,  soit  par  un  
homme  qui  suivait  un  raisonnement  médical,  c’est  
dans   ces   conditions   que,   de   façon   répétée   et  
fréquente,  ils  ont  besoin  des  mêmes  soins  pour  les  
mêmes  raisons.    
En  effet,  quelques   individus  à  cause  de  mauvais  

régimes,   quelques   autres   à   cause   d’une  mauvaise  
préparation   physique,   dès   lors   qu’ils   rassemblent  
une   grosse   quantité   de   sang   ou   une   mauvaise  
qualité   d’humeur,   sont   aidés   par   les   évacuations  
en  question,   la  nature  ou  quelque  médecin  faisant  
couler   le   superflu   avant   que   l’homme   ne   soit  
malade.    
Et,   chez   certains   malades,   la   crise   s’est   produite  

aussitôt   après   de   telles   évacuations,   ainsi   que   la  
guérison   de   la   maladie  ;   et   certains   individus   ont  
été  soignés  par  les  médecins  qui  avaient  utilisé  des  
aides   semblables,   puis,   au   cas   où   ils   sont  pris   par  
une  maladie   semblable   et   soignés   grâce   ces   aides,  
si  un   jour  de  nouveau   ils  éprouvent  une   lourdeur  
dans  le   corps  entier  ou  dans  la  seule  tête,  quelque  
anomalie   ou   encore   une   autre   des   dispositions  
contre  nature,  ils  consultent  les  médecins  à  ce  sujet,  
disant   qu’ils   craignent   d’être   pris   par   les   mêmes  
maladies,  par  lesquelles  ils  ont  été  pris  auparavant  
suite  à  de  semblables   symptômes  préalables,  puis,  
ayant  pris   les  devants   soit  par  une  purgation,   soit  
par   une   prise   de   sang,   grâce   à   la  même   aide,      ils  
parviennent   à   échapper   assez   promptement   à   la  
maladie   à   laquelle   il   s’étaient   attendu   lorsqu’ils  
avaient   perçu   la   manifestation   d’un   symptôme  
semblable   à   ce   qu’il   leur   était   arrivé   de   connaître  
auparavant.   Et   quelques-‐‑uns   aussi,   avant   d’avoir  
rien   perçu,   redoutant   l’échéance   du   moment   où,  
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αἰσθέέσθαι   τὴν   προθεσµμίίαν   ὑφορώώµμενοι  
τοῦ  χρόόνου,  καθ'ʹ  ὃν  ἐν  ὡρισµμέένῃ  περιόόδῳ  
τῶν   τοιούύτων   ἔπαθόόν   τι,   κενοῦσθαι  
φθάάνουσιν   νοµμίίζουσι   τε   τὴν  
προφυλακτικὴν   κέένωσιν   ἐν   ἔθει  
γεγονέέναι   σφίίσιν,   οὐδεµμίίαν   ὑπαλλαγὴν  
τοῦ  σώώµματος  ἐκ  τῶν  τοιούύτων  κενώώσεων  
λαµμϐάάνοντος,   ὁποίίαν   ἐδείίχθη   λαµμϐάάνον  
ἐπὶ   τοῖς   προειρηµμέένοις,   ἀλλ'ʹ   ὑπὸ   τῆς  
αὐτῆς  αἰτίίας   ταὐτὰ  πάάσχοντος.  Ἐὰν  οὖν  
ὑπαλλάάξωσι   τὴν   δίίαιταν   ἐλάάττοσι   µμὲν  
ἐδέέσµμασι  χρώώµμενοι,  προστιθέέντες  δὲ  τοῖς  
γυµμνασίίοις,   ἄνοσοι   διατελοῦσιν   ἐκ   τῆς  
τῶν   ἐθῶν  ὑπαλλαγῆς  ὠφεληθέέντες,   οὐχ  
ὥσπερ   οἱ   πρόόσθεν   εἰρηµμέένοι   βλαϐέέντες·∙  
οὐ   γὰρ   ἔθους   λόόγῳ   διὰ   τῶν   κενώώσεων  
ὠφελεῖσθαι   συνέέϐαινεν   αὐτοῖς   ἀλλ'ʹ   ἐπὶ  
µμοχθηρᾷ   διαίίτῃ   κακοχυµμίίαν   τε   καὶ  
πλῆθος  ἀθροίίζουσιν.    

dans  une  période  définie,  ils  ont  souffert  un  mal  de  
ce   genre,   ils   sont   les   premiers   à   pratiquer   une  
évacuation   et   ils   pensent   que   l’évacuation  
prophylactique   est   entrée   dans   leurs   habitudes  
puisque  leur  corps,  du  fait  de  telles  évacuations,  ne  
subit  aucun  changement  comparable  à  ce  qui  a  été  
montré  plus  haut,  mais  qu’il  est  dans  le  même  état  
sous  l’effet  de  la  même  cause.  Donc,  s’ils  changent  
leur   régime   en   consommant   moins   d’aliments,  
mais   en   faisant   des   ajouts   à   leurs   exercices  
physiques,  ils  continuent  d’être  sans  maladie  grâce  
à   l’aide   que   leur   apporte   le   changement   de   leurs  
habitudes,   contrairement   à   ceux   qui   en   subissent  
des   dommages,   dont   j’ai   parlé   auparavant  ;   en  
effet,   s’il   leur   arrivait   de   tirer   profit   des  
évacuations,  ce  n’est  pas  en  vertu  de  la  logique  de  
l’habitude,   mais   c’est   que,   suite   à   un   mauvais  
régime,   ils   rassemblent   une   mauvaise   qualité   et  
une  grosse  quantité  d’humeurs.    

  
Voici  donc  la  théorie  d’Érasistrate  sur  les  évacuations  :  un  corps  habitué  à  de  telles  

interventions,  même  inutiles,  tombe  malade  si  jamais  il  doit  en  être  privé.  Il  faudrait  
donc   en   déduire   que   cette   habitude   doit   être   respectée   chez   les   patients   qui   en  
ressentent  le  besoin.  
Galien   s’inscrit   en   faux   contre   cette   thèse  :   Il   ne   nie   pas   l’effet   positif   que  

l’évacuation,   quelle   qu’elle   soit,   peut   avoir   sur   un  malade   ou   sur   un   individu   qui  
anticipe  la  venue  d’une  maladie,  mais  il  estime  que  cette  pratique  ne  peut  être  qu’un  
remède  ponctuel  et  mécanique,  qui  écarte  provisoirement  la  maladie  sans  en  arracher  
la   cause.   Aux   yeux   de   Galien,   c’est   toujours   l’hygiène   qui   est   responsable   de   la  
pathologie  :  pour  soigner  le  patient,  c’est  donc  elle  qu’il  faut  modifier,  avec  prudence,  
certes,  car  les  changements  sont  souvent  dommageables857.  
                                                

857   Les   risques   des   changements   de   régime   sont   exposés   dans   le   traité   Sur   les   habitudes,   notamment   dans   le  
chapitre  1  (Dietz  106-‐‑116  =  CMG  Suppl.  III  p.  2-‐‑14),  Galien  cite  le  traité  Du  régime  des  maladies  aiguës,  où  Hippocrate  
s’intéresse   notamment   aux   effets   que   produit   le   changement   dans   le   régime   alimentaire   (De   victu   acutorum  
morborum  28,  29,  36  ;  Littré  II  p.  282-‐‑283,  285-‐‑291  et  298-‐‑302,  ch.VIII-‐‑X    =  Joly  p.  47-‐‑51).  Par  exemple,  il  affirme  que,  
si  un  individu  augmente  ou  diminue  le  nombre  de  repas  qu’il  prend  par  jour,  son  état  de  santé  se  dégradera.  Il  
examine  également   le   lien  qui  existe  entre   la  qualité  de   l’aliment  ou  de   la  boisson  et   la   facilité  de   la  digestion  ;  
dans  ce  rapport,  le  paramètre  de  l’habitude  introduit  un  paradoxe  :  l’accoutumance  à  un  aliment  indigeste  cause  
généralement   moins   de   trouble   que   la   consommation   d’un   aliment   digeste   auquel   on   n’est   pas   habitué.  
Hippocrate  prend  alors  de  multiples  exemples  de  changements  alimentaires,  concernant  la  pâte  à  base  d’orge,  le  
pain,  le  vin  et  l’eau.  Galien  cite  ensuite  le  second  livre  du  Sur  la  paralysie  d’Érasistrate,  où  sont  soulignés  les  effets  
de   l’habitude  notamment  en  matière  d’efforts  physiques  et  d’alimentation  (Garofalo  1988,   fragment  247  p.  151-‐‑
152  ;  sur  ce  texte,  voir  II.C.1.a).  À  nouveau,  le  paramètre  de  l’habitude  est  producteur  de  paradoxes  :  par  exemple,  
une  importante  activité  à  laquelle  on  est  habitué  produit  moins  de  fatigue  qu’une  faible  activité  à  laquelle  on  n’est  
pas  habitué  ;   et,   comme   l’affirme  aussi  Hippocrate,  des   aliments   indigestes   auxquels  on  est  habitués   sont   plus  
faciles  à  supporter  que  des  aliments  plus  digestes  auxquels  on  n’est  pas  habitués.  Dans  la  suite  du  passage,  Galien  
affirme  que  les  gens  eux-‐‑mêmes  sont  conscients  de  la  force  de  l’habitude  et  des  risque  du  changement  en  matière  
d’hygiène.  Leur  observation,  relayée  par  Galien,  concerne  l’alimentation  et  la  boisson,  mais  aussi  leurs  «  activités,  
telles  que  le  défaut  de  lavage  et  les  bains,  les  séances  d’équitation  et  les  parties  de  chasse,  la  course  et  la  lutte,  la  
veille   et   le   sommeil,   le   bain  de   soleil   et   le   rafraîchissement,   les   soucis   et   toutes   les   autres   choses  de   ce  genre  »  



325  

À  nouveau,  Galien  met  en  cause  la  responsabilité  des  mauvais  hygiénistes,  qui  sont  
responsables   d’un   régime   inadapté,   et   parallèlement   des   mauvais   médecins   en  
général,  qui  diagnostiquent  mal  l’origine  du  mal,  à  savoir  l’hygiène.  Aveuglés  par  la  
force   réelle   de   l’habitude,   ils   en   négligent   les   origines   profondes   du  
dysfonctionnement  sanitaire.  Galien  ne  reconnaît  donc  pas  la  nécessité  de  respecter  
l’habitude  du  patient  recourant  à  l’évacuation  puisque,  selon  lui,  cette  pratique  n’est  
que  la  manifestation  formelle  d’un  problème  de  fond  :  si  des  patients  tirent  profit  du  
changement,  ce  n’est  pas  parce  que   le  changement  possède  en   lui-‐‑même  une  vertu  
intrinsèque,  mais  parce  que,  dans  leur  cas  précis,  un  changement  de  régime  s’impose.    
On   apprend   au   passage   que,   sur   les   conseils   de   mauvais   médecins,   mais   aussi  

parfois  de  leur  propre  chef,  des  patients  pouvaient  être  tentés  de  pratiquer  sur  eux-‐‑
mêmes  des  évacuations  en   tout  genre,  par  exemple  en  se   faisant  vomir,  en  prenant  
des  laxatifs  ou  même  en  recourant  à  des  saignées  au  niveau  du  nez,  du  palais  et  des  
chevilles.   Les   sportifs   aguerris   à   ces   méthodes   ne   devaient   donc   pas   craindre   le  
spectacle  du  sang,  que,  de  toute  façon,  ils  avaient  déjà  l’habitude  de  voir  couler,  pour  
avoir   observé   ou   subi   eux-‐‑mêmes   des   accidents   à   la   palestre   ou   ailleurs.   Il   est  
cependant   des   méthodes   qui   permettent   de   réajuster   le   régime   de   manière   moins  
expéditive.  

Réajustement  du  régime  athlétique  en  cas  de  troubles  digestifs,  de  soif  et  de  douleurs  
aux  entrailles.  
  
En  effet,  dans  un  passage  où  il  commente  ce  qu’il  croit  être  le  chapitre  7  du  Régime  
salutaire  de  Polybe,  mais  qui  en  vérité  constitue  le  chapitre  22  du  traité  hippocratique  
Nature  de  l’homme  consacré  au  régime  des  sportifs858,  Galien  évoque  les  changements  
de  régime  à  opérer  pour  les  individus  pris  de  diarrhées,  d’indigestions,  de  soifs  et  de  
douleurs  aux  entrailles.  Le  développement  d’Hippocrate  est  fragmenté  et  commenté  
par  Galien  en  huit  fois.  Voici  les  extraits  3,  6,  7  et  8859  et  leur  commentaire  galénique,  
qui  nous  intéressent  directement  ici860  :  
  
«  <Ὁκόόσους   µμάάλιστα   γυµμναζοµμέένους  

διάάρροιαι   λαµμϐάάνουσι   καὶ   τὰ   ὑποχωρήήµματα  

   «  Ceux  qui,  à  cause  d’exercices   intensifs,  sont  pris  de  
diarrhées   et   ont   les   selles   composées   de   matières  

                                                                                                                                           
(ἐπιτηδευµμάάτων…  οἷον   ἀλουσίίας,   λουτρῶν,   ἱππασίίας,   κυνηγεσίίων,   δρόόµμου,   πάάλης,   ἀγρυπνιῶν,   ἡλιώώσεως,  
ψύύξεως,  φροντίίδων  ὅσα  τ'ʹ  ἄλλα   τοιαῦτα  ;  Dietz   116,   19-‐‑21  =  CMG  Suppl.   III   p.   14).   Parmi   ces  paires   figurent  
deux   couples  antithétiques,  «  le  défaut  de   lavage  et   les  bains  »,  «  le  bain  de  soleil  et   le  rafraîchissement  »  ;  mais  
d’autres  couples  apparaissent  aussi,  formés  selon  un  critère  de  ressemblance,  à  savoir  «  les  séances  d’équitation  et  
les  parties  de  chasse  »,  puis  «  la  course  et  la  lutte  ».  La  première  de  ces  paires  désigne  deux  activités  qui  induisent  
un  déplacement,  où  l’usage  d’un  cheval  est,  dans  un  cas,  nécessaire,  dans  l’autre  cas,  possible.  La  seconde  paire  
est  constituée  par  la  course  et  la  lutte,  qui  sont  l’une  et  l’autre  des  activités  sportives  pouvant  donner  lieu  à  des  
compétitions.  

858  Nat.  Hom.  22  (CMG  1.1.3  p.  216-‐‑218  =  Du  régime  salutaire  7,  Littré  VI  p.  83).  Sur  ce  texte,  sa  traduction  et  son  
commentaire  galénique,  déjà  étudiés  en  partie  dans  cette  thèse,  voir  I.A.2.a.  

859  L’extrait  8  et  son  commentaire  galénique  ont  déjà  été  étudiés  en  partie  en  I.A.1.d.  
860  In  Hippocratis  vel  Polybi  opus  de  salubri  victus  ratione  privatorum  commentarius  27  et  30-‐‑32  =  Galeni  in  Hippocratis  
de  natura  hominis  commentarius  III  28  et  31-‐‑33  (K.  XV  212,  11  -‐‑  214,  3  ;  216,  1  -‐‑  222,  7  =  CMG  5.9.1  p.  108-‐‑110  et  p.111-‐‑
112.)  
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σιτώώδεα   καὶ   ἄπεπτα,   τούύτοισι   τῶν   τε  

γυµμνασίίων   ἀφαιρεῖν   µμὴ   ἐλάάσσω   τοῦ   τρίίτου  

µμέέρεος   καὶ   τῶν   σιτίίων   τοῖσιν   ἡµμίίσεσι  

χρῆσθαι.  Δῆλον  γὰρ  ὅτι  ἡ  κοιλίίη  ξυνθάάλπειν  

οὐ   δύύναται,   ὡς   πέέσσεσθαι   τὸ   πλῆθος   τῶν  

εἰσιόόντων  σιτίίων.  Ἔστω  δὲ  τούύτοισι  τὰ  σιτίία  

ἄρτος   ὡς   ἐξοπτόότατος   ἐν   οἴνῳ  

ἐντεθρυµμµμέένος   καὶ   τὰ   πόόµματα   ὡς  

εὐκρητέέστατα861   καὶ   ἐλάάχιστα   καὶ  

περιπάάτοισι   µμὴ   χρήήσθωσαν   ἀπὸ   τοῦ   σιτίίου·∙  

µμονοσιτεῖν   δὲ   χρὴ   ὑπὸ   τοῦτον   τὸν   χρόόνον·∙  

οὕτω  γὰρ  ἂν  µμάάλιστα  συνθάάλποιτο  ἡ  κοιλίίη  

καὶ   τῶν   εἰσιόόντων   ἐπικρατέέοι.   Γίίνεται   δὲ   ὁ  

τρόόπος   οὗτος   τῆς   διαρροίίης   τῶν   σωµμάάτων  

µμάάλιστα   τοῖσι   πυκνοσάάρκοισιν,   ὅταν  

ἀναγκάάζηται   ὁ   ἄνθρωπος   κρεηφαγεῖν   τῆς  

φύύσιος  ὑπαρχούύσης  τοιαύύτης·∙  αἱ  γὰρ  φλέέϐες  

πυκνωθεῖσαι   οὐκ   ἀντιλαµμϐάάνονται   τῶν  

σιτίίων  τῶν  εἰσιόόντων.>  »  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  
  Οὐ   περὶ   τῶν   τῆς   ὑγείίας   ἕνεκα  

γυµμναζοµμέένων   ἔοικε   ποιεῖσθαι   τὸν   λόόγον  
νῦν,   ἀλλὰ   περὶ   τῶν   γυµμναστικῶν   τι  
µμετιόόντων   ἐπιτηδευµμάάτων   καὶ   µμήήτε  
παύύεσθαι   τελέέως   αὐτοῦ   δυναµμέένων   µμήήτε  
εἰς  πάάνυ  βραχὺ  συστεῖλαι·∙  διὰ  τοῦτο  αὐτῶν  
ἀφαιρεῖ   <τοῦ>   µμὲν   <γυµμνασίίου   τὸ   τρίίτον  
µμέέρος,  τῶν>  δὲ  <σιτίίων  τὸ  ἥµμισυ>·∙  τοσούύτῳ  
γὰρ   ἐλπίίζει   κρατήήσειν   αὐτούύς,   ὡς   µμηκέέτι  
ἀπεπτεῖν  τε  καὶ  διαρροΐζεσθαι…  Ἀλλὰ  τήήν  
γε  τῶν  τοιούύτων  φύύσεων  ἐπιµμέέλειαν  ἐχρῆν  
αὐτὸν   γεγραφέέναι   διὰ   τῆς   εἰς   τοὐναντίίον  
ἀγωγῆς.  Ἀραίίωσίίς  τε  γὰρ  καὶ  µμάάλαξις  ὅλης  
τῆς   ἕξεώώς   εἰσιν   οἱ   σκοποὶ   διὰ   µμαλακῆς  
τρίίψεως   καὶ   λίίπους   πολλοῦ   καὶ   τοῦ  
χρονίίζειν   ἐν   ταῖς   πυέέλοις   γιγνόόµμεναι862.  Ὁ  
δέέ   γε   πρὸς   τὸ   σύύµμπτωµμα   µμόόνον   ἵσταται  
παραλιπὼν  αὐτοῦ   τὴν   οἷον   ῥίίζαν   ἐκκόόψαι.  
Λέέλεκται   δὲ   κατὰ   τὴν   προκειµμέένην   ῥῆσιν  
καὶ   τοῦτο   αὐτῷ·∙   <δῆλον   γὰρ   ὅτι   ἡ   κοιλίίη  
συνθάάλπειν   οὐ   δύύναται>.   Καὶ   µμὴν   εἴπερ  
ἀληθῶς  ᾐτιάάσατο  τὴν  πυκνόότητα  τῆς  ἕξεως  
καὶ  τὰς  φλέέϐας  οὐκ  ἀντιλαµμϐανοµμέένας  τῆς  
τροφῆς,  οὐκ  ὀρθῶς  αἰτιᾶται  τὴν  κοιλίίαν.  Εἰ  
µμὲν   <οὖν>   τις   αὐτῷ   συγχωρήήσειεν  
ἀληθεύύειν   ἐν   τούύτῳ,   συγχωρήήσει   καὶ   τὴν  
ἐφεξῆς   γεγραµμµμέένην   δίίαιταν   ὀρθῶς  
εἰρῆσθαι,   τὸν   <ἔξοπτον   ἄρτον>   καὶ   τὸ  

alimentaires   non   digérées   doivent   réduire   leurs  

exercices  d’un   tiers   au  moins,   et   consommer  deux   fois  

moins   d’aliments  ;   car   il   est   clair   que   leur   ventre   ne  

peut   pas   chauffer   au   point   de   digérer   la   quantité   des  

aliments   ingérés.   Ces   personnes   prendront   pour  

nourriture   du   pain   le   plus   cuit   possible,   émietté   dans  

du  vin,  les  boissons  seront   le  mieux  mélangées  possible  

et   réduites   au   minimum,   et   il   est   défendu   à   ces  

individus  de  se  promener  après   le  repas  ;  ils  ne  doivent  

faire   qu’un   repas   par   jour   pendant   le   temps   de   ce  

régime  ;   en   effet,   de   cette   façon,   leur   ventre   devrait  

chauffer   au   maximum   et   prendre   le   dessus   sur   les  

aliments   ingérés.   Or   cette   espèce   de   diarrhée   survient  

surtout  chez  les  corps  à  chair  dense,  quand  l’homme  est  

contraint   de  manger   de   la   viande   alors   que   sa   nature  

est  d’une  telle  espèce  ;  en  effet,   les  vaisseaux  sanguins,  

une   fois   qu’ils   sont   resserrés,   n’admettent   pas   les  

aliments  ingérés.  »  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  
Maintenant   l’auteur  semble  bien  parler  non  pas  

de  ceux  qui  s’exercent  en  vue  de  la  santé,  mais  des  
sportifs  professionnels  lorsqu’ils  sont  en  activité  et  
qu’ils   ne  peuvent   ni   interrompre   totalement   cette  
dernière,   ni   la   réduire   à   très   peu  ;   c’est   la   raison  
pour   laquelle   il   leur   ôte   un   tiers   de   leur   activité  
physique   et   la  moitié  de   leurs   aliments  ;   en   effet,  
avec   une   telle   quantité,   il   espère   qu’ils  
reprendront   le   dessus   au   point   de   ne   plus  
manquer   de   coction   et   de   ne   plus   avoir   de  
diarrhée…  Or   il   aurait   dû   écrire   qu’on   soigne   les  
natures   de   ce   genre   en   les   conduisant   vers   la  
disposition   contraire.  Εn  effet,   les  buts   recherchés  
sont  la  porosité  et  la  mollesse  de  l’état  tout  entier,  
qui   se   produisent   grâce   à   un   massage   tendre,   à  
beaucoup  de  graisse  et  à  des  bains  prolongés.  Lui,  
en  tout  cas,  se  contente  de  faire  face  au  symptôme  
en   négligeant,   pour   ainsi   dire,   d’en   arracher   la  
racine.   Dans   le   passage   qui   nous   occupe,   il   fait  
encore   cette   remarque  :   "ʺEn   effet,   il   est   clair   que   le  
ventre   ne   peut   pas   chauffer."ʺ   Et   certes,   s’il   a   raison  
d’incriminer   le   resserrement   de   l’état   et   les  
vaisseaux  mis  en  défaut  d’accueillir   la  nourriture,  
il  a  tort  d’accuser  le  ventre.  Donc,  si   jamais  on  lui  
concède   qu’il   dit   la   vérité   sur   ce   point,   on  
concèdera   aussi   que   le   régime   décrit   par   la   suite  
est   correct,  à   savoir  le  pain  bien  cuit  et   la  boisson  
bien  mélangée,  mais  c’est  moins   vrai  pour  ce  qui  
concerne  l’unique  repas  journalier  et  l’interdiction  

                                                                                                                                           
861  Le  texte  dont  dispose  Galien  selon  Kühn  parle  de  vins  «  très  bien  mélangés  »  (εὐκρητέέστατα)   tandis  que  la  

leçon  retenue  par  J.  Jouanna  dans  le  CMG  1.1.3  évoque  des  vins  «  très  purs  »  (ἀκρητέέστατα)  ;  voir  II.B.2.b.  
862  On  attendrait  plutôt  γιγνόόµμενοι,  qu’il  faut  sans  doute  restituer.  
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<ποτὸν   εὔκρατον>,   ἔλαττον   δὲ   καὶ   τὴν  
<µμονοσιτίίαν>   καὶ   τὸ   <µμὴ   περιπατεῖν   ἐπὶ  
τοῖς  σιτίίοις>…  

de  marcher  après  les  repas…      

  
Dans   l’énoncé   3,   Hippocrate   suggère   donc   de   modérer   le   régime   des   sportifs  

diarrhéiques,  qui  sont  invités  à  diminuer  d’un  tiers  leurs  exercices  et  de  moitié  leur  
aliments   pour   assurer   une   coction   complète.   Puis   il   donne   des   précisions   sur   le  
régime  alimentaire  adéquat  :  il  prescrit  du  pain  très  cuit  émietté  dans  du  vin  et  peu  
de  boisson.   Il   interdit   les  promenades  après   le   repas.   Il   recommande  un  seul   repas  
par  jour,  pour  concentrer  en  une  seule  fois  la  production  de  chaleur  dans  le  ventre  et  
donc   assurer   une   bonne   digestion.   Il   précise   ensuite   que   les   individus   les   plus  
concernés  par  ces  diarrhées  sont   les   individus  à  chair  dense  contraints  à  un  régime  
carné.  
Ce  dernier  point  permet  à  Galien  de  réduire  le  champ  d’application  du  discours  aux  

seuls  athlètes,  ce  qui  permet  d’expliquer  sans  difficulté  que  les  malades  en  question  
n’aient   pas   été   privés   de   toute   leur   activité   physique  :   en   effet,   un   athlète  
professionnel  se  doit  de  conserver  toujours  un  minimum  d’entraînement,  alors  qu’un  
simple  particulier  pourrait  renoncer  à  tout  exercice  le  temps  de  guérir863.    
Galien   estime   que   le   passage   relatif   aux   individus   à   chair   dense   ne   pose   aucune  

difficulté  de  compréhension,  mais  il  adresse  cependant  deux  reproches  à  son  auteur.  
Tout   d’abord,   il   déplore   que   ce   dernier   n’ait   pas   précisé   le   régime   à   suivre   pour  
soigner   les   individus   à   chair   dense.   Lui-‐‑même   comble   aussitôt   cette   lacune   en  
proposant  une  méthode  de  guérison  par  le  contraire  :  pour  que  les  individus  à  chair  
dense   obtiennent   la   porosité   et   la   mollesse   de   leur   corps,   il   leur   recommande   de  
procéder   à   des   massages   tendres   avec   de   la   graisse   et   d’user   de   bains.   L’auteur  
commenté   se  voit  ainsi   reprocher  d’avoir  voulu  seulement  affronter   la  difficulté  en  
«  négligeant   d’en   arracher   pour   ainsi  dire   la   racine  »   (παραλιπὼν  αὐτοῦ   τὴν   οἷον  
ῥίίζαν   ἐκκόόψαι)  ;   le   caractère   approximatif   de   cette   métaphore   botanique   est  
soulignée  par  le  terme  οἷον.  
  Le   second   reproche   formulé   par   Galien   tient   à   la   prescription   elle-‐‑même  :   le  

médecin   de   Pergame   estime   en   effet   que   la   réduction   à   un   seul   repas   par   jour   et  
l’interdiction   de  marcher   après   le   repas   ne   sont   pas   aussi   justifiées   que   les   autres  
recommandations,  qui  visent  à  réduire  la  quantité  d’exercices  et  d’aliments.  De  fait,  
puisque  seuls  sont  en  cause  les  vaisseaux  sanguins,  et  non  pas  la  faculté  du  ventre  à  
effectuer   la   coction  des   aliments   ingérés,  Galien   estime  qu’il   suffit  de  diminuer   les  
portions   alimentaires   sans   interdire   plusieurs   repas   journaliers   ni   les   promenades  
postprandiales.  En  effet,  un  corps  dont  la  cavité  gastrique  fonctionne  bien  n’a  rien  à  
craindre  de  la  multiplication  de  repas  modérés  :  chaque  prise  alimentaire  pourra  sans  
difficulté   bénéficier   d’une   bonne   coction   du   moment   que   les   quantités   ingérées  
resteront  faibles.  De  même,  si  l’organe  de  coction  est  parfaitement  opérationnel,  il  est  
peu  fondé  de  craindre  qu’une  promenade  après  le  repas  entrave  son  fonctionnement,  

                                                
863  Sur  ce  point,  voir  I.A.2.a.  
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malgré   le   risque   de   refroidissement   occasionné   par   le   déplacement   du   corps   à  
l’extérieur.  
  
«  <Καὶ   ὅσοι   τὰ   σιτίία   ἀνερεύύγονται   τῇ  

ὑστεραίίῃ   καὶ   τὰ   ὑποχόόνδρια   µμετεωρίίζεται  

αὐτέέοισιν   ὡς   ἀπέέπτων   τῶν   σιτίίων   ἐόόντων,  

τούύτοισι   καθεύύδειν   µμὲν   πλείίω   χρόόνον  

συµμφέέρει,   τῇ  δὲ  ἄλλῃ   ταλαιπωρίίῃ  ἀναγκάάζειν  

χρὴ   αὐτῶν   τὰ   σώώµματα864,   καὶ   τὸν   οἶνον  

ἀκρητέέστερον   πινόόντων   καὶ   πλείίω,   καὶ   τοῖσι  

σιτίίοισιν   ἐλάάσσοσι   χρῆσθαι   ὑπὸ   τοῦτον   τὸν  

χρόόνον.   δῆλον   γὰρ   δὴ   ὅτι   ὑπὸ   ἀσθενείίης   καὶ  

ψυχρόότητος  ἡ  κοιλίίη  οὐ  δύύναται  τὸ  πλῆθος  τῶν  

σιτίίων  καταπέέσσειν865.>  »  

-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  

  Καλῶς   ἐποίίησεν   ἐνταῦθα   προσθεὶς   αὐτὸς  
ἐπὶ  τῷ  τέέλει·∙  "ʺ<δῆλον  γὰρ  δὴ  ὅτι  ὑπὸ  ἀσθενείίας  
καὶ  ψυχρόότητος  ἡ  κοιλίίη  οὐ  δύύναται  τὸ  πλῆθος  

τῶν   σιτίίων   καταπέέσσειν>·∙"ʺ   ὡς   πρὸς   τοῦτον  
γὰρ   ἀποϐλέέπων   τὸν   σκοπὸν   ἐκθερµμαίίνειν  
αὐτὴν   πειρᾶται   καὶ   κατὰ   τοῦτο   <καθεύύδειν>  
τε   <πλείίω   χρόόνον>   αὐτοῖς   συµμϐουλεύύει   καὶ  
γυµμνάάζεσθαι   καὶ   <τὸν   οἶνον   ἀκρητέέστερον  
πίίνειν  καὶ  πλείίονα  καὶ  τοῖσι  σιτίίοισιν  ἐλάάττοσι  

χρῆσθαι  κατ'ʹ  ἐκεῖνον  τὸν  χρόόνον>,  καθ'ʹ  ὃν  ἂν  
ἠπεπτηκόότες  τυγχάάνωσιν,  ὡς,  ἔν  γε  τῷ  λοιπῷ  
γυµμναζόόµμενοίί  τε  καὶ  κινούύµμενοι  καὶ  πίίνοντες  
τὸν  οἶνον,  ὡς  εἰρήήκαµμεν,  οὐδέέν  τι  δέέονται  τῆς  
συµμµμέέτρου  ποσόότητος  τῶν  σιτίίων  ἀφαιρεῖν.  

   «  Et  chez  toux  ceux  qui  le  lendemain  régurgitent  les  

matières   alimentaires   et   dont   les   hypochondres   se  

gonflent   vu   que   la   nourriture   n’est   pas   digérée,   il  

convient  de  prolonger  le  sommeil  ;  mais,  pour  le  reste,  

il   faut   continuer  de   contraindre   leur   corps   à   l’effort,  

en  leur  faisant  boire  le  vin  plus  pur  et  en  plus  grande  

quantité,   et   diminuer   leurs   aliments   pendant   cette  

période  ;   car,   en   vérité,   il   est   clair   que,   du   fait   de   sa  

faiblesse   et   de   sa   froideur,   leur   ventre   ne   peut   pas  

digérer  complètement  la  masse  des  aliments.  »  

-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  

Il   a   bien   fait   dans   ce   passage   d’ajouter   lui-‐‑
même  à  la  fin  :  "ʺcar,  en  vérité,  il  est  clair  que,  du  fait  
de   sa   faiblesse   et   de   sa   froideur,   leur   ventre   ne   peut  

pas  digérer  complètement  la  masse  des  aliments"ʺ  :  en  
effet,   visant   ce   but,   le   médecin   essaie   de  
réchauffer   le   ventre   et,   dans   cette   optique,   il  
conseille   de   "ʺprolonger   le   sommeil"ʺ,   de   faire   de  
l’exercice,  de  "ʺboire  le  vin  plus  pur  et  en  plus  grande  
quantité"ʺ  et  de   "ʺdiminuer   les   aliments  pendant  cette  
période"ʺ,   dans   la   mesure   où   ces   derniers   se  
trouvent  manquer  de  coction,  car  assurément,  le  
reste  du   temps,  quand   ils   s’exercent,  bougent  et  
boivent   leur   vin   comme   nous   l’avons   dit,   les  
sportifs  n’ont  absolument  pas  besoin  de   réduire  
la   quantité   justement   proportionnée   de   leurs  
aliments.  

  
Dans  l’énoncé  6,  l’auteur  évoque  le  cas  des  sportifs  qui  régurgitent  des  matières  non  

digérées   et   dont   les   hypochondres   gonflent   par  manque   de   digestion  :   pendant   le  

                                                
864   Le   passage   τῇ   δὲ   ἄλλῃ   ταλαιπωρίίῃ   ἀναγκάάζειν   χρὴ   αὐτῶν   τὰ   σώώµματα   pose   des   problèmes   de  

compréhension.  À  la  p.  119  du  CMG  1.1.3,  J.  Jouanna  propose  :  «  [ils]  doivent,  pour  le  reste,  continuer  à  soumettre  leur  
corps  aux  exercices.  »  Observons  tout  d’abord  que  cette  traduction  confère  aux  sportifs  à  la  fois  le  statut  de  sujet  et  
d’objet  de  la  contrainte  :  il   faut  que  ces  derniers  se  soumettent  eux-‐‑mêmes  à  l’effort.  Or  le  texte  d’Hippocrate,  et  
notamment   la   possession   non   réfléchie   du   génitif   αὐτῶν,   laisse   plutôt   entendre   que   le   sujet   qui   exerce   la  
contrainte  est  différent  de  l’objet  qui  la  subit  :  ici,  en  vérité,  c’est  le  médecin  qui  doit  forcer  les  sportifs  à  adopter  
ce  régime.  D’autre  part,  si   l’emploi  de  ταλαιπωρίίῃ  au  sens  d’effort  physique  est  assez  clair   (Galien   le  rend  par  
γυµμνάάζεσθαι),  l’emploi  du  pronom-‐‑adjectif  ἄλλος  est  loin  d’être  évident,  comme  souvent  en  grec.  Dans  la  lignée  
de   J.   Jouanna,   on   renoncera   à   traduire  ἄλλῃ   comme  une   épithète   de   ταλαιπωρίίῃ   car   l’expression   «  le   reste   des  
exercices  »   n’a   pas   de   sens   ici  :   Hippocrate   ne   veut   pas   opposer   une   partie   des   exercices   à   une   autre.   Il   est  
préférable  de  séparer  le  groupe  τῇ  δὲ  ἄλλῃ  du  nom  ταλαιπωρίίῃ  :  τῇ  δὲ  ἄλλῃ  prend  alors  un  sens  adverbial  «  pour  
le   reste  »,   c’est-‐‑à-‐‑dire   «  le   reste  du   temps,   à   l’exception  de   ce   lendemain  où   le   sommeil  doit   être   prolongé  pour  
réaliser   la   coction   du   trop-‐‑plein   d’aliments  »  ;   quant   à   ταλαιπωρίίῃ,   il   convient   de   l’identifier   comme   le  
complément  du  verbe  ἀναγκάάζειν  («  soumettre…  aux   exercices  »)  ;   la   traduction  de   cet   infinitif   imperfectif  par   la  
formule  «  continuer   à   soumettre  »   (au   lieu  de  «  soumettre  »   tout   court)  est  alors   très  pertinente  dans   la  mesure  où  
elle  souligne  la  continuité  globale  du  régime  sportif.  

865  L’Hippocrate  de  Galien  édité  par  Kühn  est  identique  au  texte  édité  par  J.  Jouanna  dans  le  CMG  1.1.3  p.  218  si  
l’on  excepte  l’absence  de  contraction  pour  le  pronom  αὐτέέοισιν.  
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temps  de  la  maladie,  ces  derniers  doivent  continuer  de  faire  du  sport,  boire  beaucoup  
de  vin  pur  et  diminuer  leurs  aliments,  afin  de  réchauffer  leur  ventre.  
Dans  son  commentaire,  Galien  loue  la  fin  de  cet  énoncé,  qui  souligne  la  nécessité  de  

réchauffer   le   ventre   pour   obtenir   une   meilleure   coction  :   en   effet,   grâce   à   cette  
justification,  on  comprend  clairement  la  finalité  du  régime  sportif  et  alimentaire  qui  
est   imposé.   Les   sportifs   indisposés   doivent   donc   ponctuellement   prolonger   leur  
temps  de  sommeil  pour  assurer  la  coction  des  aliments  qui  n’ont  pas  eu  le  temps  de  
bénéficier  du  passage  dans  le  ventre.  Galien  ajoute  que,  «  le  reste  du  temps  »  (ἐν  τῷ  
λοιπῷ),  formule  qui  reprend  le  τῇ  δὲ  ἄλλῃ  du  texte  commenté,  c’est-‐‑à-‐‑dire  dès  que  le  
sommeil  prolongé  aura  achevé   la  coction  de  tous   les  aliments,   les  sportifs  pourront  
reprendre   leurs   exercices   et   boire   le   vin   pur   sans   nécessairement   réduire   de   façon  
trop  drastique  leur  alimentation  :  il  sufira  de  respecter  de  justes  proportions.  
  
«  <Ὅσους   δὲ   δίίψαι   λαµμϐάάνουσι,   τούύτοισι  

τῶν   τε   σιτίίων   καὶ   τῶν   ταλαιπωριῶν  

ἀφαιρεῖν,   καὶ   τὸν  οἶνον  πινόόντων  ὑδαρέέα  τε  

καὶ  ὡς  ὅτι  ψυχρόότατον866.>  »  

-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  

Νῦν  µμὲν  οὕτως   εἴρηται   τὸ  γνώώρισµμα   τῶν  
θερµμῶν   φύύσεων,   ἐν   δὲ   τῷ   ἕκτῳ   τῶν  
Ἐπιδηµμιῶν  κατὰ  τήήνδε  τὴν  ῥῆσιν·∙  "ʺἐνθέέρµμῳ  
φύύσει  ψυχρὸν  ποτὸν   ὕδωρ,   ἐλινύύειν"ʺ·∙  αὐτὴν  
γὰρ   ὀνοµμάάσας   τὴν   κρᾶσιν   τοῦ   σώώµματος  
ἐφεξῆς  ἔγραψε  τὴν  δίίαιταν,  ἧς  χρῄζουσιν  οἱ  
οὕτω   διακείίµμενοι,   κεφάάλαιον   µμὲν   ἔχουσαν  
τὴν   ψῦξιν,   ἐν   δὲ   τῷ   κεφαλαίίῳ   τούύτῳ   τῆς  
διαίίτης   τὰ   δραστικώώτερα   ἥ   τε   ὑδροποσίία  
ἐστὶ   καὶ   ἡ   ἀγυµμνασίία.   Κατὰ   δὲ   τὴν  
προκειµμέένην   ῥῆσιν   τὸ   µμὲν   "ʺἐλινύύειν"ʺ  
ἑτέέρως   ὠνόόµμασεν   εἰπὼν   <καὶ   τῶν  

ταλαιπωριῶν  ἀφαιρέέειν>,  ἀντὶ  δὲ  τοῦ  πίίνειν  
ὕδωρ   γράάψας   <καὶ   τὸν   οἶνον   πινόόντων  
ὑδαρέέα   τε  καὶ  ὡς   ὅτι  ψυχρόότατον>.  Καίί  µμοι  
δοκεῖ  κάάλλιον  ἐνταῦθα  παραινέέσαι·∙  τὸ  γὰρ  
ὑδαρὲς  πόόµμα  καὶ  ψυχρὸν  οὐκ  ἐστέέρηται  µμὲν  
τοῦ  ἐµμψύύχειν,  προσείίληφε  δὲ  καὶ  τὰς  ἐκ  τοῦ  
οἴνου  ὠφελείίας.  

   «  Et  chez  tous  ceux  qui  sont  pris  par  des  accès  de  soif,  

il   faut  diminuer  à   la   fois   les   aliments   et   les   efforts,   en  

leur  faisant  boire  du  vin  coupé  d’eau  et  aussi  froid  que  

possible.  »  

-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  

Ici   même,   c’est   ainsi   que   se   trouve   exposé   le  
précepte  relatif  aux  natures  chaudes,  mais  dans  le  
sixième   livre  des  Épidémies   c’est   dans   les   termes  
suivants  :  "ʺPour  une  nature  très  chaude,  boire  de  l’eau  
froide,  se  reposer867."ʺ  En  effet,  après  avoir  identifié  le  
tempérament   du   corps,   il   a   écrit   à   la   suite   le  
régime   dont   ont   besoin   les   individus   d’une   telle  
nature,   régime   dont   le   point   capital   est   le  
refroidissement,   et   dans   le   point   capital   de   ce  
régime   les  éléments   les  plus  essentiels   sont   le   fait  
de   boire   de   l’eau   et   l’absence   d’exercices  
physiques.  Or,  dans  l’énoncé  qui  nous  occupe,  il  a  
nommé  autrement  le  fait  de  «  se  reposer  »  en  disant  
"ʺet   diminuer   les   efforts"ʺ,   et,   au   lieu   de   "ʺboire   de  
l’eau"ʺ,   il   a   écrit   "ʺen   leur   faisant   boire   du   vin   coupé  
d’eau   et   aussi   froid  que  possible"ʺ.  Et   il  me  semble   là  
avoir  fait  une  meilleure  exhortation  :  en  effet,  sans  
dénier   à   la   boisson   d’eau   froide   sa   faculté  
refroidissante,  il  a  aussi  signalé  les  services  rendus  
par  le  vin.  

  
Dans  l’énoncé  7,  l’auteur  recommande  de  guérir  la  soif  en  supprimant  des  aliments,  

des  exercices,  et  en  buvant  du  vin  trempé  aussi  froid  que  possible.  

                                                
866  L’Hippocrate  de  Galien  édité  par  Kühn  est  identique  au  texte  édité  par  J.  Jouanna  dans  le  CMG  1.1.3  p.  218  si  

l’on  excepte   l’absence  de  ν  éphelcystique  pour   le  verbe  λαµμϐάάνουσι  et   la  présence  redondante  d’un  ὡς  devant  
ὅτι  et  le  superlatif  ψυχρόότατον.  Une  fois  encore,  nous  avons  choisi  de  proposer  une  traduction  personnelle,  plus  
littérale,  qui  souligne  le  rôle  du  médecin.  

867  Épidémies  VI  4,  13,  1  (Littré  V  p.  310  =  Manetti-‐‑Roselli  p.  92).  D.  Manetti  et  A.  Roselli  éditent  en  outre  ψῦξις  
(«  du  refroidissement  »)  entre  φύύσει  et  ποτόόν).  
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Dans  son  commentaire,  Galien  précise  que  cette  indisposition  concerne  les  natures  
chaudes,  qui  doivent  donc  viser  un  refoidissement  grâce  à  la  consommation  d’eau  et  
à  l’absence  d’exercice  ;  il  renvoie  sur  ce  point  à  Epidémie  VI.  Or,  dans  la  mesure  où  il  
s’agit   d’athlètes,   qui   ne   peuvent   donc   interrompre   complètement   leurs   exercices  
physiques,  Galien  leur  recommande  du  repos  et  du  vin  coupé,  plutôt  que  l’arrêt  de  
tout   effort   et   de   l’eau,   rappelant   ainsi   l’utilité   du   vin   pour   les   sportifs,   qui,   en  
continuant  de  consommer  cette  boisson,  favorisent  ainsi  la  chaleur  nécessaire  à  leur  
digestion.    
  
«  <Ὅσοισι   δὲ   ὀδύύναι   γίίνονται   τῶν  

σπλάάγχνων  ἢ  ἐκ  γυµμνασίίης  ἢ  ἐξ  ἄλλης  τινὸς  

ταλαιπωρίίης,   τούύτοισι   συµμφέέρει  

ἀναπαύύεσθαι   ἀσίίτοισι,   πόόµμασι   δὲ   χρῆσθαι   ὅ,  

τι   ἐλάάχιστον   ἐς   τὸ   σῶµμα   εἰσελθὸν   πλεῖστον  

οὖρον   διάάξει,   ὅπως   αἱ   φλέέϐες   αἱ   διὰ   τῶν  

σπλάάγχνων   πεφυκυῖαι   µμὴ   κατατείίνωνται  

πληρούύµμεναι·∙   ἐκ   γὰρ   τῶν   τοιούύτων   τὰ  

φύύµματα  γίίνονται  καὶ  οἱ  πυρετοίί.>  »  

-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  

  Περὶ   πασῶν   τῶν   ὑποθηκῶν   ἐν   τῇ   τῶν  
Ὑγιεινῶν   πραγµματείίᾳ   τελέέως   διελήήλυθα,  
καὶ   νῦν   ὅσον   ὑποµμνήήσεως   ἕνεκα   καθάάπερ  
ἐν   τοῖς   ἔµμπροσθεν,   οὕτως   καὶ   κατὰ   τήήνδε  
τὴν   ῥῆσιν   εἰρήήσεται.   Πολλοῖς   γὰρ   τῶν  
ἀπυρέέτων   ὀδύύναι   ἐπιγίίγνονται   κατὰ   τὰ  
σπλάάγχνα  καὶ  µμάάλιστα  κατὰ  τὸ  ἧπαρ,  ὅταν  
ἐπὶ   σιτίίοις   γυµμνασάάµμενοι   τύύχωσιν   ἢ  
λουσάάµμενοι,   καὶ   γίίνεται   τοῦτο   διὰ  
στενοχωρίίαν   µμὲν   τῶν   ἐν   τῷ   σπλάάγχνῳ  
διεξόόδων,   πάάχος   δὲ   τῶν   ἀναφεροµμέένων  
χυµμῶν.  Ἐµμφραττόόµμενοι  γὰρ  καὶ  ἐνισχόόµμενοι  
τοῖς   στενοῖς   πέέρασι   τῶν  φλεϐῶν,   καθ'ʹ  ἃς   ἡ  
µμετάάληψις   γίίνεται   τοῦ   αἵµματος   ἐκ   τῶν  
σιµμῶν   τοῦ   ἥπατος   εἰς   τὰ   κυρτάά,   κωλύύουσι  
µμὲν   τὰς   διεξόόδους,   διατείίνουσι   δὲ   δηλονόότι  
τὰς   κατὰ   τὰ   σιµμὰ   τοῦ   ἥπατος   φλέέϐας,   ἐφ'ʹ  
αἷς   οὕτω   πασχούύσαις   ὀδυνῶνται   χωρὶς   τοῦ  
πυρέέττειν.   <Ἀναπαύύεσθαι>   δὲ   τούύτους   χρὴ  
καθ'ʹ  ὃν  ἂν  ἀλγῶσι  χρόόνον  καὶ  πίίνειν  τι  τῶν  
οὐρητικῶν   καὶ   τὸ   ἧπαρ   ἐκφραττόόντων·∙   ἂν  
γὰρ  µμὴ   οὐρήήσωσι,  φύύµματα  καὶ  πυρετοὶ   ταῖς  
τοιαύύταις  προφάάσεσιν  ἐπιγίίνονται.    

   «  Pour  tous  ceux  qui  ont  des  douleurs  aux  viscères  à  la  

suite   soit  d’un   exercice,   soit  de  quelque  autre   fatigue,   il  

convient   de   se   reposer   à   jeun,   et   de   prendre   comme  

boissons  tout  ce  qui,   introduit  dans  le  corps  à  très   faible  

dose,   fera   évacuer   une   très   grande   quantité   d’urine,   de  

façon   à   ce   que   les  vaisseaux   sanguins   qui   sont  dans   les  

viscères   ne   soient   pas   distendus   par   la   réplétion  ;   car  

c’est   à   partir   de   telles   circonstances   que   naissent   les  

tumeurs  et  les  fièvres.  »  

-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  

Sur   toutes   les   consignes,   j’ai   fait   des   exposés  
détaillés   dans   mon   traité   d’Hygiène,   et   c’est  
seulement   pour   mémoire,   comme   dans   les   pages  
précédentes,   que   j’en   parlerai   dans   le   passage  
suivant.   En   effet,   pour   nombre   d’individus   qui  
n’éprouvent   pas   de   fièvre,   des   douleurs  
surviennent   dans   les   viscères,   et   surtout   dans   le  
foie,  lorsqu’à  la  suite  d’un  repas  ils  se  trouvent  faire  
des   exercices   ou   se   baigner  ;   ce   mal   se   produit  
d’une  part  à  cause  du  resserrement  des  conduits  de  
sortie   de   la   viscère   et   d’autre   part   à   cause   de  
l’épaisseur   des   sucs   portés   vers   le   haut.   En   effet,  
compactés  et  entravés  par   les  extrémités   resserrées  
des  vaisseaux  sanguins  où  se  produit  le  transfert  du  
sang  depuis  les  dépressions  du  foie  vers  les  bosses,  
ces   sucs   obstruent   les   conduits   de   sortie   et  
distendent  évidemment   les   vaisseaux   sanguins  des  
dépressions  hépathiques  qui,  subissant  ce  mal,  font  
ressentir  de  la   souffrance  aux  patients  sans  que  ces  
derniers  n’aient  de  fièvre.  Il  faut  que  les  patients  se  
reposent   tant   qu’ils   éprouvent   de   la   douleur   et  
qu’ils   boivent   des   produits   diurétiques   et  
désobstruant  le  foie  ;  car   si   les  humeurs  ne  passent  
pas   dans   l’urine,   de   telles   causes   préalables   sont  
responsables  d’abcès  et  de  fièvres.    

  
Dans   l’énoncé  8,   à   ceux  qui   ont  mal   aux   entrailles   après  un  exercice  ou  un  effort  

quelconque,   l’auteur  recommande  de  se  reposer  sans  manger  et  de  consommer  des  
petites  doses  de  boisson  pour  évacuer  le  maximum  d’urine  sans  gonfler  les  vaisseaux  
des  entrailles.  
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Dans  son  commentaire,  Galien  commence  par  renvoyer  à  son  traité  d’Hygiène,  où  il  
dit  avoir  exposé  toutes  les  règles  de  conduite  nécessaires  à  la  compréhension  de  cet  
énoncé868,  puis  il  en  propose  un  rapide  commentaire.  Il  précise  que  les  douleurs  des  
entrailles   apparaissent   généralement   dans   le   foie   quand   on   s’exerce   ou   qu’on   se  
baigne   après   avoir   mangé.   Ces   douleurs   sont   causées   par   le   resserrement   des  
conduits   de   sortie   et   par   l’épaisseur   des   humeurs.   Il   explique   sommairement   le  
mécanime   de   cette   obstruction,   qui   détend   les   vaisseaux   sanguins,   exerce   une  
pression  sur  les  creux  hépatiques  et  peut  à  terme  favoriser  la  naissance  d’abcès  et  de  
fièvre.  Pour  y   remédier,  Galien   recommande  du   repos   et  des  boissons  diurétiques,  
qui  ont  pour  effets  respectifs  de  ménager  et  de  désobstruer  le  foie.    

L’intérêt  de  la  saignée.  
  
Si   les   modifications   profondes   du   régime   sont   toujours   utiles,   il   reste   cependant  

que,   dans   certains   cas  de   fièvre   persistante,   il   ne   faut   pas   craindre   pour   autant   de  
recourir  à  des  évacuations  de  sang  par  incision.  
C’est   ce   que   montre   le   chapitre   4   du   neuvième   livre   du   traité   Sur   la   méthode  
thérapeutique,   où   Galien   distingue   deux   types   de   fièvres   continuées   selon   que   ces  
pathologies   s’accompagnent   ou   non   de   putréfaction.   Il   rappelle   alors   une   de   ses  
expériences  personnelles,  où  il  a  soigné  un  homme  libre,  habitué  de  la  palestre,  et  un  
esclave,  plutôt  robuste  mais  non  aguerri  aux  sports  de  gymnase,  en  recourant  dans  
les  deux  cas  à  une  saignée  salvatrice.  Voici   le   résumé  de  ces  deux   traitements,  que  
Galien   fait   suivre   d’un   bilan   sur   son   expérience   thérapeutique   des   fièvres  
continuées869.  
  
L’homme  libre,  ayant  recommencé  le  sport  après  trente  jours  d’interruption,  a  pris  

un  repas  conforme  à  ses  habitudes,  qu’il  a  eu  du  mal  à  digérer.  Il  connaît  alors  une  
première   nuit  de   fièvre.   Le   lendemain,   premier   jour  de   fièvre,   il   reçoit   la   visite  de  
plusieurs  médecins,  dont  Galien,  qui  décident  de  reporter  le  début  du  traitement  au  
jour   suivant,   pour   diagnostiquer   avec   plus   de   certitude   le   genre   de   fièvre   et   pour  
laisser  progresser  la  digestion  encore  en  cours  ;  on  voit  ici  la  prudence  de  Galien,  qui  
s’accorde   avec   celle   de   ses   confrères.   Durant   la   deuxième   nuit,   la   maladie   se  
maintient  sans  changement,  si  bien  que  Galien  diagnostique  une  fièvre  continuée  par  
obstruction   et   excès   de   sang   et   par   congestion   des   chairs   due   à   la   pléthore.   Le  
deuxième  jour  de  fièvre,  les  médecins  de  l’homme  libre  se  décident  unanimement  à  
pratiquer  une  saignée,  mais  tous  ne  sont  pas  d’accord  sur  le   jour  de  l’intervention  ;  
finalement,   l’incision   est   reportée   au   lendemain,   conformément   sans   doute   au  
souhait  de  Galien,  pour  qui   le   troisième   jour  de  fièvre  correspond  en  principe  à  un  
moment  critique  où  le  paroxysme  justifie  une  telle  intervention.  La  troisième  nuit,  de  

                                                
868   Galien   pense   sans   doute   à   ses   développements   consacrés   prioritairement   à   l’obstruction   des   pores   en  De  
sanitate  tuenda  I  13-‐‑14,  III  10  et  IV  3  (K.  VI  68-‐‑80,  218-‐‑221  et  241-‐‑242  =  CMG  5.4.2  p.  31-‐‑37,  96-‐‑97  et  106-‐‑107).  

869  De  methodo  medendi  IX  4  (K.  X  608-‐‑616).  Pour  une  traduction  complète  de  ce  long  chapitre,  voir  Boulogne  2009  
p.  503-‐‑508.  Pour  une  analyse  des  symptomes  des  deux  patients,  voir  aussi  II.B.2.b.  
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fait,  la  fièvre  se  maintient,  mais  le  malade  pris  d’insomnie  finit  par  en  éprouver  une  
gêne  insupportable  ;  il  fait  donc  appeler  Galien  en  urgence,  que  son  sens  du  devoir  
fait   arriver   aussitôt   vers   2   heures   du   matin   (soit   à   la   huitième   heure   de   la   nuit).  
Observant   une   fièvre   très   chaude   et   d’importantes   pulsations   sans   signe   de  
putréfaction,  Galien  se  décide  à  pratiquer  la  saignée  ;  le  patient  se  voit  en  outre  privé  
de  bain,  car  cette  pratique  pourrait  relancer  l’échauffement  du  patient.  La  saignée  est  
poussée   jusqu’à   l’évanouissement,   car   l’expérience  montre  que   cet  usage  permet   le  
refroidissement  du  corps  et  l’expulsion  des  selles  gastriques,  voire  un  vomissement  
de   bile,   ce   qui   provoque   des   suées   fort   bénéfiques  ;   deux   heures   après  
l’évanouissment,  le  patient  se  réveille  pour  une  légère  collation,  avant  de  replonger,  
guéri,   dans   un   long   sommeil.   De   fait,   le   troisième   jour,   la   fièvre   s’est   éteinte.   Ce  
succès   fait   ainsi   passer   Galien   pour   un   gladiateur   triomphant   aux   yeux   de   ses  
confrères,   qui   déclarent,   dans   l’amusement   général,  :   «  Tu   as,   l’ami,   égorgé   la  
fièvre  !  »   (ἔσφαξας   ἄνθρωπε   τὸν   πυρετόόν;   Κ.   Χ   612,   14)   Le   soir,   Galien   réveille  
doucement   son   patient   et   lui   donne   une   collation   de   ptisane  ;   le   surlendemain,  
l’interdiction  de  bain  est  levée.    
  
Ce   récit   donne   des   informations   sur   le   thérapeute   qu’est   Galien  :   d’abord  

précautionneux,  il  sait,  quand  les  circonstances  l’imposent,  agir  dans  l’urgence,  avec  
dévotion  et  succès,  non  sans  voler  la  vedette  à  ses  confrères,  qui,  manifestement,  ne  
lui  en  tiennent  pas  rigueur.  Le  traitement  du  second  patient  est  couronné  par  autant  
de   succès,   bien   que,   dans   cet   autre   cas,   la   présence   d’autres   médecins   n’est   pas  
soulignée,   sans   doute   en   raison   du   statut   social   de   patient,   qui   est   un   esclave.  
Cependant,  Galien  était  au  moins  accompagné  de  son  ami  Hiéron.  
  
L’esclave,  après  une  journée  d’indisposition,  s’est  malgré  tout  rendu  au  bain  et  s’est  

un  peu  restauré,  ce  qui  lui  vaut  une  première  nuit  et  une  première   journée  de  forte  
fièvre  stationnaire.  Après  une  deuxième  nuit  identitique,  il  reçoit  la  visite  de  Galien,  
qui  diagnostique  les  mêmes  symptômes  que  dans  le  cas  du  sportif  libre,  mais  avec  en  
outre   les   signes   d’une   putréfaction   humorale   notamment   dans   les   urines,   les  
palpitations  et  l’échauffement  même  du  corps.  Galien  décide  de  pratiquer  en  urgence  
une   saignée   jusqu’à   l’évanouissement,   car  on   est  déjà  parvenu  au   stade  dangereux  
du   deuxième   jour   de   fièvre.   Quelques   heures   plus   tard,   dans   le   courant   de   la  
troisième  nuit,  le  patient  est  réveillé  pour  une  collation  de  miel  et  de  lait,  suivie,  une  
heure  plus  tard,  d’une  deuxième  collation  à  base  de  ptisane.  Or,  dans  la  mesure  où  la  
fièvre  persiste,  Galien  confirme  son  diagnostic  de  fièvre  continuée  avec  putréfaction.  
Juste  après  minuit,  soit  à  la  septième  heure  de  la  nuit,  moment  critique  où  devrait  se  
déclarer  le  paroxysme  du  troisième  jour,   l’événement  attendu  n’a  pas  lieu.  À  l’aube  
du  troisième  jour  de  fièvre,  la  maladie  paraît  moins  importante  que  la  veille  ;  à  midi,  
la   fièvre   continue   de   baisser   un   peu,   si   bien   que   Galien   en   déduit   que   la   fièvre  
continuée  est  sur   le  déclin  ;   le  patient   reçoit   la  même  collation  à  base  de  miel  et  de  
lait,   puis   de   ptisane.   La   quatième   nuit   passée,   le   patient   bénéficie   à   nouveau   le  
quatrième   jour   de   la  même   collation,  mais   en   dose   réduite.   La   cinquième   nuit,   la  
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fièvre  continue  à  diminuer  ;  idem  le  cinquième  jour,  où  Galien  observe  que  la  coction  
des  urines  a  quant  à  elle  progressé  de  façon  inversement  proportionnelle  à  la  chute  
de   température.   Il   en   va   de   même   jusqu’au   septième   jour,   où   la   fièvre   cesse  
définitivement.  Une   fois   encore,   le  médecin  de   Pergame   a   triomphé  de   la  maladie  
grâce  à  sa  sagacité,  son  expérience  et  -‐‑  sans  jeu  de  mot  -‐‑  son  sang-‐‑froid.    
  
Le  bilan  que  Galien  dresse  de  son  expérience  des  fièvres  continuées  est  à  la  fois  clair  

par   ses   enseignements   thérapeuthiques   et   sévère   par   sa   critique   des   mauvais  
médecins   et   des   patients   craintifs.   Galien   dit   avoir   observé   de   nombreuses  
pathologies   de   ce   genre,   dans   leur   phase   ascendante,   culminante   et   plus   rarement  
descendante,   comme   dans   le   cas   de   l’esclave   examiné   plus   haut.   Ses   visites   sont  
intervenues   le   premier,   le   troisième,   voire   le   quatrième   jour   lorsque   les   autres  
médecins  sollicités  par  le  malade  avaient  renoncé  plusieurs   jours  durant  à  faire  une  
saignée,   soit  par   ignorance,   soit  pour  ne  pas  brusquer   la   crainte  du  patient.  Galien  
affirme  pourtant  qu’une  incision  pratiquée  à  temps  permet  d’éviter,  dans  une  fièvre  
continuée,  la  dégénérescence  putride  et,  dans  une  fièvre  continuée  avec  putréfaction,  
le   trépas.   Les   patients   vigoureux   et   d’un   âge   raisonnable   doivent   accepter   une  
saignée   jusqu’à   l’évanouissement  ;   les   autres,   une   première   incision   permettant   de  
retirer   un  minimum   de   sang   puis   une   seconde   incision   qui   termine   prudemment  
d’ôter  le  superflu.  Galien  reconnaît  que,  chez  certains  patients,  la  vigueur  corporelle,  
une  hémorragie  impétueuse  ou  une  abondante  suée  peut  suffire  à  éviter  le  pire  ;  mais  
il   blâme   les  médecins   qui,   ayant   foi   dans   la   régulation   naturelle   des   hémorragies,  
fuient   la   saignée   par   manque   d’expérience   et   de   compétence   théorique  ;   sur   cette  
querelle,  il  renvoie  à  son  traité  Sur  la  Saignée  contre  Érasistrate870.  

                                                
870   De   venae   sectione   advuersus   Erasistratum   (K.   XI   147-‐‑186).   On   peut   citer   par   exemple   ce   texte  

d’Érasistrate  figurant  en  De  venae  sectione  adversus  Erasistratum  8  (K.  XI  237  9  =  Garofalo  1988,  fragment  
162  p.  119)  qui  propose  une  guérison  de  la  pléthore  sans  recourir  à  la  saignée  :  «  Ceux  qui  ont  l’habitude  
de   s’exercer   soigneusement   peuvent   avoir   le   plus   puissant   des   corps,  mais   ils   font   leurs   travaux   habituels   en  

quantité  un  peu  plus  élevée  pour  essayer  de  mettre  fin  à  une  telle  disposition,  et  après  leurs  exercices  il  ont  pour  

habitude  d’évacuer  leur  sueur  dans  un  bain  ou  bien  de  se  dessécher  en  passant  dans  une  étuve  et  de  prendre  plus  

de  bains,  et,  après  tout  cela,  de  prendre  un  plus  grand  repos  pour  une  plus  longue  durée  sans  rien  consommer.  »  
(Tοῖς   µμὲν   οὖν   εἰθισµμέένοις   διαπονεῖν   τῶν   σωµμάάτων   κράάτιστον   ἂν   εἴη,   τοὺς   συνήήθους   πόόνους  
µμικρῷ   πλείίους   ποιοῦνται   διαλύύειν   πειρᾶσθαι   τὴν   τοιαύύτην   διάάθεσιν,   µμετὰ   δὲ   τὰ   γυµμνάάσια  
ἱδρῶτάάς   τε   ἐν   βαλανείίῳ   ἐκκρίίνειν   ἢ   διὰ   πυριάάσεως   ἐξηράάνθαι   σύύνηθες   καὶ   λουτρῷ   πλείίονι  
χρῆσθαι,   καὶ   µμετὰ   ταῦτα   πάάντα   ἐν   ἡσυχίίᾳ   πλείίονι   γίίνεσθαι   πλείίω   χρόόνον   µμηδὲν  
προσφερόόµμενον).  
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La  purification  des  dartres.  
  
Cas  particulier  d’évacuation  superficielle,  qui  s’apparente  plutôt  à  un  nettoyage  des  

pores,   la   purgation   des   dartres   occupe   une   place  marginale,  mais   non   négligeable  
dans  le  corpus  galénique,  qui  atteste  en  effet  l’usage  de  produits  purifiant  la  peau.  Ce  
problème,  semble-‐‑t-‐‑il,  concerne  souvent  les  pancratiastes  et  sans  doute  aussi  d’autres  
athlètes  du  même  genre871.  Pour  soigner  ce  mal,  Galien  cite,  dans  le  Sur  la  composition  
des  médicaments  selon  les  lieux,  les  conseils  de  Criton872  :    
  
«  Πρὸς   δὲ  τοὺς   ἐπὶ   τῶν  γενείίων  λειχῆνας  

πάάθος   ἀηδέέστατον,   καὶ   γὰρ   κνησµμοὺς  

ἐπιφέέρει   καὶ   περίίστασιν   τῶν   πεπονθόότων  

καὶ   κίίνδυνον   οὐκ   ὀλίίγον,   ἕρπει   γὰρ   ἔστιν  

ὅτε  καθ'ʹ  ὅλου  τοῦ  προσώώπου,  καὶ  ὀφθαλµμῶν  

ἅπτεται   καὶ   σχεδὸν   τῆς   ἀνωτάάτω  

δυσµμορφίίας   ἐστὶν   αἴτιον,   καὶ   διὰ   τοῦτο  

χρηστέέον   ἂν   εἴη   ἐπιµμελέέστερον   τῇ  

θεραπείίᾳ,  ἐφορῶντα  τοὺς  παροξυσµμοὺς  καὶ  

τὰ   διαλείίµμµματα   καὶ   συγκρίίνοντα   ἀπὸ   τῶν  

κεχρονισµμέένων   τὰ   νεοσύύστατα,   ἐφ'ʹ   ὧν  

ἁρµμόόσει   χρῆσθαι   τοῖς   ξηραίίνουσι  

φαρµμάάκοις.   Ὅταν   δ'ʹ   εἰς   ψώώραν   ἢ   λέέπραν  

µμεταπέέσῃ,   πρὸς   τοῖς   ξηραίίνουσι   χρῆσθαι  

καὶ   τοῖς   ῥύύπτουσιν,   ἔπειτα   δὲ   καὶ   ταῖς  

ὑπογεγραµμµμέέναις  σκευασίίαις…  »  

   «  Quand  des  dartres   apparaissent  sur   le  menton,  c’est  

un  mal  très  désagréable  :  de  fait,  cette  pathologie  apporte  

des   démangeaisons   et   une   gêne   pour   les   patients,   et  

présente  un  risque  non  négligeable,  car  parfois  elle  gagne  

tout  le  long  du  visage,  atteint  les  yeux,  cause  presque  la  

déformation   de   la   partie   supérieure   du   corps,   et   c’est  

pour   cette   raison   qu’il   faudrait   appliquer   le   traitement  

avec   un   soin   tout   particulier,   en   surveillant   les  

paroxysmes,   les   intervalles,   et   en   conjecturant   à   partir  

des  affections  permanentes  celles  qui  vont  nouvellement  

se  former,  sur  lesquelles  il  convient  d’utiliser  les  remèdes  

dessicatifs.   Et   lorsque   le   mal   évolue   en   gale   ou   en  

dermatose,   en   plus   des   dessicatifs,   il   faut   aussi   utiliser  

des   remèdes   qui   nettoient,   puis   également   les  

préparations  décrites  ci-‐‑dessous…  »    

  
Les   dartres   se   soignent   donc   avec   minutie.   En   effet,   le   caractère   évolutif   de   la  

maladie   suppose   une   vigilance   particulière.   Il   faut   donc   intervenir   en   plusieurs  
étapes  :  sont  d’abord  utiles  différents  remèdes  desséchants  puis  détergents  ;  ensuite,  
pour  que   la  peau  retouve  ses  qualités  naturelles,  de  nombreux  produits  aux  vertus  
multiples   sont   énumérés   et   détaillés,   et   parmi   eux   figure   la   «  délicate   "ʺdes  
pancratiastes"ʺ  »   (τῶν   παγκρατιαστῶν   λεγοµμέένη   τρυφερὰ   873)   aux   vertus  
cicatrisantes.  
Face  à  la  multiplicité  de  ces  traitements,  on  pourra  penser  que  Galien  ne  maîtrisait  

peut-‐‑être  pas  à  la  perfection  le  dossier  des  dartres,  dont  les  aspects  et  les  traitements  
sont  nombreux  et  variés,  comme  il   le  souligne  lui-‐‑même  de  façon  appuyée  dans  un  
passage   du   Sur   la   composition   des   médicaments   selon   les   lieux874  :   «  Pour   le   soin   des  

                                                
871  Sur  les  dartres  des  sportifs,  voir  I.A.2.c.  
872  De  compositione  medicamentorum  secundum  locos,  K.  XII  830,  7  -‐‑  831,  2.  Sur  ce  passage,  voir  aussi  I.A.2.c.  
873  Ibid.,  K.  XII  844,  18.  Sur  ce  produit,  voir  aussi  I.A.2.c.  
874  De  compositione  medicamentorum  secundum  locos,  K.  XII  832,  2-‐‑3.  Le  problème  de  cette  pathologie  lichénoïde  est  

sensiblement  simplifié  dans  Le  Médecin,   traité  pseudo-‐‑galénique  (Introductio  seu  medicus  XIII  44,  K.  XIV  757,  18  -‐‑  
758,   8   =   Petit   p.  70)  :   l’auteur   y   distingue   deux   catégories   de   dartres,   légères   ou   virulentes,   causées   par   un  
phlegme  salé  et  par  la  bile  jaune,  dont  le  traitement  se  résumerait  à  des  médicaments  qui  attirent  le  phlegme  et  à  
des   apllications   d’onguents   (Ὁ   δὲ   λειχὴν   πάάθος   µμὲν   καὶ   αὐτὸς   δέέρµματος.   Διττὸν   δὲ   εἶδος   λειχῆνος,   ὁ   µμὲν  
ἥµμερος  καὶ  πρᾳόότερος,   ὁ  δὲ  ἄγριος  καὶ  χαλεπώώτερος.  ἀφίίστανται   δὲ   ἐπὶ   τούύτων  καὶ  λεπίίδες   τοῦ  δέέρµματος  
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dartres,   …   les   cas   particuliers   sont   nombreux   et   variés...  »  (πρὸς   δὲ   τὴν   τῶν  
λειχήήνων   ἐπιµμέέλειαν,   …   τὰ   κατὰ   µμέέρος   πόόλλα   ἐστι   καὶ   ποικίίλα…).   Pour   se  
convaincre   de   la   diversité   des   remèdes   possibles,   il   suffira   de   dresser   la   liste   des  
quatorze  médicaments  simples  qui  soignent  cette  pathologie  selon  Galien  et  dont  les  
propriétés  ne  sont  pas  toujours  strictement  identiques.    
  
À  l’exception  d’un  passage  situé  dans  le  Sur  les  facultés  naturelles875,  qui  présente  le  

phlegme   de   la   bouche   comme   un   remède   contre   les   dartres   (τὸ   γάάρ   τοι   φλέέγµμα  
τουτὶ  τὸ  κατὰ  τὸ  στόόµμα  καὶ  λειχήήνων  ἐστὶν  ἄκος),  toutes  les  occurrences  figurent  
dans  le  traité  Sur  la  faculté  des  médicaments  simples.  
En  De   simplicium   medicamentorum   facultatibus  VI   5,   9876,   Galien   dit   que   l’ellébore,  

blanc  comme  noir,  dont  les  vertus  sont  à  la  fois  détergentes  et  réchauffantes,  convient  
notamment  pour   lutter  contre   les  dartres   (Ἐλλέέϐορος  ἑκάάτερος,  ὅ  τε  λευκὸς  καὶ  ὁ  
µμέέλας,  ῥυπτικῆς  τε  ἅµμα  καὶ  θερµμαντικῆς  εἰσι  δυνάάµμεως.  Διὸ  καὶ  πρὸς  ἀλφοὺς  καὶ  
λειχῆνας  καὶ  ψώώρας  καὶ  λέέπρας  ἁρµμόόττουσι…).    
De   même,   d’après   De   simplicium   medicamentorum   facultatibus  VI   5,   17877,   les   pois  

chiches  (ἐρέέϐινθος  ou  οἱ  κριοὶ),  parce  qu’ils  sont  chauds,  modérément  secs  et  un  peu  
acides,  ont  plusieurs  vertus,  dont  celle  de  nettoyer  les  dartres  (εἰσὶ  γὰρ  θερµμοὶ  µμὲν  
καὶ   µμετρίίως   ξηροὶ,   µμετέέχουσι   δέέ   τι   καὶ   τῆς   πικρόότητος,   δι'ʹ   ἣν   καὶ   σπλῆνα   καὶ  
ἧπαρ  καὶ  νεφροὺς  ἐκκαθαίίρουσι,  καὶ  ψώώρας  καὶ  λειχῆνας  ἀπορρύύπτουσι).    
D’après  certains  témoignages  asiatiques  consignés  en  De  simplicium  medicamentorum  
facultatibus  VII,   10,   35878,   la   gomme   de   prunier   (κοκκυµμηλέέα)   mêlée   au   vinaigre  
guérirait   les  dartres  des  enfants  (τὸ  δὲ  κόόµμµμι  τοῦ  δέένδρου  φασὶν  ἔνιοι  σὺν  ὄξει  …  
λειχῆνας  ἰᾶσθαι  παίίδων).    
En  De  simplicium  medicamentorum  facultatibus  VII  11,  57879,  c’est  le  lichen  des  pierres,  

détergent,   modérément   rafraîchissant   et   pourtant   desséchant,   qui   est   présenté  
comme  un  soin  contre   les  dartres   lichénoïdes,  ce  qui   justifierait   son  nom  (Λειχὴν  ὁ  
ἐπὶ  τῶν  πετρῶν  ἔστι  µμὲν  οἷον  βρύύον  τι,  τοῦ  γέένους  δ'ʹ  ἂν  ὀρθῶς  ὀνοµμάάζοιτο  τῶν  
                                                                                                                                           
καὶ   ὁ   ὑπὸ   τὰς   λεπίίδας   τόόπος   ἐνερευθέέστερος   καὶ   ἐγγὺς   ἡλκωµμέένου   φαίίνεται.   Γίίνεται   δὲ   τὸ   πάάθος   ὑπὸ  
φλέέγµματος   ἁλµμυροῦ   καὶ   χολῆς   τῆς   ξανθῆς·∙   ἔνθεν   ὡς   ἐπὶ   τῶν   ἁλµμῶν   τῶν   κεραµμίίων   ἀφίίστανται   τοῦ  
δέέρµματος  αἱ  λεπίίδες.  Ἴασις  δὲ  ἥ  τε  διὰ  φαρµμάάκων  φλεγµμαγωγῶν  καὶ  διὰ  τῶν  ἔξωθεν  ἐπιχρίίστων.  «  Le  lichen  
est  également  une  maladie  de  la  peau.  Il  y  a  deux  formes  de  lichen  :  l’un  est  bénin  et  plus  docile,  l’autre  est  malin  
et  plus  rétif  ;  chez  ces  malades  se  détachent  de  la  peau  des  squames,  et  l’endroit  situé  sous  ces  squames  apparaît  
plus  rouge  et  proche  de   l’ulcération.  La  maladie  vient  d’un  phlegme  salé  et  de   la  bile   jaune,  car   les  squames  se  
détachent  de  la  peau  comme  c’est  le  cas  sur  les  vases  plongés  dans  la  saumure.  On  le  traite  par  les  médicaments  
qui  attirent  le  phlegme  et  par  les  onguents  à  l’extérieur.  »)  ;  de  même,  dans  les  Definitiones  medicae  (K.  XIX  428,  7-‐‑
8),  elles  aussi  pseudo-‐‑galéniques,   la  dartre  est  présentée  très  simplement   comme  une  «  rudesse  de   la  superficie  
des   chairs   accompagnée   d’une   grande   démangeaison  »   (τραχύύτης   ἐπιφανείίας   µμετὰ   πολλοῦ   κνησµμοῦ).   On  
observera  d’ailleurs  que  la  dermatologie  moderne,  elle  aussi  consciente  de  la  diversité  de  cette  pathologie,  refuse  
d’associer  les  problèmes  alimentaires  et  même  la  mauvaise  hygiène  à  ce  qu’on  appelle  aujourd’hui  les  dartres  et  
dont  le  nom  médical  est  parakératose  pithyriasiforme.  Sur  ce  dossier,  voir  par  exemple  Moatti,  Fauron,  Donadieu  
1983.  

875  De  naturalibus  facultatibus  II  7  (K.  II  163,  5-‐‑7). 
876  De  simplicium  medicamentorum  temperamentis  ac  facultatibus  VI  5,  9  (Κ.  ΧΙ  874  1-‐‑4). 
877  De  simplicium  medicamentorum  temperamentis  ac  facultatibus  VI  5,  17  (K.  XI  877,  1-‐‑3). 
878  De  simplicium  medicamentorum  temperamentis  ac  facultatibus  VII,  10,  35  (K.  XII  33). 
879  De  simplicium  medicamentorum  temperamentis  ac  facultatibus  VII,  11,  57  (K.  XII  57,  5-‐‑9). 
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φυτῶν.  Ὠνοµμάάσθαι  δ'ʹ  οὕτω  δοκεῖ  διὰ  τὸ  λειχῆνας  θεραπεύύειν.  Ἔστι  δὲ  ῥυπτικῆς  
τε   ἅµμα   καὶ   µμετρίίως   ψυχούύσης   δυνάάµμεως,   ξηραντικῆς   µμέέντοι   κατ'ʹ   ἄµμφω.)  ;   on  
aurait  plutôt  pensé  inversement  que  c’était  la  maladie  de  peau  qui  avait  reçu  le  nom  
du  végétal  du  fait  de  sa  ressemblance  avec  ce  dernier.    
En   De   simplicium   medicamentorum   facultatibus  VIII   16,   19880,   la   poix   (πίίσσα),  

desséchante  et  réchauffante,  est  dite  capable,  en  mélange  avec  la  cire,  de  nettoyer  les  
dartres  (µμιγνύύµμεναι  κηρῷ  …  λειχῆνας  ἀποῤῥύύπτουσι).    
En  De  simplicium  medicamentorum  facultatibus  VIII  17,  3881,  la  rhubarbe  (ῥῆον  ou  ῥᾶ),  

qui  mêle  des  vertus  réchauffantes,  refroidissantes,  légèrement  acides  et  aériennes,  est  
présentée,  si  elle  est  utilisé  en  onction  avec  du  vinaigre,  comme  un  remède  contre  les  
dartres  (λειχῆνας  ἰᾶται  µμετ'ʹ  ὄξους  ἐπαλειφόόµμενον).    
En  De  simplicium  medicamentorum  facultatibus  VIII  19,  7882,  la  seule  acidité  de  l’épurge  

(τιθύύµμάάλλος)  permet  de  justifier  les  capacités  de  cette  variété  d’euphorbe  à  nettoyer  
les  dartres  (ἀπορρύύπτουσι  δὲ  καὶ  λειχῆνας…  ὅτι  καὶ  τῆς  ῥυπτικῆς  αὐτοῖς  µμέέτεστι  
δυνάάµμεως  διὰ  τὴν  πικρόότητα).    
En   De   simplicium   medicamentorum   facultatibus  VIII   22,   6883,   la   racine   de   la   plante  

caméléon,   aux   vertus   nocives,   est   conseillée   en   usage   externe   pour   nettoyer   les  
dartres  (Χαµμαιλέέοντος  ἡ  ῥίίζα  τοῦ  µμὲν  µμέέλανος,  ἔχει  τι  δηλητήήριον,  ὅθεν  ἔξωθεν  ἡ  
χρῆσις  αὐτοῦ  πρὸς  ψώώρας  καὶ  λειχῆνας  καὶ  ἀλφοὺς  καὶ  ὅλως  ὅσα  ῥύύψεως  δεῖται.)    
En  De  simplicium  medicamentorum   facultatibus  IX  3,  9884,   le  soufre   (θεῖον),   substance  

attractive,  chaude  et  subtile,  devient  notamment  un  remède  contre  les  dartres  quand  
il  est  mêlé  principalement  à  la  térébenthine  (καὶ  ψώώρας  δὲ  καὶ  λειχῆνας  καὶ    λέέπρας  
οὐκ  ὀλιγάάκις  ἰασάάµμην  τῷ  φαρµμάάκῳ  τῷδε,  µμετὰ  ῥητίίνῃ  τερµμινθίίνῃ).    
En  De  simplicium  medicamentorum  facultatibus  X  1,  16885,  la  salive  (σίίελον,  σίίαλον  ou  

πτύύελον)  dont  la  nature  change  en  fonction  des  êtres  vivants,  de  l’état  de  santé  et  de  
ce   que   l’organisme   a   ingéré,   est   dite  modérément   forte   et   acide   chez   les   individus  
alimentés   de   façon   équilibrée,   si   bien   que   les   nourrices   l’utilisent   pour   guérir   les  
dartres   des   enfants   en   l’appliquant   de   façon   répétée   avec   leur   petit   doigt   et   en  
frottant   (Tούύτῳ   τοιγαροῦν   τῷ   σιέέλῳ   καὶ   αἱ   τροφαὶ   τῶν   παίίδων   τοὺς   λειχῆνας  
ἰῶνται,  βρέέχουσαι  τὸν  µμικρὸν  δάάκτυλον,  εἶτα  ἀνατρίίϐουσαι  τὸ  πεπονθὸς  δέέρµμα.  
Kαὶ   τοῦτο   ποιοῦσι   πολλάάκις,   ὡς   διασώώζεσθαι   κατὰ   τὸν   µμεταξὺ   τῶν   χρήήσεων  
χρόόνον  ἐν  τῷ  λειχῆνι  τὴν  ἀπὸ  τοῦ  σιέέλου  δύύναµμιν.).    
En  De  simplicium  medicamentorum   facultatibus  X  1,  22886,   c’est   l’excrément  de  chèvre  

brûlé,  car  alors  devenu  plus  subtil  et  moins  piquant,  qui  est  recommandé  pour,  entre  
autres   choses,   nettoyer   les   dartres   (Καυθεῖσα   λεπτοµμερεστέέρα   µμὲν,   οὐ   µμὴν  
δριµμυτέέρα   γε   σαφῶς   γίίνεται.  Διὸ   καὶ   πρὸς   ἀλωπεκίίας   ἁρµμόόττει   καὶ   πάάνθ'ʹ   ὅσα  

                                                
880  De  simplicium  medicamentorum  temperamentis  ac  facultatibus  VIII  16,  19  (K.  XII  101,  9-‐‑18). 
881  De  simplicium  medicamentorum  temperamentis  ac  facultatibus  VIII  17,  3  (K.  XII  112,  5-‐‑14). 
882  De  simplicium  medicamentorum  temperamentis  ac  facultatibus  VIII  19,  7  (K.  XII  142,  6-‐‑8). 
883  De  simplicium  medicamentorum  temperamentis  ac  facultatibus  VIII  22,  6  (K.  XII  154,  7-‐‑10). 
884  De  simplicium  medicamentorum  temperamentis  ac  facultatibus  IX  3,  9  (K.  XII,  217,  5  -‐‑  218,  2). 
885  De  simplicium  medicamentorum  temperamentis  ac  facultatibus  X  1,  16  (K.  XII  288,  7  -‐‑  289,  2). 
886  De  simplicium  medicamentorum  temperamentis  ac  facultatibus  X  1,  22  (K.  XII  298,  13-‐‑16). 
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τῶν  ῥυπτόόντων  δεῖται  φαρµμάάκων,  οἷον  λέέπρας  τε  καὶ  ψώώρας  καὶ  λειχῆνας,  ὅσα  τ'ʹ  
ἄλλα  τοιαῦτα.).    
En  De   simplicium  medicamentorum   facultatibus  X  2,   29887,  Galien  dit   que   l’excrément  

du  gros  lézard  (χερσαῖος  κροκόόδειλος),  détergent  et  desséchant,  soigne  notamment  
les  dartres   (ἡ  δέέ  γε   τῶν  κροκοδείίλων  κόόπρος  ὥσπερ  τῶν  προσώώπων  τὴν  ἔφηλιν  
ἀφαιρεῖν  πέέφυκεν,  οὕτω  καὶ  ἑλεῖν  ἀλφοὺς  καὶ  λειχῆνας).    
Enfin,   en   De   simplicium   medicamentorum   facultatibus  XI   2,   3888,   une   des   éponges  

appelée  alcyonion  (ἀλκυόόνιον),  de  nature  piquante  et  chaude,  est  elle  aussi  présentée  
comme   un   remède   utile   notamment   contre   les   dartres   (λειχῆνας   καὶ   ἀλφοὺς   καὶ  
µμέέντοι  καὶ  ψώώρας  καὶ  λέέπρας  ὠφελούύντων).  

Évacuation  ou  rétention  du  sperme  :  le  contrôle  de  la  sexualité  des  sportifs.  
  
Dernier   cas   d’évacuation,   qui   concerne   cette   fois-‐‑ci   une   substance   interne,  mais   a  
priori   dépourvue   de   caractère   pathologique,   l’expulsion   de   la   semence   masculine  
mérite   un   examen   particulier   dans   la   mesure   où   elle   est   liée   au   problème   de   la  
continence  sexuelle  des  athlètes,  dont  on  a  vu  qu’elle  pouvait  à  terme  provoquer  des  
dérèglements   physiologiques889.   Les   principales   informations   relatives   à   cette  
question  figurent  dans  le  chapitre  14  du  sixième  livre  du  traité  d’Hygiène.  
  
Dans  ce  passage,  Galien  s’intéresse  au  problème  des  hommes  qui  ont  une  semence  

chaude   et   piquante.   Parmi   les   recommandations   qu’il   formule,   il   y   en   a   qui  
concernent  le  type  d’exercices  à  pratiquer  ;  il  évoque  aussi  la  possibilité  de  placer  du  
plomb  sous  les  reins  de  la  personne  concernée,  comme  il   l’a  vu  faire  sur  un  athlète  
par   un   maître   de   gymnastique,   méthode   un   peu   violente   à   laquelle   d’autres  
pratiques  plus  douces  peuvent    être  préférées.  Voici  la  traduction  de  ce  texte890  :  

  
Μοχθηροτάάτη  δὲ  σύύστασίίς  ἐστι  σώώµματος  

καὶ   ἡ   τοιάάδε·∙   σπέέρµμα   πολὺ   καὶ   θερµμὸν  
ἔνιοι   γεννῶσιν   ἐπεῖγον   αὐτοὺς   εἰς  
ἀπόόκρισιν,  οὗ  µμετὰ  τὴν  ἔκκρισιν  ἔκλυτοίί  τε  
γίίνονται   τῷ   στόόµματι   τῆς   κοιλίίας   (ὃ   καὶ  
αὐτὸ   καλεῖται   "ʺστόόµμαχος"ʺ   οὐ   µμόόνον   ὑπὸ  
τῶν   ἰατρῶν,   ἀλλὰ   καὶ   ὑπὸ   τῶν   ἄλλων  
ἀνθρώώπων,   ὥσπερ   ὑπὸ   τῶν   παλαιῶν  
ἐκαλεῖτο  "ʺκαρδίία"ʺ)  καὶ  τῷ  σώώµματι  δὲ  παντὶ  
καταλύύονταίί   τε   καὶ  ἀσθενεῖς  γίίνονται   καὶ  
ξηροὶ   καὶ   λεπτοὶ   καὶ   ὠχροὶ   καὶ  
κοιλοφθαλµμιῶντες   οἱ   οὕτω  διακείίµμενοι.  Eἰ  
δὲ   ἐκ   τοῦ   ταῦτα   πάάσχειν   ἐπὶ   ταῖς  
συνουσίίαις  ἀπέέχοιντο  µμίίξεως  ἀφροδισίίων,  

   La  plus  pénible   constitution   de   corps   est   encore  
celle   que   voici  :   certains   hommes   génèrent   un  
sperme   nombreux   et   chaud,   qui   les   presse   au  
moment   de   l’expulsion,   dont   l’éjaculation   est  
suivie   d’un   relâchement   dans   la   cavité   du   ventre  
(lieu   même   qui   est   aussi   appelé   "ʺestomac"ʺ   non  
seulement  par  les  médecins,  mais  aussi  par  le  reste  
de  gens,  de  même  qu’il  était  appelé  "ʺcœur"ʺ  par  les  
Anciens),  et  c’est  même  dans   tout  le   corps  que   les  
individus  d’une  telle  disposition  se  détendent  et  ils  
deviennent  faibles,  secs,  légers,  pâles,  avec  les  yeux  
creux   et   enfoncés.   Mais   si,   du   fait   de   cette  
souffrance   qui   suit   le   coït,   ils   s’abstiennent   de  
relations   sexuelles,   ils   ont   des   maux   de   tête,   des  

                                                
887  De  simplicium  medicamentorum  temperamentis  ac  facultatibus  X  2,  29  (K.  XII  307,  18  -‐‑  308,  12). 
888  De  simplicium  medicamentorum  temperamentis  ac  facultatibus  XI  2,  3  (K.  XII  370,  10  -‐‑  371,  10). 
889  Voir  I.A.2.b.  Sur  la  sexualité  des  athlètes  dans  l’Antiquité,  voir  Scanlon  2002.  
890  De  sanitate  tuenda  VI  14  (K.  VI  443,  15  -‐‑  450,  4  =  CMG  5.4.2  p.  194-‐‑197).  Sur  les  parties  coupées  de  ce  texte,  voir  

I.C.1.a.  
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δύύσφοροι   µμὲν   τὴν   κεφαλὴν   γίίνονται,  
δύύσφοροι   δὲ   τῷ   στοµμάάχῳ   καὶ   ἀσώώδεις.  
Οὐδὲν   δὲ   µμέέγα   διὰ   τῆς   ἐγκρατείίας  
ὠφελοῦνται·∙   συµμϐαίίνει   γὰρ   αὐτοῖς  
ἐξονειρώώττουσι   παραπλησίίας   γίίνεσθαι  
βλάάϐας,   ἃς   ἔπασχον   ἐπὶ   ταῖς   συνουσίίαις.  
Εἷς   δέέ   τις   ἐξ  αὐτῶν  ἔφη  µμοι  δακνώώδους  τε  
καὶ   θερµμοῦ   πάάνυ   τοῦ   σπέέρµματος  
αἰσθάάνεσθαι  κατὰ  τὴν  ἀπόόκρισιν  οὐ  µμόόνον  
ἑαυτόόν,   ἀλλὰ   καὶ   τὰς   γυναῖκας,   αἷς   ἂν  
ὁµμιλήήσῃ.    
Τούύτῳ   τοίίνυν   ἐγὼ   συνεϐούύλευσα  

βρωµμάάτων  µμὲν  ἀπέέχεσθαι  τῶν  γεννητικῶν  
σπέέρµματος,  προσφέέρεσθαι   δὲ   οὐ  βρώώµματα  
µμόόνον,   ἀλλὰ   καὶ   φάάρµμακα   τὰ   τούύτου  
σϐεστικάά   (λέέλεκται   δὲ   αὐτῶν   ἡ   ὕλη   κατὰ  
τὰ   Περὶ   τροφῶν   καὶ   τὰ   τῶν   ἁπλῶν  
φαρµμάάκων   ὑποµμνήήµματα),   γυµμνάάσια   δὲ  
γυµμνάάζεσθαι   τὰ   διὰ   τῶν   ἄνω   µμορίίων  
µμᾶλλον,  ὁποῖόόν  ἐστι  τόό  τε  διὰ  τῆς  σµμικρᾶς  
σφαίίρας  καὶ  τὸ  διὰ  τῆς  µμεγάάλης  καὶ  τὸ  διὰ  
τῶν  ἁλτήήρων,  µμετὰ  δὲ  τὸ  λουτρὸν  ὅλην  τὴν  
ὀσφὺν   ἀλείίφεσθαι   τῶν   ψυχόόντων   τινὶ  
χρισµμάάτων·∙   ἔστι   δὲ   δὴ   τὰ   τοιαῦτα   τὸ  
καλούύµμενον   "ʺὠµμοτριϐὲς   καὶ   ὀµμφάάκινον"ʺ  
ἔλαιον   ῥόόδινόόν   τε   καὶ   µμήήλινον   ἐκ   τοῦ  
τοιούύτου   γεγονὸς   ἐλαίίου.   Συνέέθηκα   δ'ʹ  
αὐτὸς   ἐνίίοις   καὶ   παχύύτερα   τῇ   συστάάσει  
χρίίσµματα  πρὸς   τὸ  µμὴ   ῥᾳδίίως  ἀπορρεῖν.  Ἡ  
δὲ   σύύνθεσις   αὐτῶν   ἐστι   διάά   τε   κηροῦ   καίί  
τινος   ἄλλου   τῶν   ψυχόόντων   γινοµμέένη.  
Πρῶτον  δὲ  τὸ  καλούύµμενον  ὑπὸ  τῶν  ἰατρῶν  
"ʺκηρέέλαιον"ʺ  ποιήήσας,  εἶτ'ʹ  ἐν  θυίίᾳ  µμαλάάξας  
ταῖς   χερσὶν   ἱκανῶς   ἐπίίχει   τὸν   ψύύχοντα  
χυλὸν   ἐπὶ   πλεῖστον   ἀναφυρῶν   ὡς  
ἑνωθῆναι.   Τὴν   δ'ʹ   ὕλην   τῶν   τοιούύτων  
χυλῶν   ἐν   τῇ   τῶν   ἁπλῶν   φαρµμάάκων  
πραγµματείίᾳ   γεγραµμµμέένην   ἔχεις.  
Προχειρόότατοι   δ'ʹ   αὐτῶν   εἰσι   καὶ   ῥᾷστοι  
πορισθῆναι   οἵ   τε   τῶν   ἀειζῴων   καὶ   τοῦ  
στρύύχνου  κοτυληδόόνος  τε  καὶ  ψυλλίίου  καὶ  
πολυγόόνου   καὶ   τριϐόόλου   καὶ   ἀνδράάχνης·∙  
οὐκ   ἀνίίησι   δὲ   αὕτη   χυλόόν,   ἐὰν   µμὴ  
κοπτοµμέένης   ἐν   ὅλµμῳ   παρεγχέέηταίί   τις  
ἄλλου   ὑγροῦ   καὶ   λεπτοῦ   καὶ   ὑδατώώδους  
τὴν   σύύστασιν   καὶ   γλίίσχρου   καὶ   παχέέος,  
ὥσπερ   ὁ   τῆς   ὄµμφακόός   τε   καὶ   τῶν   ῥόόδων.  
Ἀλλ'ʹ   οὗτοι  µμὲν   ἐν   τῷ  θέέρει,   τῶν   δ'ʹ   ἄλλων  

maux  d’estomac  et  des  nausées.  Et   ils  ne   tirent  en  
rien  un  grand  profit  de  la  retenue  qu’ils  s’imposent  
;   en   effet,   il   arrive   que,   lors   de   pertes   séminales  
nocturnes,   ils   éprouvent   des   nuisances  
comparables   à   celles   qu’ils   subissaient   à   la   suite  
des   relations   sexuelles.   Et   l’un   d’entre   eux   me  
disait   que   lui-‐‑même   avait   la   sensation   que   son  
sperme   était   vraiment   piquant   et   chaud   lors   de  
l’expulsion,  mais  que  c’était  aussi  l’impression  des  
femmes  avec  qui  il  avait  eu  des  relations.    
Je   conseillai  donc  à   cet  homme  de  s’abstenir  des  

aliments   générant   le   sperme   et   de   prendre   non  
seulement   comme   aliments   mais   aussi   comme  
remèdes   ceux   qui   éteignent   cette   substance   (il   en  
est   question  dans   les   traités  Sur   les   aliments   et  Sur  
les   médicaments   simples891)   et   de   faire   comme  
exercices   plutôt   ceux   qui   mobilisent   les   parties  
hautes  du  corps,  tels  que  les  exercices  avec  la  petite  
balle,   avec   la   grande   balle   et   avec   les   haltères,   et,  
après  le  bain,  de  s’enduire  tous  les  flancs  avec  l’un  
des  onguents   refroidissants.  Or  les  onguents  de  ce  
genre   sont   l’huile   qu’on   appelle   "ʺbroyée   avec   des  
olives   vertes   et   faite   de   fruits   pas   encore   mûrs"ʺ,  
ainsi   que   l’onguent   de   rose   et   celui   de   pommier,  
qui   sont   faits   à   partir   de   l’huile   de   cette   sorte.   Et  
moi-‐‑même   pour   certains   patients   j’ai   composé  
aussi  des  remèdes  de  consistance  plus  épaisse  pour  
obtenir   une   absorption   difficile.   La   recette   de   ces  
derniers  contient  de  la  cire  et  un  autre  des  produits  
refroidissants.   Fais   d’abord   ce   qui   est   appelé   par  
les  médecins   la   pommade  de   cire,   puis   amollis-‐‑la  
suffisamment   avec   les   mains   dans   un   mortier   et  
verses-‐‑y   la   plus   grande   quantité   possible   de   suc  
refroidissant   en   mélangeant   le   tout   de   façon   à  
obtenir  un  produit  homogène.  Ce  qui  concerne  les  
sucs   de   ce   genre   a   été   rédigé   dans   le   traité   Des  
médicaments   simples.   Les   plus   usuels   parmi   eux   et  
les  plus  faciles  à  se  procurer  sont  ceux  des  plantes  
vivaces,  du   strychnos,  du   cotylédon,  du  psyllium,  
de   la   châtaigne   d’eau,   du   pourpier  ;   mais   ce  
dernier  ne  libère  pas  de  suc  si  tu  ne  le  frappes  pas  
dans   le  mortier   et   que   tu   n’y   verses  pas  un   autre  
suc   froid,   léger,   aqueux   par   sa   consistance,  
visqueux   et   épais,   comme   celui   des   fruits   verts   et  
des   roses.   Mais   ces   derniers   se   trouvent   en   été,  
tandis   que   beaucoup  des   autres   se   trouvent   aussi  
dans   les   autres   saisons,   comme   celui   de   la   laitue  
sauvage,   qui   compte   lui   aussi   parmi   les   produits  

                                                                                                                                           
891   Il  s’agit  manifestement  des  traités  Sur   la   faculté  des   aliments   (De  alimentorum   facultatibus   I-‐‑III,  K.VI  453-‐‑748  =  
CMG   5.4.2   p.  201-‐‑463)   et   Sur   la   faculté   des   médicaments   simples   (De   simplicium   medicamentorum   temperamentis   ac  
facultatibus  I-‐‑VI,  K.  XI  379-‐‑892  et  XII  1-‐‑377).  
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πολλοὶ   καὶ   κατὰ   τὰς   ἄλλας   ὥρας   εἰσίίν,  
ὥσπερ  ὁ  τῆς  θριδακίίνης  τῶν  ψυχόόντων  καὶ  
αὐτὸς  ὑπάάρχων.  Ἀλλὰ  καὶ  τὸ  λινόόσπερµμον  
ἑψόόµμενον   ἐν   ὕδατι   ψύύχοντα   χυλὸν  
ἐργάάζεται.    
Γυµμναστὴν   δέέ   τινα   τῶν   ἀθληταῖς  

ἐπιστατούύντων   ἐθεασάάµμην   µμολιϐδίίνην  
λεπίίδα   ταῖς   ψόόαις   ὑποϐάάλλοντα   τοῦ  
ἀθλητοῦ   πρὸς   τὸ   µμὴ   ὀνειρώώττειν   αὐτόόν,  
καίί   τινι   τῶν   οὕτω   πασχόόντων   ἰδιωτῶν  
ἐδήήλωσα,   καὶ   χάάριν   ἔγνω   τῇ   χρήήσει   τοῦ  
δηλωθέέντος.    
Ἕτερος   δέέ   τις   ἀσθενεστέέραν   ἔχων   τὴν  

φύύσιν   τῆς   σαρκὸς   οὐκ   ἠνέέσχετο   τῆς   τοῦ  
µμολίίϐδου   σκληρόότητος,   ᾧ   συνεϐούύλευσα  
τῶν   εἰρηµμέένων   ἄρτι   βοτανῶν  
ὑποστρώώννυσθαίί   τινας,   ἀναµμιγνύύναι   δὲ  
αὐταῖς   καὶ   ἄγνου   κλῶνας   ἁπαλοὺς   καὶ  
πηγάάνου,   ᾔσθετόό   τε   παραχρῆµμα   τῆς   ἐξ  
αὐτῶν   ὠφελείίας,   ὡς   χρῆσθαι   τοῦ   λοιποῦ  
διαπαντόός.   Ἀλλὰ   καὶ   συνεχῶς   ἐσθίίειν   τὸ  
σπέέρµμα   τοῦ   ἄγνου   συµμϐουλεύύσαντόός   µμου  
καὶ   τούύτου   χάάριν   ᾔδει,   καθάάπερ   καὶ   τοῦ  
πηγάάνου.   Τῶν   µμὲν   οὖν   τοιούύτων   ἡ   ὕλη  
κατάά   τε   τὰ   τῶν   ἁπλῶν   φαρµμάάκων  
ὑποµμνήήµματα   καὶ   τὰ   τῶν   ἐν   ταῖς   τροφαῖς  
δυνάάµμεων  εἴρηται.  
Νυνὶ   δ'ʹ   ἀναγκαῖον   εἶναίί   µμοι   δοκεῖ  

προσθεῖναι   τῷ   λόόγῳ   φυλάάττεσθαι   τὰ  
σφοδρῶς   ψύύχοντα,   καθάάπερ   ὅσα   διὰ  
µμήήκωνόός   τε   καὶ   µμανδραγόόρου   γίίνεται  
χρίίσµματα·∙  µμήήτε  γὰρ  τούύτων  τι  προσφέέρειν  
µμήήτε,  ὅταν  ἀκµμάάζῃ  τὰ  φυτάά,  καθάάπερ  τοῖς  
προειρηµμέένοις   οὕτω   καὶ   τούύτοις   ἔστιν  
ὑποστορέέσµμασι   χρῆσθαι.   Καὶ   ῥόόδων   δὲ  
ἠξίίωσάά  τινα  πειραθῆναι,   καὶ  ὠνήήσατο  καὶ  
οὗτος   ὑποστρωννὺς   αὐτὰ   χωρὶς   τοῦ  
βλαϐῆναίί   τι   κατὰ   τοὺς   νεφρούύς.   Αἱ   γὰρ  
σφοδραὶ   ψύύξεις   τῶν   ἐπιτιθεµμέένων   τοῖς  
κατὰ   τὴν   ὀσφὺν   χωρίίοις   ἀδικοῦσι   τοὺς  
νεφρούύς.    
Ἐπενόόησα   δέέ   τι   καὶ   ἄλλο   τοῖς   οὕτω  

διακειµμέένοις   χρήήσιµμον,   ὡς   ἐκ   τῆς   πείίρας  
ἐµμαρτυρήήθην.   Ταύύτην   γὰρ   ἀεὶ   κριτήήριον  
ἔχειν   τῶν   ἐπινοηθέέντων   χρὴ   καὶ   µμηδὲν  
γράάφειν   ὡς   χρήήσιµμον,   οὗ   τις   αὐτὸς   οὐκ  
ἐπειράάθη,   πλὴν   εἰ   προσγράάφοιτο   τοῦτο  
αὐτῷ  ἐννοεῖσθαι  µμὲν  αὐτόό,  πεπειρᾶσθαι  δὲ  
µμηδέέπω.   Τίί   οὖν   ἐστιν,   ὃ   ἔφην  
ἐπινοήήσαντόός   µμου   µμεγάάλης   ὠφελείίας  
ᾐσθῆσθαι   τοὺς   χρησαµμέένους,   ἤδη   σοι  

refroidissants.  Mais   la   graine   de   lin   cuite  dans  de  
l’eau  produit  aussi  un  suc  refroidissant.  
J’ai   observé   un   des   programmateurs   sportifs  

chargés   de   surveiller   les   athlètes,   qui   plaçait   une  
lame  de  plomb  sous   les   reins  de  son  athlète,  pour  
empêcher  que  ce  dernier  n’ait  des  pertes  séminales  
nocturnes,   et   je   l’ai   montré   à   un   particulier  
souffrant  de  ce  mal,  et  il  m’a  dit  merci  pour  l’usage  
de  ce  que  je  lui  avais  montré.    
Mais,   un   autre,   ayant   la   nature  de   sa   chair   plus  

faible,  ne  supporta  pas  la  dureté  du  plomb,   raison  
pour  laquelle  je  lui  conseillai  de  se  faire  un  lit  avec  
certaines   des   herbes   qui   viennent   d’être  
mentionnées   et   d’y   mélanger   aussi   des   jeunes  
pousses   tendres   de   gattilier   et   de   rue,   et   sur-‐‑le-‐‑
champ   il   en   sentit   l’utilité   au   point   d’y   recourir  
tout  le  reste  du  temps.  Et  quand  je  lui  eus  conseillé  
aussi   de   manger   fréquemment   la   graine   de  
gattilier,   il   me   sut   également   gré   de   cette  
recommandation,  comme  aussi  de  celle  concernant  
la   rue.   Il   a   donc   été   question   des   produits   de   ce  
genre  dans  les  traités  Sur  les  médicaments  simples  et  
Sur  la  faculté  des  aliments.  
Mais   désormais   il   me   semble   nécessaire   de  

compléter   mon   discours   en   disant   de   prendre  
garde   aux   produits   qui   refroidissent   violemment,  
comme  c’est   le   cas  de   tous   les   onguents   faits  avec  
des  pavots  et  de  la  mandragore.  En  effet,  il  ne  faut  
prendre   aucun   de   ces   produits   ni   les   plantes  
pleinement  épanouies,  mais,  comme  celles  qui  ont  
été   cités   auparavant,   de   la   même   façon,   ces  
dernières   peuvent   aussi   être   utilisées   comme  
matelas.   Et   j’ai   demandé   à   quelqu’un   d’essayer  
aussi   avec   des   roses,   et   il   en   tira   profit   comme  
matelas   sans   subir   aucune   gêne   au   niveau   des  
reins.   En   effet,   les   violents   refroidissements   des  
produits   appliqués   dans   la   région   des   flancs   font  
du  tort  aux  reins.  
Et   j’ai   conçu   aussi   un   autre   procédé   utile   pour  

ceux   qui   sont   dans   une   telle   disposition,   comme  
j’en  ai  été   rendu   témoin  par   l’expérience.  En  effet,  
il   faut   toujours   prendre   cette   dernière   comme  
critère  de  ses  idées  et  ne  consigner  par  écrit  l’utilité  
d’aucun   remède   qu’on   n’aura   pas   soi-‐‑même  
expérimenté,  à  moins  d’ajouter  à  ce  texte  que  l’on  a  
conçu   la   chose   en   son   esprit   sans   encore   l’avoir  
testée.   Ce   qu’est   donc   ce   remède   conçu   par   moi  
dont,   disais-‐‑je,   ceux   qui   l’ont   utilisé   ont   ressenti  
une  grande  utilité,  maintenant   je  vais  te  le  dire.  Je  
disais   qu’il   fallait   surveiller   ceux   qui   sont   gênés  
par   la   constitution   corporelle  de   ce   genre,   surtout  
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φράάσω.  Παραφυλάάττειν  ἔφην  χρῆναι  τοὺς  
τῇ   τοιαύύτῃ   κατασκευῇ   σώώµματος  
ἐνοχλουµμέένους,   ἡνίίκα   µμάάλιστα   φαίίνονται  
πλῆθος   ἠθροικέέναι   σπέέρµματος  
ἀποκρίίσεως   δεόόµμενον,   ἐν   ἡµμέέρᾳ   τινὶ  
διαιτηθέέντας   εὐχύύµμως   τε   καὶ   µμετρίίως  
χρῆσθαι   µμὲν   ἐπὶ   τῷ   δείίπνῳ   τρεποµμέένους  
εἰς   ὕπνον   τῇ   συνουσίίᾳ·∙   κατὰ   δὲ   τὴν   ἑξῆς  
ἡµμέέραν,   ὅταν   αὐτάάρκως   ἔχωσιν   ὕπνου,  
διαναστάάντας   ἀνατρίίψασθαι   σινδόόνι,  
µμέέχρις   ἂν   ἔρευθόός   τι   σχῇ   τὸ   δέέρµμα·∙  
κἄπειτάά   τινι   δι'ʹ   ἐλαίίου   τρίίψει   συµμµμέέτρως  
χρησαµμέένους,   εἶτα   µμὴ   πολὺ   διαλείίποντας  
ἄρτον   ἄζυµμον   κριϐανίίτην   καθαρὸν   ἐξ  
οἴνου   κεκραµμέένου   προσενεγκαµμέένους,  
οὕτως  ἐπὶ  τὰς  συνήήθεις  ἔρχεσθαι  πράάξεις·∙  
ἐν  δὲ  τῷ  µμεταξὺ  τῆς  δι'ʹ  ἐλαίίου  τρίίψεως  καὶ  
τῆς  δι'ʹ  ἄρτου  προσφορᾶς,  εἰ  χωρίίον  ἔχει  τι  
πλησίίον  ἐπιτήήδειον,  ἐµμπεριπατῆσαι  τούύτῳ,  
πλὴν   εἰ   κρύύος   εἴη   χειµμέέριον·∙   ἄµμεινον   γὰρ  
ἔνδον   µμέένειν   τηνικαῦτα.   Ταύύτην   µμέέντοι  
τὴν   διὰ   τῆς   ἐδωδῆς   ῥῶσιν   τοῦ   στοµμάάχου  
καὶ  γραµμµματικῷ  τινι  συνεχῶς  ἁλισκοµμέένῳ  
σπασµμοῖς  ἐπιληπτικῶς  συνεϐούύλευσα,   καὶ  
µμεγάάλως   ὤνητο.   Μάάλιστα   δὲ   αὐτὸν  
ὠφελήήσειν  ἤλπισα  πυθόόµμενος  παρ'ʹ   αὐτοῦ  
τῷ   τῶν   σπασµμῶν   συµμπτώώµματι  
περιπίίπτειν,   ὅταν   ἐπὶ   πλεῖον   ἄσιτος  
διαµμείίνῃ,   καὶ   µμᾶλλον   ἐὰν   ἐν   τῷ   µμεταξὺ  
λυπηθεὶς  ἢ  θυµμωθεὶς  τύύχῃ.  Καὶ  µμέέντοι  καὶ  
τὴν   ἕξιν   αὐτοῦ   τοῦ   σώώµματος   ἑώώρων  
ἰσχνήήν,   ἐρωτώώµμενόός   τε   συνεχῶς  
ἐκχολοῦσθαι  τὸν  στόόµμαχον  ὡµμολόόγει.    
Κοινὴν   δέέ   τινα   συµμϐουλὴν   ἅπασι   τοῖς  

ταῦτα   ἀναγνωσοµμέένοις…   Περὶ   χρήήσεως  
ἀφροδισίίων  ἐπιτηρεῖν,  εἴτε  ἀϐλαϐὴς  αὐτοῖς  
ἐστιν  εἴτε  βλαϐερὰ  καὶ   διὰ  πόόσων  ἡµμερῶν  
χρωµμέένοις   ἀϐλαϐήής   τε   καὶ   βλαϐερὰ  
γίίνεται.   Καθάάπερ   γὰρ   ἱστόόρησάά   τινας  
µμεγάάλως   βλαπτοµμέένους,   οὕτως   ἑτέέρους  
ἀϐλαϐεῖς   διαµμέένοντας   µμέέχρι   γήήρως   ἐπὶ  
ταῖς   χρήήσεσιν   αὐτῶν.   Οὗτοι   µμὲν   σπάάνιοι  
καθ'ʹ   ἑκάάτερον   γέένος,   οἵ   τε   µμεγάάλως  
βλαπτόόµμενοι   καὶ   οἱ  µμηδὲν  ἀδικούύµμενοι·∙  τὸ  
δὲ  µμεταξὺ  πᾶν  ἐν  τῷ  µμᾶλλόόν  τε  καὶ  ἧττον  
εἰς   τὸ   πολὺ   τῶν   ἀνθρώώπων   ἐκτέέταται  
πλῆθος.    

lorsqu’ils   semblent   avoir   rassemblé   une   grosse  
quantité   de   sperme   nécessitant   une   expulsion,   et  
qu’un   jour,   après   avoir   suivi   un   régime   fait   de  
bons  sucs  et  de  modération,  ils  aient  aussitôt  après  
le   dîner,   au   moment   d’aller   dormir,   la   relation  
sexuelle  ;   le   jour   suivant,   quand   ils   ont  
suffisamment  dormi,  une  fois  levés,  il  faut  qu’ils  se  
frictionnent  avec  un  tissu  de  lin  jusqu’à  ce  que  leur  
peau  présente  quelque  rougeur.  Ensuite,  recourant  
à  un  massage   justement  proportionné   fait  avec  de  
l’huile,   puis   mangeant   sans   attendre   du   pain  
azyme,   cuit   au   four   de   campagne,   sans   vin  
mélangé,   il   faut   qu’ils   aillent   dans   ces   conditions  
vers  leurs  actions  habituelles.  Or,  entre  le  massage  
à   l’huile   et   la   prise   du   pain,   si   quelque   endroit  
proche  en  présente  la  commodité,   il   faut  qu’ils  s’y  
promènent,   à   moins   qu’il   ne   fasse   un   froid  
hivernal.  En  effet,  à  ce  moment-‐‑là,  il  est  préférable  
de   rester   à   l’intérieur.   Certes,   j’ai   même   conseillé  
cette  fortification  de  l’estomac  par  l’alimentation  à  
un   professeur   constamment   pris   de   spasmes  
épileptiques  et  il  en  a  tiré  un  grand  profit.  Et  j’avais  
surtout  espéré  qu’il  y   trouverait  une  utilité  quand  
j’avais   appris   de   lui   qu’il   était   confronté   au  
symptôme   des   spasmes   quand   il   était   resté  
particulièrement   longtemps   sans   manger   et   plus  
encore   si,   dans   l’intervalle,   il   s’était   trouvé   affecté  
par  un  chagrin  ou  par  un  emportement.  Et   certes,  
je  voyais  aussi  que  l’état  de  son  corps  était  sec,  et,  
au  cours  de  son  interrogatoire,  il  reconnaissait  que  
son  estomac  était  constamment  indisposé.  
Et  voici  un  conseil   commun  que   j’adresse  à   tous  

ceux  qui  liront  ces  pages…  Pour  ce  qui  concerne  la  
pratique   des   relations   sexuelles,   qu’ils   observent  
attentivement,   selon   que   cet   usage   leur   est   sans  
nuisance   ou   nuisible,   l’intervalle   de   jours   qui   le  
leur  rend  sans  nuisance  ou  nuisible.  En  effet,  j’en  ai  
interrogé   certains   qui   en   étaient   grandement  
incommodés,   comme   d’autres   qui   restaient   sans  
être   incommodés   jusqu’à   la   vieillesse   suite   à   la  
pratique  de  cette  activité.  Ces  individus  de  l’une  et  
l’autre   sortes   sont   rares,   c’est-‐‑à-‐‑dire   ceux  qui   sont  
grandement   incommodés  et   ceux  qui  ne  subissent  
aucun   dommage  ;   mais   toute   la   variation  
intermédiaire   dans   le   plus   ou   dans   le   moins  
s’étend  à  la  grande  masse  des  gens.    

  
Dans   ce   développement   consacré   aux   individus   qui   souffrent   d’un   excédent   de  

sperme   chaud   et   piquant,   Galien   souligne   la   nécessité   de   modifier   la   quantité   et  
surtout   la   qualité   de   la   semence   plutôt   que   de   recourir   à   l’abstinence,   qui   souvent  
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donne   lieu   à   des   éjaculations   nocturnes   produisant   les   mêmes   douleurs   que   la  
relation   sexuelle,   sans   compter   les   céphalées,   les   maux   d’estomac   et   les   nausées.  
Galien   veut   donc   traiter   l’origine   du   mal,   c’est-‐‑à-‐‑dire   la   quantité   et   la   qualité   du  
sperme.  

Pour   diminuer   la   quantité   de   sperme,   il   recommande   de   ne   pas   consommer  
d’aliments  qui  génèrent   la   semence,  par   exemple   les  herbes.  Mais   ce  point   est  peu  
développé.  

En  revanche,  pour  modifier  la  qualité  du  sperme,  c’est-‐‑à-‐‑dire  essentiellement  pour  
le   refroidir,   il  donne  de  multiples  conseils.  Il   recommande   tout  d’abord  de  prendre  
des  aliments  refroidissants,  par  exemple  la  graine  de  gattilier,  mais  aussi  de  recourir  
à   des   médicaments   refroidissants,   c’est-‐‑à-‐‑dire   à   des   onguents,   qui   doivent   être  
appliqués  après  le  bain  ;  il  donne  alors  la  composition  de  certains  d’entre  eux.  Pour  
plus  de  précisions  sur  cette  nourritture  et  sur  ces  remèdes  refroidissants,   il  renvoie  
aux  traités  Sur  la  faculté  des  aliments  et  Sur  la  faculté  des  médicaments  simples.    

Galien  recommande  aussi  de  pratiquer  de  préférence  un  certain   type  d’exercices  
physiques,  à  savoir  ceux  qui  mobilisent  les  parties  hautes  du  corps.  En  effet,  ce  sont  
inversement  les  mouvements  faisant  travailler  les  parties  basses,  proches  de  l’organe  
sexuel,   qui   réchauffent   le   sperme.   Il   donne   comme   exemple   possible   les   exercices  
avec  la  petite  balle,  avec  la  grande  balle  et  avec  les  haltères.    

Pour  obtenir  le  refroidissement  du  sperme,  Galien  recommande  aussi  de  modifier  
les   conditions  de   sommeil  :   c’est   alors   qu’il   cite   un   procédé   qu’il   a   pu   observer   au  
contact  d’un  programmateur  sportif  spécialiste  des  athlètes,  consistant  à  placer  sous  
les   reins  du  patient  une  plaque  de  plomb.  Le  patient  observé  par  Galien  avait  des  
pertes  séminales  nocturnes,  ce  qui  veut  donc  très  certainement  dire  qu’il  s’abstenait  
d’avoir   des   relations   sexuelles,   peut-‐‑être   sur   les   conseils   de   son   entraîneur,   dans  
l’idée  que   cette   abstinence   favoriserait   ses  performances   sportives.   Il   apparaît   ainsi  
que   Galien   peut   parfois   tirer   des   enseignements   de   l’observation   de   certains  
programmateurs   sportifs   spécialisés   dans   le   régime   athlétique.   Cependant,   Galien  
reconnaît   aussitôt   que   cette   technique   peut   incommoder   en   raison  de   la  dureté   du  
plomb,   et   il   affirme   aussitôt   qu’il   est   possible   de   recourir   à   une   méthode   moins  
violente,  consistant  à  se  faire  un  matelas  avec  des  herbes  refroidissantes,  mais  aussi  à  
consommer  des  plantes  dotées  de   cette  même  vertu.   Il   semble  donc  que  Galien  ait  
une   préférence   pour   ce   genre   de   technique   plus   douce.   En   tout   cas,   il   est   bien  
conscient  du   fait  que  «  les  violents   refroidissements  des  produits  appliqués  dans   la  
région  au  niveau  des  flancs  font  du  tort  aux  reins  »,  ce  qui  est  manifestement  le  cas  
de   la   technique  du  plomb.  Par   ailleurs,   cet  usage   est   également  mentionné  dans   le  
traité  Sur  les  facultés  des  médicaments  simples,  dans  un  développement  sur  le  plomb892.  

Galien  donne  ensuite  l’exemple  d’un  autre  régime  qu’il  a  conçu  puis  éprouvé,  car  
il  veut  se  fonder  à  la  fois  sur  la  raison  et  sur  l’expérience,  contrairement  à  ceux  qui  se  
contentent   de   penser   sans  mettre   leurs   théories   à   l’épreuve   des   faits,   ainsi   qu’il   le  

                                                
892  Voir,  plus  loin,  l’étude  de  De  simplicium  medicamentorum  temperamentis  ac  facultatibus  IX  23  (K.  XII  231,  3  -‐‑  232,  
16).  
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souligne  lui-‐‑même.  Par  cette  méthode,  Galien  se  distingue  également  de  ceux  qui  se  
contentent  de  l’expérience,  mais  cette  seconde  opposition  est  implicite  dans  le  texte.  
Voici  donc  le  régime  conçu  par  Galien  pour  obtenir  le  refroidissement  du  sperme  :  le  
patient   doit   suivre   un   jour   de   régime   fait   de   bons   sucs   et   de   modération,   puis,  
aussitôt  après  le  dîner,  au  moment  d’aller  dormir,  avoir  une  relation  sexuelle  ;  le  jour  
suivant,  après  une  nuit  suffisante  longue,  au  lever,  il  doit  se  frictionner  avec  un  tissu  
de  lin  jusqu’à  ce  que  sa  peau  devienne  un  peu  rouge  ;  ensuite,  il  doit  bénéficier  d’un  
massage   justement   proportionné   fait   avec   de   l’huile,   puis,   si   possible,   faire   une  
promenade   sauf   en   cas   de   grand   froid,   faute   de   quoi   il   prendra   sans   attendre   un  
repas  de  pain  azyme,  cuit  au  four  de  campagne,  sans  vin  ;  ensuite,  il  se  consacrera  à  
ses  activités  habituelles.  Ce  régime  montre  notamment   l’utilité  que  représentent   les  
lieux   de   promenade   dans   les   zones   d’habitation.   Il   a   été   testé   sur   un   professeur  
épileptique,  dont  les  crises  se  manifestent  après  une  assez  longue  période  sans  repas,  
et  plus  encore  en  cas  de  chagrin  ou  d’emportement893.  

Vient   un   conseil   adressé   à   tous   ses   lecteurs,   qui   sont   invités   à   évaluer   quelle  
fréquence   est   le   plus   adaptée   à   leur   activité   sexuelle   propre  ;   en   effet,   dans   ce  
domaine,  les  besoins  peuvent  varier  de  façon  considérable  d’un  individu  à  un  autre.  
Galien  invite  donc  son  lectorat  à  une  bonne  connaissance  de  soi,  ce  dont  les  athlètes  
sont  assurément  incapables  tant  il  est  vrai  qu’ils  se  détournent  de  leur  propre  nature  
pour  viser  des  excès  que  leur  recommandent  de  mauvais  entraîneurs,  notamment  en  
matière  d’abstinence  sexuelle894.  
  
Le   recours   au  plomb  pour   refroidir   les   athlètes   abstinents   est   également   évoqué  

dans   un   passage   du   Sur   la   faculté   des   médicaments   simples.   Dans   le   chapitre   23   du  
neuvième   livre   de   ce   traité,   en   effet,   Galien   rédige   une   notice   sur   le   plomb  
(µμόόλυϐδος895),  dont  il  souligne,  entre  autres,  la  vertu  refroidissante,  liée  à  son  essence  
froide  et  humide.  Au  sein  de  ce  développement,   il  évoque  un  produit   refroidissant  
fait  à  base  de  plomb  et  d’autres  substances,  mais  il  mentionne  aussi  la  technique  de  la  
lame   de   plomb   placée   sous   les   reins   de   l'ʹathlète,   qui   empêche   les   éjaculations  
nocturnes896  :  

  
Θυίίαν   γοῦν   σκευάάσας   ἐκ   µμολύύϐδου,  

µμετὰ   δοίίδυκος   µμολυϐδίίνου   βαλὼν   εἰς  
αὐτὴν,   ὅ   τι   ἂν   ἐθέέλοις   ὑγρὸν,   εἰ   τρίίϐοις,  
ὡς  ἀνεῖναι  χυλόόν  τινα  τόόν  τε  δοίίδυκα  καὶ  
τὸν  µμόόλυϐδον,  τὸ  γεννώώµμενον  ἐξ  ἀµμφοῖν  
εὑρήήσεις   πολὺ   ψυχρόότερον   τὴν   δύύναµμιν  
ἢ   τὸ   ὑγρὸν   ἐτύύγχανεν   ὄν.   Ἔξεστι   δ'ʹ  
ἐµμϐάάλλειν  σοι  καὶ  ὕδωρ  καὶ  οἶνον  λεπτὸν  

   Ayant  préparé  un  mortier  avec  un  pilon  de  plomb,  
après   y   avoir   jeté   la   matière   humide   que   tu  
souhaites,  si  tu  frottes  pour  que  le  pilon  et  le  plomb  
rendent   un   suc,   tu   découvriras   que   la   substance  
générée  par  l’un  et  l’autre  se  trouve  être  d’une  vertu  
beaucoup  plus  froide  que  la  matière  humide.  Il  t’est  
possible  de  mettre  dans   le  mortier  de   l’eau,  du  vin  
léger   dilué,   de   l’huile   et   tout   autre   liquide   de   ce  

                                                
893  On  peut  faire  ici  un  parallèle  avec  le  passage  du  premier  livre  du  Sur  la  composition  des  médicaments  selon  les  
genres   consacré   au   doigt  mordu   du   pugiliste,   qui   évoque   lui   aussi   le   jeûne   et   l’emportement   comme   cause   de  
trouble  (De  compositione  medicamentorum  per  genera  I  13,  K.  XIII  418,  6  -‐‑  419,  14)  ;  sur  ce  texte,  voir  I.C.1.a.  

894  Sur  ce  point,  voir  l’étude  de  cette  fin  de  texte  en  I.C.1.a.  
895  De  simplicium  medicamentorum  temperamentis  ac  facultatibus  ΙΧ  23  (K.  XII  230,  6  -‐‑  233,  15).  
896  De  simplicium  medicamentorum  temperamentis  ac  facultatibus  ΙΧ  23  (K.  XII  231,  3  -‐‑  232,  16).  
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ὑδατώώδη   καὶ   ἔλαιον   καὶ   πᾶν   ὁτιοῦν  
τοιοῦτον.   Εἰ   δὲ   καὶ   µμᾶλλον   βούύλοιο   τὸν  
χυλὸν   ἐµμψυκτικὸν   ποιῆσαι,   τὸ   ἔλαιον  
ὀµμφάάκινον   ἢ   ῥόόδινον   ἢ   µμήήλινον   ἢ  
µμύύρσινον   ἔστω.   Τῷ   δὲ   γεννωµμέένῳ   χυλῷ  
χρώώµμενος  εἴς  τε  τὰς  ἐν  ἕδρᾳ  µμεθ'ʹ  ἑλκῶν  ἢ  
στολίίδων  ἀνεχοµμέένας  φλεγµμονὰς,   εἴς   τε  
τὰς   ἐν   αἰδοίίοις   καὶ   ὄρχεσιν   καὶ   τιτθοῖς,  
ἄριστον   ἕξεις   φάάρµμακον.   Ὁµμοίίως   δὲ   καὶ  
κατὰ   τῶν   ἄλλων   ἁπάάντων   ῥευµμάάτων  
ἀρχοµμέένων,   ὅσα   τε   βουϐῶσιν   ἢ   ποσὶν   ἢ  
τοῖς   ἄλλοις   ἄρθροις   ἐγκατασκήήπτει,   καὶ  
µμέέντοι   καὶ   τοῖς   ἕλκεσι   τοῖς   κακοήήθεσιν,  
ὡς   καὶ   πρὸς   τὰ   καρκινώώδη   χρησάάµμενος  
αὐτῷ   θαυµμάάσεις   τὸ   φάάρµμακον.   Εἰ   δὲ  
βούύλει   διὰ   ταχέέων   πλεῖστον   ἀθροῖσαι  
τοῦ   µμολύύϐδου   χυλὸν,   ἐν   ἡλίίῳ   πειρῶ  
τρίίϐειν  ἢ   ὁπωσοῦν  ἀέέρι  θερµμῷ  γεγονόότι.  
Πολύύχρηστον   δ'ʹ   ἔσται  σοι   τὸ  φάάρµμακον,  
εἰ   καὶ   τῶν   ψυκτικῶν   χυλῶν   ἐµμϐαλὼν  
τρίίϐοις,   οἷον   ἀειζώώου,   κοτυληδόόνος   καὶ  
σέέρεως  καὶ  θριδακίίνης  καὶ  χονδρίίλης  καὶ  
ψυλλίίου   καὶ   ὄµμφακος   καὶ   ἀνδράάχνης.  
Ὅσα  δὲ  τούύτων  οὐ  µμεθίίησι  ῥᾳδίίως  χυλὸν,  
ὥσπερ   καὶ   ἡ   ἀνδράάχνη,   µμιγνύύειν   αὐτοῖς  
τινα   τῶν   ἄλλων   ὑγρῶν,   οἷος   καὶ   ὁ   τῆς  
ὄµμφακόός  ἐστιν,  ὃς  καὶ  αὐτὸς  καθ'ʹ  ἑαυτὸν  
ἐµμϐαλλόόµμενος   τῇ   προειρηµμέένῃ   θυίίᾳ,  
κάάλλιστον   ἐµμψυκτικὸν   ἐργάάζεται  
φάάρµμακον.   Ἀλλὰ   καὶ   πλατυνθεὶς   ὁ  
µμόόλυϐδος   ἄνευ   τῶν   ἄλλων   τινὸς,   αὐτὸς  
καθ'ʹ  ἑαυτὸν  µμόόνος,  ὑποστόόρεσµμα  γίίνεται  
ταῖς   ψόόαις   τῶν   ἀσκούύντων   ἀθλητῶν,  
ὅταν   ὀνειρώώττωσιν,   φανερῶς   ἐµμψύύχων  
αὐτούύς.   Καίί   που   λεπὶς   ἐκ   µμολύύϐδου  
λεπτὴ  γενοµμέένη  καλῶς  ἐπιδεθεῖσα  κατὰ  
γαγγλίίου  τελέέως  ἠφάάνισιν  αὐτόό.    

genre.  En  outre,  si  jamais  tu  veux  rendre  le  suc  plus  
froid,   il   faut   que   ce   liquide  soit   de   l’huile  de   fruits  
verts,   de   rose,   de   pomme   ou   de   myrte.   Or   si   tu  
utilises   le   suc   qui   a   été   généré   pour   les  
inflammations   du   fondement   accompagnés   d’une  
blessure   ou   de   plissements   et   pour   celles   des  
organes   génitaux,   des   testicules   et   du   bout   des  
seins,   tu   auras   un   excellent   remède.   En   outre,  
pareillement,   si   tu   l’utilises   pour   toutes   les   autres  
fluxions   quand   ces   dernières   sont   à   leur  
commencement,   et   pour   les   maladies   qui   touchent  
l’aine,  les  pieds  et  les  autres  articulations,  mais  aussi  
pour   les   blessures   malignes,   ainsi   que   contre   les  
tumeurs  cancéreuses,  tu  seras  étonné  par  ce  remède.  
Et  si  tu  veux  rassembler  rapidement  une  très  grande  
quantité   du   suc   de   plomb,   tâche   de   le   frotter   au  
soleil   ou   dans   un   air   qui   est   chaud   de   quelque  
manière  que  ce  soit.  Et  le  remède  te  sera  très  utile  si  
tu   le   frottes   en   y   ayant   ajouté   aussi   les   sucs  
refroidissants   tels   que   ceux   d’une   plante   vivace,  
cotylédon,   chicorée,   laitue,   condrille,   psylle,   raisin  
vert   et   pourprier.   Et   à   toutes   celles   qui,   parmi   ces  
plantes,   ne   rendent   pas   rapidement   de   suc,   il   faut  
mélanger   une   des   autres   substances   humides,  
comme   l’est   précisément   le   suc   de   raisin   vert,   qui,  
même   quand   il   est   jété   tout   seul   dans   le   mortier  
mentionné   plus   haut,   produit   un   excellent   remède  
refroidissant.  Mais   le   plomb   lui   aussi,   quand   il   est  
étendu   sans   aucune  des   substances   refroidissantes,  
à  lui  tout  seul,  tient  lieu  de  litière  pour  les  reins  des  
athlètes   en   exercice   dès   lors   que   ces   individus   ont  
des   pertes   séminales   pendant   leur   sommeil,  
méthode  qui   les   refroidit  de   façon  manifeste.   Et,   je  
suppose,   une   lamelle   de   plomb,   si   elle   est   légère,  
une  fois  bien  attachée  sur  une  tumeur  sous-‐‑cutanée  
fera  disparaître  cette  dernière.    

  
Ce   texte   atteste   du   fait   qu’on   tentait   d’empêcher   les   éjaculations   nocturnes   des  

athlètes   par   l’application   externe   de   plomb   censé   refroidir   leurs   reins.   Dans   la  
dernière  phrase  de  notre  extrait,   la  présence  de  l’adjectif  λεπτήή  dénotant  la  légèreté  
d’une  lamelle,  associée  à  un  emploi  de  la  particule  που  généralement  ironique,  laisse  
deviner   que,   de   façon   inverse,   la   litière   de   plomb   mentionnée   dans   la   phrase  
précédente   pour   les   athlètes   est   un   objet   assez  massif.   Peut-‐‑être   faut-‐‑il   y   voir   une  
critique  discrète  du  procédé  de   la   litière,   qui,  pour   efficace  qu’il   soit,   se   caractérise  
aussi   par   une   certain   manque   de   délicatesse,   contrairement   à   toutes   les   autres  
méthodes   de   refroidissement   évoquées   dans   ce   texte,   qu’il   s’agisse   des   diverses  
pommades,  dont  la  confection  est  méticuleusement  décrite,  ou  même,  à  la  rigueur,  de  
la  simple  lamelle  censée  guérir  les  cas  de  tumeur  sous-‐‑cutanée.  Il  est  vrai  que,  dans  
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ce  dernier  cas,   la  proximité  et  la  petitesse  de  la  zone  à  refroidir   justifie  l’usage  d’un  
objet  de  taille  plus  réduite.  Inversement,  quand  il  s’agit  de  calmer  l’ardeur  des  reins,  
il   est   impératif  de  parvenir   jusqu’aux  profondeurs  où   se   trouvent   les  organes.  Une  
fois   encore,   on   en  déduira  que   la   régulation  du   régime  dans   son  ensemble   est  une  
meilleure  pratique  que  la  correction  superficielle  des  dérèglements.  
  

II.  A.  2.  b.  Alimentation.  
 

Le  régime  énergétique  des  athlètes  :  pain  et  viande.  
  
En   examinant   le   début   du   chapitre   16   du   traité   hippocratique  Nature   de   l’homme,  

Galien   est   amené   à   distinguer   le   régime   des   simples   particuliers   (ἰδιώώτας)   par  
opposition   à   celui   des   athlètes   et   d’autres   individus   comme   les   guerriers,   les  
voyageurs  et  les  hommes  politiques897  :  
  
Tοὺς  µμὲν  ἀθλητικοὺς   ἄντικρυς   ἐδόόκει  

τῶν   ἄλλων   ἀνθρώώπων   ἀποκρίίνειν,  
ἐπειδὴ   µμίίαν   ἔχουσιν   ἐκεῖνοι   δίίαιταν  
ὡρισµμέένην   ἐν   ἄρτων   καὶ   κρεῶν   ἐδωδῇ,  
τούύτων   δ'ʹ   ἑξῆς   ὅσοι   πολεµμοῦσιν   ἢ  
ὁδοιποροῦσιν  ἢ  καὶ  µμάάχονται…  

   Je   décidais   de   distinguer   du   reste   des   hommes   les  
spécialistes   des   compétitions   sportives,   puisque   ces  
derniers   ont   un   seul   régime,   qui   se   définit   par   une  
alimentation   en   pain   et   en   viande   et,   à   la   suite   de  
ceux-‐‑ci,   tous  ceux  qui  font  la  guerre,  qui  voyagent  ou  
encore  qui  combattent…  

  
Dans   ce   texte,   Galien   souligne   le   caractère   unique   du   régime   athlétique   (µμίίαν…  

δίίαιταν)  ;   mais,   au   lieu   d’en   condamner   son   manque   de   diversité,   il   semble   bien  
plutôt   en   reconnaître   implicitement   l’utilité   et  même   la   nécessité   pour   des   raisons  
pratiques.   En   effet,   il   est   bel   et   bien   recommandé   aux   athlètes   de   se   nourrir  
principalement   de   pain   et   de   vainde,   car   ces   produits   ont   des   vertus   énergétiques  
appropriées   aux   rudesses   de   l’effort   sportif,   comme   à   d’autres   activités  
contraignantes.  
  
De   même,   dans   le   chapitre   2   du   troisième   livre   du   traité   d’Hygiène,   consacré   à  

l’apothérapie,  Galien  dit  que  le  sujet  idéal  qu’il  imagine  pour  mener  sa  réflexion  doit  
suivre  un  régime  modéré,  différant  en  cela  de  celui  des  athlètes898  :  

  
Οὔτ'ʹ   οὖν   πολλῶν   αὐτῷ   χρείία   γυµμνασίίων  

ἐστὶν   οὔτε   πρὸς   ἀνάάγκην   ἐδωδῆς,   ἀλλ'ʹ   οὐδὲ  
πλήήθους   κρεῶν   χοιρείίων   οὐδ'ʹ   ἄρτων  
τοιούύτων,  οἵους  ἐσθίίουσιν  οἱ  βαρεῖς  ἀθληταίί.    

   Lui,   donc,   n’a   besoin   ni   de   beaucoup  
d’exercices,  ni  d’alimentation  contrainte,  pas  plus  
que  de  grande  quantité  de  viande  de  porc,  ni  de  
pains  tels  qu’en  mangent  les  athlètes  lourds.    

                                                
897  In  Hippocratis  vel  Polybi  opus  de  salubri  victus  ratione  privatorum  commentarius  1  =  In  Hippocratis  de  natura  hominis  
librum   commentarius   III   1   (K.   XV   176,   15   -‐‑   177,   1   =  CMG   5.9.1   p.  90).   Pour   plus   de   détails   sur   l’ensemble   de   ce  
passage,  voir  I.A.2.a.  

898  De  sanitate  tuenda  III  2  (K.  VI  180,  7-‐‑9  =  CMG  5.4.2  p.  79).    
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  Ici,   le   système   corrélatif   τοιούύτων   οἵους   se   rattache   syntaxiquement   à   la   fois   à  

κρεῶν   χοιρείίων   et   à   ἄρτων  :   les   athlètes   lourds   sont   donc   bel   et   bien   de   gros  
consommateurs   non   seulement   de   viande   de   porc,   mais   aussi   de   pain.   Galien  
reconnaît   ici   que   sont   essentiellement   concernés   les   individus   correspondant   à   un  
certain  type  de  gabarit,  préconisé  plutôt  pour  les  sports  de  combat.  Galien  se  focalise  
sur  ce  cas,  car,  semble-‐‑t-‐‑il,  ces  activités  sportives  sont  très  à  la  mode  à  son  époque  et  
ont  donc  de  nombreux  adeptes.    
On  ajoutera  que  les  athlètes  légers,  tels  les  coureurs  et  les  cavaliers,  ont  également  

intérêt   à   consommer   ce   genre   d’aliments,   qui   est   adapté   aux   activités   physiques  
intenses  et  prolongées,  mais  que  la  quantité  qu’ils  consommeront  sera  inférieure  à  la  
masse   ingérée   par   les   athlètes   lourds,   sans   compter   qu’ils   auront   aussi   tendance   à  
varier  davantage  la  nature  de  leur  alimentation.  
  
La   singularité   du   régime   alimentaire   des   athlètes   est   encore   soulignée   dans   le  

chapitre  2  du  premier  livre  du  Sur  la  faculté  des  aliments  au  sein  d’un  développement  
sur   le  miel,   le  pain  et  la  viande.  Galien  y  affirme  en  effet  que   la  convenance  de  ces  
produits   varie   selon   la   nature   des   consommateurs.   Dans   ce   texte   il   est   question   à  
plusieurs   reprises   de   l’alimentation   des   athlètes,   et   notamment   des   sportifs   de  
combat.  Galien  les  oppose  aux  meilleurs  des  paysans  et  aux  simples  particuliers899  :  
  
Καθάάπερ   οὖν   ἐπὶ   τοῦ   µμέέλιτος  

ἔµμπροσθεν   ἐλέέγοµμεν   οὐχ   ἁπλῶς  
ἀποφαίίνεσθαι   δεῖν   ἀγαθὸν   ἢ   φαῦλον  
εἶναι  πρὸς  ὑγίίειαν,  ἀλλὰ  φλεγµματικῇ  µμὲν  
φύύσει,   τουτέέστιν   ὑγροτέέρᾳ   τε   καὶ  
ψυχροτέέρᾳ   τῆς   εὐκράάτου,   χρήήσιµμον  
ὑπάάρχειν   αὐτόό,   κἂν   εἰ   ψυχροτέέρα   δὲ  
µμόόνον   εἴη   τις   ἄνευ   πολλῆς   ὑγρόότητος   ἢ  
ὑγροτέέρα   ἄνευ   πολλῆς   ψύύξεως,   οὐ   µμὴν  
ταῖς  γε  θερµμαῖς  κράάσεσιν  οὐδὲ  τούύτων  ἔτι  
µμᾶλλον   ταῖς   θερµμαῖς   τε   καὶ   ξηραῖς  
ἁρµμόόττειν   αὐτόό,   οὕτω   καὶ   τῶν   ἄρτων  
ἀθλητῇ   µμὲν   ἐπιτήήδειος   ὁ   µμήήτε   πάάνυ  
καλῶς   ὠπτηµμέένος   µμήήτε   ζύύµμην   ἔχων  
πολλήήν,   ἰδιώώτῃ   δὲ   καὶ   πρεσϐύύτῃ   ὁ  
κάάλλιστα   µμὲν   ὠπτηµμέένος   ἐν   κριϐάάνῳ,  
ζύύµμης   δὲ   µμετέέχων   πολλῆς,   ὅ   γε   µμὴν  
τελέέως  ἄζυµμος  οὐδενὶ  χρήήσιµμος.  Εἰ  δὲ  καὶ  
τυροῦ  προσλάάϐοι,  καθάάπερ  ἐν  τοῖς  ἀγροῖς  
παρ'ʹ   ἡµμῖν   εἰώώθασι   σκευάάζειν  
ἑορτάάζοντες,   οὓς  αὐτοὶ  προσαγορεύύουσιν  
ἀζύύµμους,   ἑτοίίµμη   βλάάϐη   πᾶσι,   κἂν  
ἰσχυρόότατοίί   τινες   ὦσι   τὴν   ἕξιν   τοῦ  
σώώµματος,   οἷοίίπερ   οἱ   γενναιόότατοι   τῶν  

   Donc,   de   même   que,   à   propos   du   miel,   nous  
disions   auparavant   qu’il   fallait   démontrer   non   pas  
simplement  qu’il  est  bon  ou  mauvais  pour  la  santé,  
mais  qu’il  est  utile  à  une  nature  phlegmatique,  c’est-‐‑
à-‐‑dire   plus   froide   et   plus   humide   que   celle   qui  
présente   un   mélange   de   bonne   qualité,   même   si  
cette   nature   se   contente   d’être   plus   froide   sans  
grande   humidité   ou   plus   humide   sans   grande  
froideur,  et  qu’en  revanche  il  ne  convient  vraiment  
pas   aux   mélanges   chauds   et   encore   moins   aux  
mélanges  chauds  et  secs,  de  même  aussi,  parmi  les  
pains,   celui   qui   convient   à   l’athlète   n’est   ni   tout   à  
fait   bien   cuit,   ni   chargé   en   levain,   mais   celui   qui  
convient  au  simple  particulier  et  au  vieillard  est  très  
bien   cuit   au   four   et   composé   en   grande   partie   de  
levain   et   tandis   que,   sans   doute,   celui   qui   est  
absolument   dépourvu   de   levain   n’est   utile   à  
personne.   Et   s’il   comporte   en   outre   du   fromage,  
comme  on  a  l’habitude  dans  nos  campagnes,  en  cas  
de   fête,   de   préparer   ceux   que   les   paysans   eux-‐‑
mêmes   appellent   azymes,   sa   nuisance   est   assurée  
pour   tous,   même   si   certains   ont   un   état   de   corps  
particulièrement   robuste,   comme  précisément   ceux  
que  la  nature  a  le  plus  gâtés  parmi  les  moissonneurs  

                                                
899  De  alimentorum  facultatibus  I  2  (K.  VI  485,  8  -‐‑  489,  5  =  CMG  5.4.2  p.  219-‐‑221).  Sur  ce  texte,  voir  aussi  I.B.2.c.  
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θεριστῶν   τε   καὶ   τῶν   σκαπανέέων   εἰσίίν·∙  
οὗτοι   γὰρ   ὁρῶνται   καὶ   τῶν   βαρέέων  
ἀθλητῶν  µμᾶλλον  πέέττοντες  τοὺς  ἀζύύµμους  
ἄρτους,   ὥσπερ   γε   καὶ   κρέέα   βόόεια   καὶ  
τράάγεια.   Τίί   γὰρ   ἔτι   δεῖ   µμεµμνῆσθαι  
προϐατείίων   ἢ   αἰγείίων   ἐπὶ   τούύτοις;   ἐν  
Ἀλεξανδρείίᾳ   δὲ   καὶ   τὰ   τῶν   ὄνων  
ἐσθίίουσιν,  εἰσὶ  δ'ʹ  οἳ  καὶ  τὰ  τῶν  καµμήήλων·∙  
εἰς  γὰρ  τὴν  πέέψιν  αὐτῶν  συντελεῖ  µμὲν  καὶ  
τὸ   ἔθος,   οὐχ   ἥκιστα   δὲ   καὶ   ἡ   βραχύύτης  
τῶν   προσφεροµμέένων   καὶ   ἡ   τοῦ   σώώµματος  
ὅλου  κέένωσις  ἐξ  ἀνάάγκης  ἑποµμέένη  τοῖς  δι'ʹ  
ὅλης   ἡµμέέρας   ταλαιπωροῦσι   κατὰ   τὰς  
οἰκείίας   ἐνεργείίας.   Ἀναρπάάζουσι   γὰρ   αἱ  
κεναὶ   σάάρκες   ἐκ   τῆς   γαστρὸς   οὐ   µμόόνον  
ἡµμίίπεπτον,   ἀλλὰ   καὶ   παντάάπασιν  
ἄπεπτον   ἐνίίοτε   χυµμόόν,   ὅταν   ἐπὶ   σιτίίοις  
πονῶσι·∙   καὶ   διὰ   τοῦτο   νόόσους  
χαλεπωτάάτας   ὕστερον   οὗτοι   νοσοῦσι   καὶ  
πρὸ   γήήρως   ἀποθνῄσκουσι.   Καὶ   ταῦτ'ʹ  
ἀγνοοῦντες   οἱ   πολλοὶ   µμακαρίίζουσιν  
αὐτῶν   τὴν   ἰσχὺν   τοῦ   σώώµματος   ὁρῶντες  
ἐσθίίοντάάς   τε   καὶ   πέέττοντας,   ἃ   µμηδεὶς  
ἡµμῶν   δύύναται   προσενέέγκασθαι   καὶ  
πέέψαι.   Ἐπεὶ   δὲ   καὶ   τοῖς   πολλὰ  
ταλαιπωροῦσιν   ὕπνοι   βαθύύτατοι  
γίίγνονται  καὶ  τοῦτ'ʹ  αὐτοῖς  µμειζόόνως  πρὸς  
τὰς  πέέψεις  συντελεῖ,  διὰ   τοῦθ'ʹ  ἧττον  ὑπὸ  
τῶν  µμοχθηρῶν  ἐδεσµμάάτων  βλάάπτονται·∙  εἰ  
δ'ʹ   ἀναγκάάσαις   αὐτοὺς   ἀγρυπνῆσαι  
πλείίοσιν   ἐφεξῆς   νυξίίν,   αὐτίίκα   νοσοῦσιν.  
Ἐκεῖνοι   µμὲν   οὖν   ἓν   τοῦτο   µμόόνον   ἀγαθὸν  
ἔχουσιν   εἰς   πέέψιν   τῶν   µμοχθηρῶν  
ἐδεσµμάάτων.  
Οἱ   δ'ʹ   ἀθληταὶ   τροφὰς  µμὲν   εὐχυµμοτάάτας  

λαµμϐάάνουσιν,   ἀλλὰ   παχείίας   τε   καὶ  
γλίίσχρας  οἵ  γε  βαρεῖς  αὐτῶν·∙  ὀνοµμάάζουσι  
δ'ʹ  οὕτω  µμάάλιστα  µμὲν  τοὺς  παλαιστάάς,  ἤδη  
δὲ  καὶ  τοὺς  παγκρατιαστάάς  τε  καὶ  πύύκτας.  
Ἐπειδὴ  γὰρ  ἡ  παρασκευὴ  πᾶσα  πρὸς  τοὺς  
ἀγῶνας   αὐτοῖς   ἐστιν,   ἐν   οἷς   ἐνίίοτε   δι'ʹ  
ὅλης   ἡµμέέρας   παλαίίειν   ἢ   παγκρατιάάζειν  
ἀναγκάάζονται,   διὰ   τοῦτο   δέέονται   καὶ  
τροφῆς   δυσφθάάρτου   τε   καὶ  
δυσδιαφορήήτου.  Τοιαύύτη  δ'ʹ  ἐστὶν  ἡ  ἐκ  τῶν  
παχέέων   τε   καὶ   γλίίσχρων   χυµμῶν,   ὁποίία  
µμάάλιστ'ʹ  ἐστὶν  ἥ  τε  ἐκ  τῶν  χοιρείίων  κρεῶν  
καὶ  τῶν  ὡς  εἴρηται  σκευασθέέντων  ἄρτων,  
ἅπερ   οἱ   νοµμίίµμως   ἀθλοῦντες   ἐσθίίουσι  

et   les   laboureurs  ;   en   effet,   on   voit   même   que   ces  
derniers   digèrent  mieux  que   les   athlètes   lourds   les  
pains  azymes,   tout  comme  aussi   la  viande  de  bœuf  
et   de   bouc.   Quel   besoin   y   a-‐‑t-‐‑il   encore   de  
mentionner   la   viande  de  brebis  et  de  chèvre,   outre  
celles-‐‑là  ?   Mais   à   Alexandrie   on   mange   aussi   la  
viande  des  ânes  ;  et  il  y  en  a  aussi  qui  mangent  celle  
des  chameaux  ;  en  effet,  ce  qui  contribue  à  la  coction  
de  ces  viandes,   c’est  à  la  fois   l’habitude,  mais  aussi  
en   très   grande   partie   la   petitesse   des   aliments   et  
l’évacuation   de   tout   le   corps   qui   s’ensuit  
nécessairement  chez  ceux  qui,  tout  le  jour  durant,  se  
donnent  du  mal  dans  leurs  activités  habituelles.  En  
effet,   les   chairs   vidées   arrachent   au   ventre   non  
seulement   le   suc   à   moitié   cuit,   mais   aussi   parfois  
celui   qui   n’est   pas   cuit,   quand   le   travail   a   lieu  
aussitôt  après  le  repas  ;  et  c’est  pour  cette  raison  que  
ces   gens-‐‑là   souffrent   par   la   suite   de   maladies   très  
pénibles   et   meurent   avant   d’avoir   atteint   la  
vieillesse.   Et,   ignorant   ces   réalités,   la   majorité   des  
gens  envient  à  ces   individus   la   force  de   leur  corps,  
les  voyant  manger  et   transformer  par  la  coction  les  
aliments   que   personne   d’entre   nous   ne   peut  
consommer   ni   transformer   par   la   coction.   Mais  
aussi,   puisque   ceux   qui   se   donnent   beaucoup   de  
peine   ont   des   sommeils   très   profonds   et   que   cela  
contribue   assez   considérablement   à   faciliter   leur  
coction,   pour   cette   raison,   ils   sont   moins   lésés   par  
les   mauvais   aliments  ;   cependant,   si   jamais   tu   les  
contrains  à  ne  pas  dormir  pendant  un  nombre  assez  
important   de   nuits   successives,   ils   sont   aussitôt  
malades.  Tel  est  donc  le  seul  et  unique  bienfait  dont  
jouissent  ces   individus  pour  effectuer   la  coction  de  
leurs  mauvais  aliments.  
Quant  aux  athlètes,  ils  prennent  des  aliments  d’un  

très  bon  suc,  mais  aussi  épais  et  visqueux,  du  moins  
ceux  d’entre  eux  qui  sont  lourds  ;  et  on  appelle  ainsi  
surtout   les   lutteurs,   ainsi   que   désormais   les  
pancratiastes  et  les  pugilistes.  En  effet,  comme  pour  
eux   la  préparation   est   tout   entière   tournée  vers   les  
jeux,  où  quelquefois  ils  sont  contraints  de  lutter  ou  
de   faire   du   pancrace   toute   la   journée,   pour   cette  
raison,  ils  ont  aussi  besoin  d’une  nourriture  difficile  
à   défaire   et   à   éliminer.   Or   telle   est   la   nourriture  
fournie  par   les   sucs  épais  et   visqueux,   comme   l’est  
surtout   celle   fournie  par   les   viandes  de  porc   et   les  
pains   préparés   selon   la   recette   donnée   plus   haut,  
que  consomment  pour   seule  nourriture   les  athlètes  
professionnels900.   Et   si   jamais  un   simple  particulier  

                                                                                                                                           
900  De  alimentorum  facultatibus  I  2  (K.  VI  485,  8  -‐‑  489,  5  =  CMG  5.4.2  p.  219-‐‑221).  Sur  ce  texte,  voir  aussi  I.B.2.c.  
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µμόόνα.   Καὶ   εἴπερ   ἰδιώώτης   ἀγύύµμναστος   ἐν  
τοιαύύτῃ   τροφῇ   διατρίίψειε,   νοσήήσει  
τάάχιστα   νόόσηµμα   πληθωρικόόν,   ὥσπερ   γε  
καὶ   εἰ   γυµμναζόόµμενος   ἄνθρωπος   ἐπὶ  
λαχάάνοις   καὶ   χυλῷ   πτισάάνης   διαιτῷτο,  
καταφθείίρειεν  ἂν  ἐν  τάάχει  καὶ  τρυχώώσειε  
τὸ   πᾶν   σῶµμα.   Χυµμὸς   δ'ʹ   ἐκ   τῶν   τοιούύτων  
ἄρτων,  οἵοις  ἔφην  χρῆσθαι  τοὺς  ἀθλητάάς,  
εἴ   τις   ἡµμῶν   τῶν   πολλῶν   ἐσθίίει,   γίίγνεται  
παχὺς   καὶ   ψυχρόός,   ὁποῖον   ἰδίίως  
ὀνοµμάάζειν  εἰθίίσµμεθα  τὸν  ὠµμόόν.  Ἔστι  µμὲν  
οὖν   καὶ   ὁ   τοῦ   φλέέγµματος   χυµμὸς  ὠµμόός   τε  
καὶ   ψυχρόός,   ἀλλ'ʹ   οὐ   παχύύς,   ὡς   ἂν  
ὑγρόότητάά   τε   πολλὴν   ἔχων   καὶ   πνεῦµμα  
φυσῶδες·∙   ὁ   δ'ʹ   ὠµμὸς   ἰδίίως   ὀνοµμαζόόµμενος  
τοιοῦτόός   ἐστιν,   ὁποῖον   φαίίνεται   τὸ   τοῖς  
οὔροις   ὑφιστάάµμενον   ἐνίίοτε   πύύῳ  
παραπλήήσιον.  Ἀλλὰ  δυσῶδες  µμέέν  ἐστι  καὶ  
γλίίσχρον  τὸ  πύύον,  ὁ  δ'ʹ  ὠµμὸς  χυµμὸς  ἔοικεν  
αὐτῷ   κατάά   τε   τὸ   πάάχος   καὶ   τὴν   χρόόαν  
µμόόνον   οὔτε   δυσώώδης   ὢν   οὔτε   γλίίσχρος.  
Οὐ   µμὴν   τοῖς   γε   πυρέέττουσιν   ἐξ   ὠµμῶν  
πλήήθους   µμόόνοις   ὑφίίσταται   τοῖς   οὔροις,  
ὁποῖον   εἶπον,  ἀλλὰ   καὶ   τοῖς   ὑγιαίίνουσιν,  
ὅσοι   ταλαιπωροῦντες   σιτίία   σκληρὰ   καὶ  
δυσκατέέργαστα  προσφέέρονται.  

qui  n’est  pas  entraîné  prend  de  façon  continue  une  
telle   nourriture,   il   souffrira   très   vite  d’une  maladie  
pléthorique,   de   même   aussi   sans   doute   que,   si   un  
homme  exercé  suivait  un  régime  fait  de  légumes  et  
de   jus   de   ptisane,   il   ne   mettrait   pas   longtemps   à  
ruiner   et   à   épuiser   tout   son   corps.   Et   si   quelqu’un  
parmi   nous,   qui   sommes   une   majorité,   mange   un  
pain   comme   ceux   que   consomment   les   athlètes,  
ainsi  que  je  le  disais,  son  suc  devient  épais  et  froid,  
comme   celui   que   nous   avons   l’habitude   d’appeler  
du   nom   particulier   de   suc   cru.   Donc   le   suc   du  
phlegme   est   lui   aussi   cru   et   froid,   mais   pas   épais,  
comme  s’il  avait  une  grande  humidité  et  un  souffle  
venteux  ;  mais  ce  qui  est  appelé  du  nom  particulier  
de   suc   cru   est   tel   qu’apparaît   le   dépôt   qui   se   fait  
dans  les  urines,  parfois   comparable  à  du  pus.  Mais  
le  pus  est  malodorant  et   visqueux,  et   le   suc   cru  ne  
lui   ressemble   que   son   épaisseur   et   sa   couleur   sans  
être  ni  malodorant  ni  visqueux.  Cependant,  ce  n’est  
pas   seulement   chez   ceux   qui   ont   de   la   fièvre   que,  
provenant  d’une  masse  d’éléments  crus,  le  dépôt  se  
fait  dans  les  urines,  mais  c’est  aussi  le  cas  chez  tous  
les  individus  sains  qui,  parce  qu’ils  se  donnent  de  la  
peine,  se  nourrissent  d’aliments  secs  et  indigestes.    

  

  
Galien  décrit  ici  trois  types  de  pain  :  le  premier,  «  ni  tout  à  fait  bien  cuit,  ni  chargé  

en  levain  »  est  adapté  aux  athlètes  ;  le  second,  «  très  bien  cuit  au  four  et  composé  en  
grande   partie   de   levain  »   convient   aux   vieillards  ;   et   le   troisième,   azyme,   n’est  
profitable  à  personne.  Pourtant,  ce  dernier   type  de  pain  est  consommé,  notamment  
avec  du  fromage,  dans  les  campagnes  lors  de  certaines  fêtes,  et,  comme  la  viande  de  
bœuf   et   de   bouc,   il   est   alors   mieux   digéré   par   certains   agriculteurs   que   par   les  
athlètes.  Il  existe  donc  dans  les  campagnes  des  individus  dont  le  système  digestif  est  
naturellement   plus   performant   que   celui   des   sportifs   professionnels  :   il   s’agit  
manifestement  d’hommes  robustes  endurcis  par  les  habitudes  de  la  vie  rurale.  
Après  avoir  cité  d’autres  viandes  peu  digestes,  celle  de  brebis,  de  chèvre,  d’âne  et  

de  chameau,  Galien  distingue  trois  facteurs  qui  interviennent  dans  la  bonne  coction  
des  agriculteurs  :  il  y  a  l’habitude,  mais  aussi  la  petitesse  des  aliments,  cette  formule  
désignant  probablement  à  la  fois  la  faible  quantité  des  portions  et  la  petite  taille  des  
morceaux   mis   en   bouche,   et   enfin   les   efforts   physiques   du   travail   journalier.  
Accomplis   aussitôt   après   le   repas,   ces   efforts   provoquent   l’évacuation   des   sucs   à  
demi  cuits  ou  privés  de  coction,  ce  qui  provoque  des  maladies  chez  les  agriculteurs  et  
raccourcit   leur   durée   de   vie.   Galien   fait  malgré   tout   une   concession   au   sein   de   ce  
tableau   négatif  :   les   longs   sommeils   que   s’accordent   les   travailleurs   agricoles  
atténuent   la   gravité   des   pathologies   générées   par   les   viandes   de  mauvaise   qualité.  
Les  paysans  qui  se  distinguent  par  la  qualité  exceptionnelle  de  leur  coction  ne  sont  



348  

donc  pas  plus   épargnés  que   les   athlètes  par   les  dérèglements  physiologiques   liés   à  
l’alimentation.    

Pourtant,  Galien  affirme  que  la  majorité  des  gens,  qui  méconnaissent  le  caractère  
pathogène  des  viandes,  envient  la  robustesse  de  ces  agriculteurs.  Le  blâme  de  Galien  
vise   ici   l’ignorance   de   la  masse,   qui   s’en   tient   à   une   connaissance   superficielle   de  
l’effet  des  viandes  et  qui  peut  donc  se  laisser  facilement  persuader  d’en  consommer  
aussi.   D’ailleurs,   lorsque   de   mauvais   programmateurs   sportifs   veulent   convaincre  
des  athlètes  que  leur  régime  carné  est  fortifiant,   il  est  possible  qu’ils  prennent  pour  
modèle  ces  paysans.  Or  il  n’est  pas   impossible  que  ce  développement  consacré  aux  
agriculteurs   vaille   également   en   partie   pour   les   athlètes  :   de   fait,   ces   derniers   eux  
aussi  digèrent  plus  facilement  certains  aliments  que  la  moyenne  des  gens,  qui  peut-‐‑
être  les  admire  en  partie  pour  cette  raison.  Cette  hypothèse  est  envisageable  bien  que  
les  athlètes  ne  soient  pas  au  centre  de  ce  passage.  

En  revanche,  dans  la  suite  du  texte,  Galien  s’intéresse  aux  sportifs  professionnels  
de  façon  particulière.  Il  précise  que  leur  alimentation  se  compose  de  sucs  de  bonne  
qualité,   épais   et   visqueux,   reconnaissant   que   cette   remarque   concerne   surtout   les  
athlètes   lourds,   engagés   dans   de   longues   compétitions901.   Le   caractère   exclusif   de  
l’alimentation   athlétique,   faite   essentiellement   de   viande   de   porc   et   de   pain,   est  
souligné  par  l’adjectif  µμόόνα.  Galien  précise  enfin  qu’un  simple  particulier  soumis  au  
même   régime   alimentaire   s’exposerait   à   une   pléthore   et   produirait   un   «  suc   cru  »,  
comme,   inversement,   une   alimentation   trop   pauvre   serait   pour   lui   une   cause  
d’affaiblissement.  

Complément  sur  le  pain.  
  
Le   pain   consommé   par   les   sportifs   professionnel   fait   l’objet   d’un   autre  

développement,  qui  figure  dans  le  chapitre  7  du  cinquième  livre  du  traité  d’Hygiène.  
Dans  ce  passage,  en  effet,  après  une  notice  consacrée  aux  les  vins,  Galien  s’intéresse  
aux  différents   types  de  pains,  et  notamment  celui  dont   les  athlètes   tirent   le  plus  de  
profit,  qui  en  revanche  est  tout  à  fait  déconseillé  aux  vieillards902  :  
  
Πρόόδηλον   δ'ʹ,   ὅτι   καὶ   τῶν   ἄρτων   τοὺς  

µμήήτ'ʹ   ἐνδεῶς   ἔχοντας   ἁλῶν   ἢ   ζύύµμης   ἢ  
φυράάσεως   ἢ   ὀπτήήσεως   ἐσθίίειν   χρὴ   µμήήτε  
τὴν   ἐπαινουµμέένην   ὑπὸ   πάάντων  
σεµμίίδαλιν   ἢ   τὰ   δι'ʹ   αὐτῆς   πέέµμµματα·∙   καὶ  
γὰρ   δύύσπεπτα  πάάντα   καὶ   παχύύχυµμα   καὶ  
σπλάάγχνων   ἐµμφρακτικάά.   Καὶ   εἴ   γε   µμὴ  
τοῖς   διὰ   βουτύύρου   καὶ   σεµμιδάάλεως  
σκευαζοµμέένοις  πλακοῦσιν  ἐµμίίγνυτο  µμέέλι  
δαψιλέές,   οὐδὲν   εἴη   ἂν   ἔδεσµμα  
πολεµμιώώτερον   ἀνθρώώποις   πᾶσιν,   οὐ  

   Il  est  évident  qu’il  faut  aussi  ne  manger,  parmi  les  
pains,  ni   ceux   qui  manquent   de   sels,   de   levain,   de  
pétrissage  ou  de  cuisson,  ni  ceux  qui  contiennent  la  
fleur  de  farine  de  froment,   louée  par   tous,  pas  plus  
que   les   pâtisseries   faites   avec   cet   ingrédient.   Et   de  
fait,  tous  ces  mets  sont  difficiles  à  tranformer  par  la  
coction,  ont  un  suc  épais  et  obstruent  les  viscères.  Et  
sans  doute,   à  moins   que   beaucoup   de  miel   ne   soit  
mêlé  aux  gâteaux  faits  avec  du  beurre  et  de  la  fleur  
de  farine  de  froment,  aucun  plat  ne  saurait  être  plus  
hostile   à   tous   les   hommes,   et   pas   seulement   aux  

                                                
901  Sur  ce  point,  voir  I.B.2.c.  
902  De  sanitate  tuenda  V  7  (K.  VI  342,  1  -‐‑  343,  14  =  CMG  5.4.2  p.  147-‐‑148).  
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µμόόνον   τοῖς   πρεσϐύύταις.   Ἀλλὰ   τίί   δεῖ   τοῖς  
βλαϐεροῖς   τὸ   χρήήσιµμον   µμιγνύύειν,   ἐνὸν  
αὐτῷ  µμόόνῳ  χρῆσθαι  τῷ  µμέέλιτι,  τοῦτο  µμὲν  
ἀφεψῶντα,   τοῦτο   δὲ   σὺν   ἄρτῳ  
λαµμϐάάνοντα  πρὶν  ἑψηθῆναι;  Προνοητέέον  
δὲ   τῆς   κατὰ   τὸν   ἄρτον  ἀρετῆς  µμᾶλλον  ἢ  
τῆς  κατὰ  τὸ  µμέέλι.  Βέέλτιον  γάάρ,  εἰ  τὸ  µμέέλι  
τοιοῦτον  εἴη  τήήν  τε  ἰδέέαν  καὶ  τὴν  δύύναµμιν  
οἷον   τὸ   Ἀττικόόν·∙   εἰ   δὲ   καὶ   µμὴ   τοιοῦτον  
ἔχοιµμεν,  ἀλλὰ  παντὶ  µμέέλιτι  χρηστέέον  ἐστὶ  
πλὴν   τῶν  δυσωδῶν  ἢ   ἐν   ὅσοις  αἰσθητῶς  
κηροῦ   ποιόότης   ἐµμφαίίνεται,   καὶ   πολὺ   δὴ  
µμᾶλλον,   εἴ   τινος   ἑτέέρας  ἀλλοκόότου.   Τῶν  
δ'ʹ   ἄρτων   ὁ   µμὲν   τοιοῦτος,   οἷον   ἀρτίίως  
εἶπον,  οὐ  µμόόνον  οὐδὲν  ἀγαθὸν  ἐργάάζεται  
κατὰ   τὸ   σῶµμα   τοῦ   γέέροντος,   ἀλλὰ   καὶ  
βλαϐερώώτατόός   ἐστι,   καὶ   µμάάλισθ'ʹ   ὅσῳπερ  
ἂν  ᾖ  καθαρώώτερος.  Ὁρῶ  δὲ  τοῖς  ἀθληταῖς  
αὐτὸν   ἐπίίτηδες   σκευαζόόµμενον.   Ἀλλ'ʹ  
ἐκείίνοις   µμὲν   εἰς   ὅσον   ἐπιτηδεύύουσιν  
ἁρµμόόττει,   γέέροντι   δέέ,   εἰ   µμὴ   πολὺ   µμὲν  
ἁλῶν   ἔχοι,  πολὺ   δὲ   ζύύµμης  ὠπτηµμέένος   τε  
ἀκριϐῶς   εἴη,   παχὺν   ἐργάάζεται   καὶ  
γλίίσχρον   χυµμόόν,   ὃς   οὐδ'ʹ   ἄλλῳ   µμὲν  
ἀγαθόός   ἐστιν   ἐπὶ   πλέέον   αὐξανόόµμενος.  
Ἀτὰρ   οὖν   καὶ   τὰς   καθ'ʹ   ἧπάάρ   τε   καὶ  
σπλῆνα   καὶ   νεφροὺς   ἐµμφράάξεις  
ἐργάάζεται,   καὶ   µμάάλισθ'ʹ   ὅσοις   φύύσει  
στενόότερα   τῶν   ἐπὶ   τούύτοις   τοῖς  
σπλάάγχνοις   ἀγγείίων   ἐστὶ   τὰ   πέέρατα.  
Καθάάπερ   γὰρ   ἐπὶ   τῶν   ἐκτὸς   τούύτων  
φλεϐῶν,  ἃς   ἐναργῶς   ὁρῶµμεν,   οὐ   σµμικρὰ  
διαφορὰ   φαίίνεται   κατὰ   τὸ   εὖρος   ἄλλου  
τε   πρὸς   ἄλλον   ἄνθρωπον   καὶ   καθ'ʹ  
ἕκαστον   ἐν   τοῖς   µμορίίοις,   οὕτως   εἰκὸς  
ἔχειν   κἀπὶ   τῶν   ἔνδον.   Ἀλλ'ʹ   οὐχ   οἷόόν   τε  
γνῶναι   τὴν   διαφορὰν   πρὸ   τῆς   πείίρας·∙  
λέέγω   δὲ   πεῖραν,   ἣν   ἐφ'ʹ   ἑκάάστῳ   τῶν  
προσφεροµμέένων  ἔνεστι  ποιεῖσθαι.  

vieillards.   Mais   à   quoi   bon   mélanger   aux  
ingrédients  nuisibles  celui  qui  est  utile,  alors  même  
qu’il   est   possible  de   consommer   seulement   le  miel  
lui-‐‑même,   tantôt   en   le   purifiant   par   la   cuisson,  
tantôt  en  le  prenant  avant  cuisson  avec  du  pain903  ?  
Et   il   faut   veiller   à   l’excellence   du   pain   plutôt   qu’à  
celle  du  miel.  De  fait,  c’est  mieux  si  jamais  le  miel  a  
une   apparence   et   des   vertus   semblables   à   celui  
d’Attique  ;   mais   si   l’on   n’en   a   pas   de   ce   genre,   on  
peut   cependant   utiliser   tout   autre   miel,   sauf   ceux  
qui  sont  malodorants  ou  tous  ceux  dans  lesquels  se  
manifeste   sensiblement   une   qualité   de   cire,   et   pire  
encore   si   c’est   la   qualité   d’une   autre   substance  
étrange.  Pour  ce  qui  est  des  pains,  celui  qui  est  de  la  
nature   que   je   viens   de   dire   non   seulement   ne  
produit  rien  de  bon  dans  le  corps  du  vieillard,  mais  
même   lui   est   très   nuisible,   et   ce   d’autant   qu’il   est  
plus  pur.  En  revanche,  je  vois  que,  pour  les  athlètes,  
il   est   préparé   de   façon   appropriée.   Mais   s’il  
convient  à  ces  derniers  du  fait  de  la  quantité  de  leur  
activité,   en   revanche,   pour   un   vieillard,   s’il   ne  
contient   pas   beaucoup  de   sels,   beaucoup  de   levain  
et   qu’il   n’est   pas   cuit   de   façon   scrupuleuse,   il  
produira  un   suc   épais   et   visqueux,   qui   certes   n’est  
pas  bon  non  plus  pour  un  autre  sujet  dès  lors  qu’il  
augmente   de   trop.   Mais   dans   ces   conditions   il  
provoque  aussi  les  obstructions  du  foie,  de  la  rate  et  
des   reins,   surtout   dans   le   cas  de   ceux   chez  qui   les  
extrémités   des   vaisseaux   au   niveau   des   viscères  
sont   par   nature   particulièrement   étroites.   En   effet,  
de   même   que   pour   ces   vaisseaux   extérieurs,   que  
nous   voyons   clairement,   une   différence   de   largeur  
non   négligeable   se   manifeste   d’un   homme   à   un  
autre   et   dans   chaque   partie,   de   même   il   est  
vraisemblable   d’en   avoir   une   aussi   pour   les  
vaisseaux  intérieurs.  Mais  il  n’est  pas  possible  d’en  
connaître   la   différence   avant   de   recourir   à  
l’expérience  ;   et   je   veux   dire   par   expérience   celle  
qu’il  est  possible  de  faire  pour  chacun  des  aliments.  

  
Dans  ce  passage,  Galien  accorde  la  priorité  à  la  qualité  du  pain  sur  celle  du  miel.  Il  

s’intéresse  à  un  type  de  pain  lourd,  qui  se  caractérise  un  manque  de  sel,  de  levain,  de  
pétrissage,   de   cuisson,   ou   par   la   présence   de   la   fleur   de   farine   de   froment  ;   il   est  
associé  aux  pâtisseries  faites  de  froment.  

                                                                                                                                           
903  Dans  la  traduction  qu’il  fait  de  ce  passage  p.  209,  R.  M.  Green  considère  que  c’est  le  pain  et  non  le  miel  qui  

est  sujet  de  la  proposition  πρὶν  ἑψηθῆναι  :  selon  lui,  on  peut  consommer  le  miel  seul  «  tantôt  cuit,  tantôt  pris  avec  
du  pain   cru  »   (some   cooked,   and   some   taken  with   the   bread   raw).   Il  nous   semble  au   contraire  que   le   sujet  du  verbe  
ἑψηθῆναι  est  le  miel  et  non  pas  le  pain,  et  que  Galien  envisage  plutôt  la  consommation  du  miel  tantôt  cuit  (c’est-‐‑
à-‐‑dire  passé  au  four,  en  pâtisserie,  et  il  est  alors  débarrassé  de  certaines  substances,  comme  le  suggère  le  préverbe  
ἀπο-‐‑  dans  ἀφεψῶντα),  tantôt  cru  (c’est-‐‑à-‐‑dire  tartiné  sur  du  pain).  
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  Ce  pain  est  convenable  pour  les  seuls  athlètes  en  raison  de  leur  activité  physique  
à  la  fois  intense  et  longue.  En  revanche,  il  est  inutile  et  même  nuisible  aux  vieillards,  
et   ce   d’autant   plus   que   son   degré   de   pureté   est   plus   élevé,   mais   il   nuit   aussi   à  
n’importe   quel   autre   individu   moins   fragile   s’il   est   consommé   en   trop   grande  
quantité.  

Ce  pain  est  jugé  peu  digeste,  mais  il  le  devient  davantage  quand  il  est  consommé  
avec  du  miel  comme  dans  les  pâtisseries  faite  à  base  de  froment.  Cependant,  Galien  
conseille   plutôt   de   choisir   un   pain   digeste   dès   l’origine,   plutôt   que   de   prendre   un  
aliment   nuisible   dont   il   faut   ensuite   corriger   les   défauts   par   un   ingrédient  
complémentaire.  En  tout  cas,  l’usage  dans  ce  texte  du  verbe  ὁρῶ  prouve  que  Galien  a  
observé   le   régime   alimentaire   des   athlètes,   peut-‐‑être   même   au   contact   direct   des  
cuisiniers  et  des  boulangers.    

Compléments  sur  la  viande.  
  
La   viande   consommée   par   les   athlètes   fait   également   l’objet   de   quelques  

commentaires  isolés.  
  
On   trouve   tout   d’abord   une   allusion   à   la   quantité   de   viande   absorbée   par   les  

sportifs  professionnels  dans  le  chapitre  2  du  deuxième  livre  du  Sur  les  différences  du  
pouls.   En   effet,   au   sein  d’un  développement   sur   la   relativité,  Galien   souligne,   entre  
autres,  le  caractère  relatif  des  régimes  alimentaires  en  affirmant  qu’un  repas  pauvre  
en  viande  ne  saurait  convenir  à  un  athlète904  :  
  
Ἀθλητῇ  δύύο  µμνᾶς  κρεῶν  ὀλίίγον  

εἶναι.  
   Pour   un   athlète,   nous   disons   que   deux   mines   de   viande  
sont  une  petite  quantité.    

  
Dans   la  mesure   où   ce   texte   ne   précise   pas   à   combien   de   repas   correspondent   les  

deux  mines,  qui  correspondent  environ  à  un  kilo,  il  est  difficile  d’apprécier  la  valeur  
précise   de   ce   jugement.   Si   Galien   a   voulu   laisser   entendre   que   cette   quantité   de  
viande  est  la  dose  d’un  seul  repas,  il  faudra  peut-‐‑être  y  voir  une  pointe  d’ironie.    
  
Si  la  question  de  la  quantité  des  portions  pose  problème,  en  revanche,  Galien  donne  

des  renseignements  assez  précis  sur  la  qualité  de  la  viande  que  les  athlètes  ont  le  plus  
intérêt   à   consommer.   Il   s’agit   de   la   chair   de   porc,   dont   les   vertus   diététiques   sont  
encore   rappelées  dans   le   début  du   troisième   livre   du  Sur   la   faculté   des   aliments.   En  
effet,   dans   ce   passage,   Galien   s’intéresse   aux   produits   d’origine   animale,   et  
notamment   à   la   viande   de   porc,   qui   est   considérée   comme   la   chair   la   plus  
nourrissante  et  la  plus  digeste,  ce  qui  explique  son  abondante  consommation  chez  les  
sportifs  et  les  travailleurs  manuels905  :  
  

                                                
904  De  dignoscendis  pulsibus  II  2  (K.  VIII  843,  15-‐‑16).  Sur  l’ensemble  de  ce  développement,  voir  I.C.2.b.  
905  De  alimentorum  facultatibus  III  1  (K.  VI  660,  7  -‐‑  661,  11  =  CMG  5.4.2  p.  332).  Voir  II.B.2.a.  
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Πάάντων  µμὲν  οὖν  ἐδεσµμάάτων  ἡ  σὰρξ  τῶν  
ὑῶν  ἐστι  τροφιµμωτάάτη,  καὶ  τούύτου  πεῖραν  
ἐναργεστάάτην   οἱ   ἀθλοῦντες   ἴσχουσιν…  
Τὴν   δ'ʹ   αὐτὴν   τοῦ   λόόγου   βάάσανον   ἔνεστίί  
σοι   κἀπὶ   τῶν   ἐν   παλαίίστρᾳ  
διαπονουµμέένων   παίίδων   ποιήήσασθαι   καὶ  
τῶν   ἄλλην   ἡντινοῦν   ἐνέέργειαν   ἰσχυρὰν  
καὶ   σφοδρὰν   ἐνεργούύντων,   ὁποίία   καὶ   ἡ  
τῶν  σκαπτόόντων  ἐστίί.  

   Donc,   de   tous   les  mets,   la   chair  des  porcs  est   la  
plus  nourrissante,  et  les  sportifs  de  compétition  en  
ont   une   expérience   très   manifeste…   Et   tu   peux  
faire  la  même  vérification  de  ce  propos  en  faisant  
cette  expérience  sur  les  enfants  qui  se  donnent  de  
la  peine  à  la  palestre  et  sur  ceux  qui  accomplissent  
n’importe   quelle   autre   activité   vigoureuse   ou  
violente,  du  même  genre  que  l’activité  de  ceux  qui  
creusent.  

  
Dans  ce  texte,  le  régime  alimentaire  des  «  sportifs  de  compétition  »  (οἱ  ἀθλοῦντες)  

prouve   les  valeurs  nutritives  de   la  viande  de  porc,  au  même  titre  que   les  «  enfants  
qui   se   donnent   de   la   peine   à   la   palestre  »   (τῶν   ἐν   παλαίίστρᾳ   διαπονουµμέένων  
παίίδων)   et   que   tous   ceux   qui   accomplissent   une   activité   contraignante.  
Manifestement,   donc,   du   temps   de   Galien,   le   régime   carné   était   recommandé   non  
seulement   aux   athlètes,   mais   aussi   aux   enfants   en   pleine   croissance   même   si   ces  
derniers  ne  se  destinaient  pas  à  une  carrière  sportive.  

Boisson  :  eau  et  vin.  
  
Comme  les  aliments,   les  boissons  méritent  elles  aussi  une  attention  particulière  de  

la   part   du   médecin   hygiéniste  :   il   importe   en   effet   d’en   définir   non   seulement   la  
nature,   mais   aussi   la   température   et   l’opportunité   en   fonction   du   programme  
quotidien  des  sportifs906.  
  
Derrière   la   multiplicité   des   cas   particuliers,   il   se   dégage   certaines   tendances  

générales.  Tout  d’abord,  il  est  conseillé,  après  l’effort,  de  ne  pas  boire  de  vin,  mais  de  
l’eau   pas   trop   froide,   comme   le   font   les   athlètes.   Cette   information   figure   dans   le  
passage  où  Galien   commente   ce  qu’il   croit   être   le   chapitre   4  du  Régime   salutaire   de  
Polybe,  alors  qu’il  s’agit  du  chapitre  19  du  traité  hippocratique  Nature  de  l’homme907,  
consacré   au   régime   amincissant.   Hippocrate,   en   effet,   recommande   à   ceux   qui  
veulent   perdre   du   poids  de  manger   une   petite   dose   d’aliments   gras   aussitôt   après  
leurs   exercice   sans   oublier   de   «  boire   au   préalable   un   vin   coupé   d’eau   qui   ne   sera   pas  
glacé908  »   (προπεπωκόότας   οἶνον   κεκρηµμέένον   µμὴ   σφόόδρα   ψυχρόόν).   Lorsqu’il  
commente   cette   prescription,   dont   la   pertinence   est   problématique,   Galien   fait  
référence  à  la  réhydratation  des  athlètes909  :  
  
Ὡς  γὰρ  ψυχρὸν  µμὲν  εἶναι  κελεύύων  αὐτόόν,  

<οὐ   πάάνυ>   δὲ   <ψυχρόόν>,   οὕτως   ἐποιήήσατο  
τὸν  λόόγον.  Οὐ  πάάνυ  δὲ  ὅλως  ἀξιοῖ  µμετὰ  τὰ  

   C’est   parce   qu’il   recommande   que   le   vin   soit  
froid,  mais  pas   très  froid,  qu’il   s’est  exprimé  ainsi.  
Or  d’une  manière  générale,  il  demande  de  ne  boire  

                                                
906   Sur   l’importance  des   boissons  dans   la  médecine  du   sport  moderne,  voir  Murray  2001,  qui  ne  dit   rien  des  

pratiques  antiques.  
907 Nature  de  l’homme  19  (CMG  1.1.3  Jouanna  p.  210  =  Régime  salutaire  4,  Littré  VI  p.  77). 
908  Traduction  de  J.  Jouanna  ;  littéralement  «  violemment  froid  ».  
909   In   Hippocratis   vel   Polybi   opus   de   salubri   victus   ratione   privatorum   commentarius  12   =   In   Hippocratis   de   natura  
hominis  librum  commentarius  III  12  (K.  XV  194,  12  -‐‑  195,  12  =  CMG  5.9.1  p.  98-‐‑99).  
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γυµμνάάσια   πίίνειν   οἶνον   εὐθέέως,   ἀλλ'ʹ   ὕδωρ  
πρόότερον,   ὥσπερ   καὶ   οἱ   ἀθληταὶ   ποιοῦσι  
ταυτὶ   τῇ   πείίρᾳ   δεδιδαγµμέένοι·∙   κεφαλῆς   τε  
γὰρ   ἅπτεται   ὁ   οἶνος   καὶ   <ϐλάάπτει   τὴν  
γαστέέρα>,   εἰ   µμετὰ   τὸ   βαλανεῖον   εὐθέέως  
πίίνοιτο   πρόότερος   τῶν   ἄλλων   ἁπάάντων  
ἐδεσµμάάτων  τε  καὶ  ποµμάάτων.  Οὐ  µμὴν  οὐδὲ  ἡ  
τοῦ  ψυχροῦ  πόόσις  ἐπὶ  τοῖς  γυµμνασίίοις  ἄνευ  
τοῦ   προπιεῖν   θερµμὸν   ἀϐλαϐέές   ἐστι·∙  
βλάάπτει   γὰρ   καὶ   αὐτὴ   σαφῶς   τήήν   τε  
γαστέέρα   καὶ   τὸ   ἧπαρ,   τινῶν   δὲ   καὶ   τὰ  
νεῦρα.   Καὶ   µμέέντοι   καὶ   τὰς   ἕξεις   ὁ   ψυχρὸς  
οἶνος   ἐπιτονοῖ,   βούύλεται   δὲ   ὁ   ταῦτα  
γράάψας   ἐκλύύειν   αὐτάάς.   Μήή   τι   οὖν   ἑτέέρως  
µμὲν   ἦν   γεγραµμµμέένον,   ἥµμαρτε   δὲ   ὁ  
µμεταγραψάάµμενος  αὐτόό;  Πολλὰ  γὰρ  ὁρᾶται  
καὶ   νῦν   τοιαῦτα   γινόόµμενα,   καὶ   δέέον   ἀντὶ  
τοῦ  "ʺµμηδόόλως910  ψυχρόόν"ʺ  αὐτὸν  γράάψαι   "ʺµμὴ  
λίίαν   θερµμόόν"ʺ.   Ὁ   γὰρ   <ἀσθµμαίίνουσιν>   ἔτι  
διδόόναι  τὴν  τροφὴν  ἀξιῶν,  ἀτµμῶν  πολλῶν  
ὄντος   µμεστοῦ   τοῦ   σώώµματος,   βουλήήσεται  
καὶ   δι'ʹ   οἴνου   πόόσεως   θερµμοῦ   πληρῶσαι  
µμᾶλλον   αὐτούύς·∙   πεφυκόότος   δὲ   τοῦ   πάάνυ  
θερµμοῦ  παραπλησίίως  τῷ  ψυχρῷ  συνάάγειν  
καὶ   τονοῦν   τὴν   γαστέέρα   φυλάάττεται  
πρᾶξαι  τοῦτο.  

aussitôt   après   les   exercices  physiques   absolument  
aucun   vin,   mais   de   l’eau   d’abord,   comme   le   font  
aussi  les  athlètes,  qui  sont  instruits  sur  ce  point  par  
l’expérience.  Car  le  vin  s’attaque  à  la  tête  et  nuit  au  
ventre   si   jamais   il   est   bu   aussitôt   après   le   bain  
avant  tous  les  autres  mets  et  boissons.  Et  le  fait  de  
prendre   une   boisson   froide   aussitôt   après   les  
exercices   physiques   n’est   pas   non   plus   sans  
nuisance   si   l’on   n’a   pas   pris   avant   une   boisson  
chaude  ;   en   effet,   c’est   là   aussi   l’occasion   d’une  
évidente   nuisance   à   l’encontre   du   ventre,   du   foie  
et,  dans  certains  cas  aussi,  des  tendons.  Cependant,  
le   vin   froid   rend   aussi   les   états   plus   toniques,   or  
l’auteur   du   traité   veut   les   rendre   lâches.   Est-‐‑ce  
donc  que  le  texte  était  différent  et  que  celui  qui  l’a  
copié   l’a   mal   retranscrit  ?   De   fait,   même  
aujourd’hui,  on  voit  souvent  ce  genre  d’erreur,  et  il  
aurait  fallu,  à  la  place  de  "ʺpas  totalement  froid"ʺ  qu’il  
écrivît  "ʺpas  trop  chaud"ʺ.  En  effet,  celui  qui  demande  
qu’on  donne   la   nourriture   à  des   individus   encore  
haletants,  alors  que   leur  corps  est  encore  plein  de  
nombreuses  vapeurs,  voudra  aussi,  grâce  à  du  vin,  
les   remplir   plutôt   de   boisson   chaude  ;   puisque   ce  
qui   est   très   chaud   est,   comme   ce   qui   est   froid,   de  
nature  à  contracter  et  tonifier  le  ventre,  on  se  garde  
bien  d’agir  ainsi.  

  
Hippocrate   recommande   donc   aux   personnes   qui   veulent   maigrir   de   faire   du  

sport,  puis  de  boire  aussitôt  du  vin  non  glacé,  c’est-‐‑à-‐‑dire  plutôt  frais,  et  de  manger  
ensuite  une  faible  quantité  de  nourriture  grasse  :  de  cette  façon,  la  satiété  sera  rapide  
et   la   coction,   préparée   par   la   fraîcheur   du   vin,   sera   justement   adaptée   à   la   prise  
alimentaire.  

Cependant,   pour   Galien,   cette   recommandation   ne   va   pas   de   soi.   En   effet,   en  
principe,  un  individu  qui  sort  d’une  séance  de  sport  commence  par  prendre  un  bain,  
puis   il   boit   de   l’eau   pas   trop   fraîche   avant   de   se   restaurer  modérément.  Or,   parce  
qu’elle   diffère   de   cet   usage   habituel,   la   recommandation   qui   est   faite   aux   patients  
gros  pose  deux  problèmes.  

Tout  d’abord,  le  fait  même  de  boire  du  vin  après  l’effort  est  généralement  la  cause  
d’une   nuisance   à   la   tête   et   au   ventre.   Sur   ce   point,   Galien   renvoie   à   la   sagesse  
pratique  des  athlètes,  qui,  d’expérience,  savent  qu’il  est  préférable  de  boire  non  pas  
du  vin,  mais  de  l’eau  après  leurs  exercices  avant  de  consommer  tout  autre  produit.  

De   plus,   le   fait   que   la   boisson   recommandée   soit   froide   ne   peut   qu’accroître   le  
dérèglement   gastrique,   auquel   il   faut   ajouter   encore   des   nuisances   au   foie   et   au  

                                                                                                                                           
910  Ici,  Kühn  édite  µμηδόόλως  alors  que,  lorsqu’il  cite  plus  haut  le  texte  commenté,  il  écrit  µμὴ  πάάνυ  (K.  XV  194,  12)  

mais  aussi  µμὴ  σφόόδρα  (K.  XV  193,  4-‐‑5)  conformément  à  la  leçon  retenue  par  J.  Jouanna  dans  son  édition  du  texte  
hippocratique  (CMG  1.1.3  p.  210  l.  10).  Il  faudrait  mener  une  enquête  codicologique  pour  vérifier  s’il  est  légitime  
de  conserver  ces  légères  variations  ou  bien  s’il  convient  de  rendre  ces  citations  plus  homogènes.    
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tendon.  Plusieurs  conditions  semblent  donc  réunies  pour  produire  chez  les  patients  
désireux   de  maigrir   une   indigestion   accompagnée   de   gênes   variées.   En   outre,   une  
boisson   froide   tonifie   le   corps,   alors   que,   pour   obtenir   un   amaigrissement,   il   est  
plutôt   conseillé   de   relâcher   la   chair   afin   de   faciliter   l’évacuation   transcutanée   des  
matières  superflues.    

Face  à  cette  difficulté,  Galien  se  demande  donc  si  le  texte  qu’il  commente  n’est  pas  
erroné  :  sans  aller  jusqu’à  remettre  en  cause  la  consommation  même  de  vin,  qui  peut  
éventuellement   s’avérer  utile   à   la   coction  des   aliments  gras,  Galien   laisse   entendre  
que   la   température  de  la  boisson  pourrait  être  «  pas   trop  chaude  »  plutôt  que  «  pas  
totalement   froide  ».   Ce   passage   montre   ainsi   le   problème   général   posé   par   les  
énoncés   négatifs,   dont   la   signification   exacte   est   parfois   difficile   à   apprécier  :   la  
négation   exprime-‐‑t-‐‑elle   une   contradiction   absolue   ou   relative  ?   Par   exemple,   une  
boisson  qui  est  «  non  violemment  froide  »  est-‐‑elle  «  assez  froide  »,  «  plutôt  fraîche  »  
ou   «  violemment   chaude  »  ?   Face   à   cette   ambiguïté   logique,   il   est   sans   doute  
raisonnable  de   s’en   remettre   aux   données   empiriques   apportées   notamment   par   la  
réalité   athlétique  :   en   règle   générale   -‐‑  mais   peut-‐‑être   les   patients   gros   désireux   de  
maigrir  sortent-‐‑ils  de  ce  cadre  ?  -‐‑  l’expérience  prouve  qu’il  est  préférable  de  boire  de  
l’eau   tempérée,  ou  du  moins  d’abord  de   l’eau  chaude  et,  après  seulement,  de   l’eau  
froide.  Hippocrate  a  montré   les  dangers  de  l’eau   froide  après  l’effort,   surtout  après  
une  séance  intense  et  violente911.  
  
Cependant,   la   consommation   de   vin   n’est   pas   interdite   aux   sportifs.   C’est   ce   que  

montre   notamment   le   dernier   chapitre   du   cinquième   livre   du   traité   d’Hygiène.   En  
effet,   ce   livre,   consacré   au   diagnostic,   au   traitement   et   à   la   prévention   de  
désagréments  variés,   se   clôt   sur  un   résumé  de   ses  principaux  acquis  qui   expose   le  
régime  adapté  à  chaque  tempérament.  Galien  est  ainsi  amené  à  distinguer,  parmi  les  
tempéraments   chauds,   ceux   qui   sont   fragiles   et   mal   tempérés   et   ceux   qui   sont  
robustes  et  bien  tempérés,  comme  on  le  voit  chez  les  athlètes,  à  qui  la  consommation  
de   vin   est   donc   permise912.   Galien   pose   alors   la   question   de   savoir   pourquoi  

                                                
911  Voir  notamment  le  cas  particulièrement  grave  d’un  gardien  de  palestre  d’Abdère  exposé  dans  Épidémies  VI  8,  

30  (Littré  V  p.  354)  qui  montre  le  danger  de  l’eau  froide  après  une  chute  sur  la  tête,  venue  conclure  une  séance  de  
lutte  très  intense  ;  certes,  ici,  la  consommation  d’eau  froide  n’a  dû  qu’aggraver  la  la  commotion  :  «  À  Abdère,  un  
gardien  de  palestre  qu’on  appelait   l’homme  de  Clisthène   lutta  assez   longtemps  contre  un  homme  plus  fort  que  
lui  ;  il  tomba  sur  la  tête  et  partit  boire  une  grande  quantité  d’eau  froide  ;  puis,  durant  la  nuit,  insomnie,  malaise,  
extrémités  froides  ;  le  lendemain,  je  me  rendis  chez  lui  ;  malgré  un  suppositoire  qui  lui  fut  mis,  il  ne  rendit  pas  de  
selle  ;   il  urina  peu  ;   auparavant,   il   n’avait  pas  uriné  ;   vers   la  nuit,   il  prit  un   bain  ;   l’insomnie   et   le  malaise  n’en  
furent  pas  amoindris  ;  il  délira.  Le  troisième  jour,  refroidissement  des  extrémités  ;  une  fois  réchauffé,  il  sua  ;  il  but  
de   l’hydromel   et  mourut   le   troisième   jour.  »   (Ἐν  δὲ  Ἀϐδήήροις  ὁ  παλαιστροφύύλαξ,   ὁ  Κλεισθέένεος  λεγόόµμενος,  
παλαίίσας  πλείίω  πρὸς   ἰσχυρόότερον   καὶ   πεσὼν   ἐπὶ   κεφαλὴν,   ἀπελθὼν,   ἔπιε  ψυχρὸν   ὕδωρ  πουλύύ·∙   µμετὰ   δὲ  
ταῦτα,   ἐκείίνης   τῆς  νυκτὸς,  ἀγρυπνίίη,   δυσφορίίη,  ἄκρεα  ψυχράά.  Τῇ   δὲ  ὑστεραίίῃ,   εἰσῆλθον  εἰς  οἶκον,   καὶ   τῇ  
κοιλίίῃ,   βαλάάνου   προστεθείίσης,   οὐχ   ὑπῆλθεν,   οὔρησε   δὲ   σµμικρὸν,   πρόότερον   οὐδὲν   οὐρήήκει·∙   ἐς   νύύκτα  
ἐλούύσατο·∙   οὐδὲν   ἧσσον   ἀγρυπνίίη   καὶ   δυσφορίίη,   παρέέκρουσεν.   Ἐόόντι   δὲ   τριταίίῳ,   κατάάψυξις   ἀκρέέων·∙  
ἐκθερµμανθεὶς  ἵδρωσε,  πιὼν  δὲ  µμελίίκρητον  ἀπέέθανε  τριταῖος.).  

912  De  sanitate  tuenda  V  12  (K.  VI  373,  8  -‐‑  376,  6  =  CMG  5.4.2  p.  164-‐‑166).  
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Hippocrate  a  pu  affirmer  que,  chez  les  natures  chaudes,  la  consommation  d’eau  était  
préférable  à  celle  du  vin913  :  
  

Ὅ  γε  µμὴν  οἶνος  ὅτι  µμὲν  ὠφελιµμώώτατόός  
ἐστι   ταῖς   ξηραῖς   καὶ   ψυχραῖς   φύύσεσιν,  
εἴρηται   πρόόσθεν.   Εἰ   δὲ   ταῖς   θερµμαῖς  
ἁπάάσαις   οὐκ   οἰκεῖος,   ἀλλ'ʹ   ἄµμεινον   ἐπ'ʹ  
αὐτῶν   ἐστιν   "ʺὕδωρ   ποτόόν"ʺ,   ὡς   ἐν   ταῖς  
Ἐπιδηµμίίαις   γέέγραπται,   σκεπτέέον  
ἐφεξῆς.   Ἴσως   γάάρ   τινι   δόόξει  
παντάάπασιν   ἄτοπον   εἶναι,   νεανίίσκον  
ἤτοι   στρατιωτικὸν   ἢ   ἀθλητικὸν   ἤ   τινα  
τῶν   σκαπτόόντων   ἢ   θεριζόόντων   ἢ  
ἀροτριώώντων   ἢ   ὅλως   ὁτιοῦν   ἔργον  
ἰσχυρὸν  ἐργαζοµμέένων  ἐφ'ʹ  ὕδατος  µμόόνου  
διαιτᾶσθαι,   καὶ   ταύύτῃ   σφάάλλεσθαι   τὸν  
<Ἱπποκράάτην>   περὶ   τῶν   θερµμῶν  
κράάσεων   ἁπλῶς   ἀποφηνάάµμενον,   ὡς  
ὑδροποσίίας   δεοµμέένων.   Ἐµμοὶ   δ'ʹ   οὐχ  
ἁπλῶς   <Ἱπποκράάτης>   εἰρηκέέναι   δοκεῖ  
τοῦτο,   ἀλλὰ   περὶ   τῆς   ἄκρως   θερµμῆς  
φύύσεως   κατὰ   δυσκρασίίαν   δηλονόότι  
τοιαύύτης   οὔσης,   οὐ   τῷ   πλεῖστον   ἔχειν  
τὸ   ἔµμφυτον   θερµμόόν,   ὅπερ   αὐξάάνεσθαίί  
φησιν   ἐν   τῷ   τῶν   ἀθλητῶν  
ἐπιτηδεύύµματι.   Ἀλλ'ʹ   ὅ   γε   δύύσκρατος  
θερµμὸς   οὔτ'ʹ   ἀθλητὴς   οὔτε   στρατιώώτης  
οὔτε   τῶν   κατὰ   γεωργίίαν   ἢ   πολιτείίαν  
ἔργων   ἀγαθὸς   ἄν   ποτε   γέένοιτο  
ἐργάάτης·∙  ἰσχυρῶν  γάάρ  ἐστιν  ἀνδρῶν  τὰ  
τοιαῦτα   ἐπιτηδεύύµματα·∙   τοιοῦτοι   δ'ʹ   οὐκ  
ἂν  εἶεν  ἄνευ  τοῦ  συµμµμέέτρως  κεκρᾶσθαι·∙  
συµμµμέέτρως   δ'ʹ   αὐτῶν   κεκραµμέένων,  
πλεῖστον  ἂν  εἴη  τὸ  ἔµμφυτον  θερµμόόν.  Τῇ  
µμὲν   οὖν   τοιαύύτῃ   φύύσει   σύύµμµμετρον  
δηλονόότι   δοτέέον   ἐστὶ   τὸν   οἶνον,   ὥσπερ  
καὶ   αὐτὴ   σύύµμµμετρόός   ἐστι,   καὶ   µμέέχρι  
τοσούύτου   γε   σύύµμµμετρον,   ἄχριπερ   ἂν   ᾖ  
σύύµμµμετρος.  Ἀνάάγκη  γάάρ  ἐστι  καὶ  ταύύτῃ,  
οὐκ   ἐν   γήήρᾳ   µμόόνον,   ἀλλὰ   καὶ   τῷ   τῆς  
παρακµμῆς   χρόόνῳ   τῆς   συµμµμέέτρου  
γενέέσθαι  ψυχροτέέρᾳ.  Ἥτις  δ'ʹ   ἄν,  ὡς  ἐν  
ὑγιεινῇ   δυσκρασίίᾳ,   θερµμοτάάτη   κρᾶσις  
ᾖ,   ταύύτῃ   συµμφέέρει   µμηδ'ʹ   ὅλως   οἶνον  
διδόόναι.   Τριῶν   δ'ʹ   οὐσῶν   κατὰ   γέένος  
διαφορῶν   τῆς   θερµμῆς   κράάσεως,   µμιᾶς  

   La  très  grande  utilité  du  vin  pour  les  natures  sèches  
et   froides   a   été   évoquée   auparavant.   Quant   à   la  
question   de   savoir   si   le   vin  ne   convient  pas   à   toutes  
les   natures   chaudes   et   s’il   est   préférable   qu’elles  
prennent   "ʺcomme   boisson   de   l’eau"ʺ   comme   il   est   écrit  
dans  les  Épidémies914,  voilà  qui  doit  être  examiné  dans  
la   suite.  En   effet,   peut-‐‑être   trouvera-‐‑t-‐‑on   tout   à   fait  
absurde,   lorsqu’un   jeune   homme   est   soit   soldat   de  
métier   ou   athlète   de   compétition915,   soit   de   ceux   qui  
creusent,   qui   moissonnent,   qui   labourent   ou,   pour  
faire   bref,   qui   font   n’importe   quel   travail   vigoureux,  
qu’il   doive   prendre   seulement   de   l’eau   dans   son  
régime,   et   peut-‐‑être   estimera-‐‑t-‐‑on   que,   sur   ce   point,  
Hippocrate   se   trompe   quand,   au   sujet   des  
tempéraments   chauds,   purement   et   simplement,   il  
déclare  qu’ils  ont  besoin  de  boire  de  l’eau.  Mais  il  me  
semble   qu’Hippocrate   n’a   pas   parlé   des  
tempéraments  chauds  purement  et   simplement,  mais  
de   la   nature   chaude   au   plus   haut   point,   qui  
évidemment   est   d’une   telle   sorte   en   vertu   d’un  
mauvais   tempérament,   et   non   pas   du   fait   qu’elle  
aurait   sa   chaleur   innée   très   grande,   laquelle  
précisément,   selon   lui,   augmente   dans   l’activité   des  
athlètes.   Or,   assurément,   l’homme   chaud   doté   d’un  
mauvais  tempérament  ne  saurait  jamais  être  ni  un  bon  
athlète,  ni  un  bon  soldat,  ni  un  bon  ouvrier  affecté  aux  
travaux  des  champs  ou  de  la  cité.  Car  les  activités  de  
ce   genre   sont   le   fait   d’hommes   robustes.   Et   on   ne  
saurait   être   de   cette   nature   sans   avoir   un  
tempérament   bien   proportionné.   Or,   quand   on   est  
doté  d’un  tempérament  bien  proportionné,   la  chaleur  
innée  peut  être   très  grande.  Donc,  à  une   telle  nature,  
évidemment,   le   vin   doit   être  donné   en  quantité   bien  
proportionnée,   de   la   même   façon   que   cette   dernière  
est  elle  aussi  bien  proportionnée,  et  il  doit  être  donné  
en  quantité   bien  proportionnée   tant   que   cette   nature  
précisément   est   bien   proportionnée.   En   effet,   il   est  
inévitable  pour   elle   aussi   de   devenir   plus   froide   que  
celle  qui  est  bien  proportionnée,   non  seulement  dans  
la  vieillesse,  mais  aussi  au  moment  du  déclin.  Mais  au  
tempérament   qui   est   très   chaud,   comme   c’est   le   cas  
dans   le  mauvais   tempérament  hygiénique,   il   est  utile  
de   ne   donner   absolument   aucun   vin.   Or,   comme   il  

                                                
913  De  sanitate  tuenda  V  12  (K.  VI  376,  3  -‐‑  379,  7  =  CMG  5.4.2  p.  166-‐‑167).    
914  Épidémies  VI  4,  13,  1  (Littré  V  p.  310  =  Roselli-‐‑Manetti  p.  92)  :  «  Pour  une  nature  très  chaude,  du  rafraîchissement  ;  
comme  boisson,  de  l’eau  ;  se  reposer.  »  (Ἐνθέέρµμῳ  φύύσει,  ψύύξις,  ποτὸν  ὕδωρ,  ἐλινύύειν.)  

915  Un  ἀθλητικόός  est  littéralement  un  «  individu  spécialisé  dans  les  compétitions  ».  
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µμέέν,  καθ'ʹ  ἣν  ἡ  ἑτέέρα  τῶν  ἀντιθέέσεων,  ἡ  
κατὰ   τὸ   ξηρὸν   καὶ   τὸ   ὑγρόόν,   εὔκρατόός  
ἐστι,   δευτέέρας   δέέ,   ᾗ   σύύνεστιν  
ἀµμετροτέέρα   τοῦ   συµμµμέέτρου   ξηρόότης,  
καὶ   τρίίτης,   καθ'ʹ   ἣν   ἅµμα   τῷ   θερµμῷ  
πλεονάάζει   τὸ   ὑγρόόν,   ἐν   ᾗ   µμὲν   ἡ   ἑτέέρα  
τῶν  ἀντιθέέσεων  εὔκρατόός  ἐστιν,  οὐκ  ἂν  
γέένοιτόό  ποτε  ἄκρως  ἄµμετρον,  ἐπειδὴ  τῷ  
τοιούύτῳ  ξηρόότης  ἐπιγίίνεται  διὰ  ταχέέων,  
αὕτη   δὲ   οὐχ   ὑπόόκειται   ξηράά·∙   ἐν   ᾗ   δὲ  
ἐστὶ   καὶ   ξηρόότης   ἅµμα   τῇ   θερµμόότητι,  
δυνατὸν   ἐν   αὐτῇ   γενέέσθαι   τὴν   παρὰ  
φύύσιν   θερµμόότητα   πλείίστην,   ὡς   ἐν  
ὑγιεινῇ   δυσκρασίίᾳ,   µμέέχρι   πλείίονος  
χρόόνου,   πλείίστην   δὲ   ἐν   ὀλίίγῳ   χρόόνῳ,  
καὶ  τὴν  µμεθ'ʹ  ὑγρόότητος  ἄκρως  ἄµμετρον  
θερµμασίίαν,   ὡς   ἐν   ὑγιεινῇ   δυσκρασίίᾳ,  
δυνατὸν   γενέέσθαι.   Τῇ  µμὲν   οὖν  πρώώτως  
ῥηθείίσῃ   τοσοῦτον   ἐπιτρέέψοµμεν  
ὑδατώώδους   οἴνου   προσφέέρειν,   ὅσον  
ἀποκεχώώρηκε   τῆς   ἄκρας   δυσκρασίίας·∙  
τῶν  δ'ʹ  ἄλλων  οὐδετέέρᾳ  συγχωρήήσοµμεν,  
ἄκρᾳ   γε   οὔσῃ,   καθόότι   δέέδεικται.   Ταῖς  
γὰρ   µμὴ   τοιαύύταις   δυσκρασίίαις   οἶνον  
δώώσοµμεν   ὀλίίγον   καὶ   ὑδατώώδη·∙   τοιοῦτος  
δ'ʹ   ἐστὶν   ὁ   λευκὸς   µμὲν   τὴν   χροιάάν,  
λεπτὸς   δὲ   τὴν   σύύστασιν·∙   καθάάπερ   γε  
καὶ   ταῖς   ψυχραῖς   δυσκρασίίαις   τοὺς  
θερµμοτέέρους   τῶν   οἴνων   προσοίίσοµμεν.  
Ὁ   µμὲν   οὖν   ἄκρως   θερµμὸς   οἶνος   ταῖς  
ἄκρως   ψυχραῖς   δυσκρασίίαις  σύύµμφορος,  
ἐπὶ   δὲ   τῶν  ἄλλων   ὁ   ἀνάάλογος.  Οὐ  γὰρ  
µμόόνον   ἁπλῶς   χρὴ   µμεµμνῆσθαι   τοῦ   «τὰ  
ἐναντίία   τῶν   ἐναντίίων   ἰάάµματα»  
ὑπάάρχειν,   ἀλλὰ   καὶ   τοῦ   καθ'ʹ   ἑκάάστην  
ἐναντίίωσιν   ποσοῦ.   Καθάάπερ   οὖν   ἐπὶ  
τῶν  φαρµμάάκων  ἐδείίξαµμεν,  ὡς  οὐ  µμόόνον  
χρὴ  σκοπεῖν,  εἰ  θερµμὸν  ἢ  ψυχρόόν  ἐστιν,  
ἀλλὰ  καὶ   τίίνος   ἐξ  αὐτῶν   τάάξεως,   οὕτω  
κἀπὶ   τῶν   οἴνων   ποιητέέον,   οὐ   τὸν  
ὑδατώώδη   µμόόνον   ἢ   τὸν   θερµμὸν  
αἱρουµμέένους,   ἀλλὰ   καὶ   τὸν   τὴν  
ἀναλογίίαν   ἔχοντα   οἰκείίαν   τῆς   ἑαυτοῦ  
θερµμόότητος   ἢ   ψυχρόότητος   ὡς   πρὸς   τὸ  
τῆς  δυσκρασίίας  εἶδος.    

existe   trois   variétés   génériques   de   tempéraments  
chauds,  la  première  où  le  couple  antithétique  du  sec  et  
de   l’humide   est   bien   tempéré,   la   deuxième   où   la  
sécheresse   est   présente   en   quantité   plus   immodérée  
que  la  juste  mesure,  et  la  troisième,  où  l’humide  est  en  
excès   en  même   temps  que   le   chaud,  dans   celle   où   le  
couple   antithétique   est   bien   tempéré,   il   ne   saurait  
jamais   y   avoir   d’immodération   extrême,   puisque   en  
cas  de  chaleur  la  sécheresse  survient  rapidement,  mais  
cette   nature   n’est   pas   sèche  ;   en   revanche,   dans   celle  
où  la  sécheresse  existe  en  même  temps  que  la  chaleur,  
il   est   possible   que   la   chaleur   contre   nature   devienne  
très   forte,   comme   dans   le   mauvais   tempérament  
hygiénique,  pour  un   temps  particulièrement   long  ;   et  
il   est   possible   aussi   que   la   chaleur   extrêmement  
immodérée   accompagnée   d’humidité   devienne   très  
forte   pour   un   temps   très   court,   comme   dans   le  
mauvais  tempérament  hygiénique.  Donc,  à  celle  dont  
il  a  été  question  en  premier,  nous  recommanderons  de  
prendre  du  vin  coupé  d’eau  tant  qu’elle  reste  éloignée  
du   tempérament   extrêmement  mauvais  ;   et   à   aucune  
des   deux   autres   nous   n’accorderons   de   vin,   puisque  
l’une   et   l’autre   sont   assurément   extrêmes,   comme   je  
l’ai  montré.   En   effet,   aux  mauvais   tempéraments   qui  
ne   sont   pas   de   ce   genre,   nous   donnerons   du   vin   en  
petite  quantité  et   coupé  d’eau  ;   et   tel  est   celui  qui  est  
de  couleur  blanche  et  de  composition  légère  ;   comme  
sans   doute   aussi,   aux  mauvais   tempéraments   froids,  
nous   apporterons   les   plus   chauds   des   vins.   Le   vin  
extrêmement   chaud   est   donc   utile   pour   les   mauvais  
tempéraments   extrêmement   froids,   et,   quant   aux  
autres,   c’est   le   vin   qui   leur   est   analogue   qui   leur   est  
utile.   En   effet,   il   faut   non   seulement   se   souvenir  
simplement  du  fait  que  les  contraires  sont  les  remèdes  
des   contraires,   mais   aussi   du   degré   de   chaque  
contradiction.   Donc,   de  même   que   pour   les   remèdes  
nous  avons  montré  qu’il  faut  non  seulement  examiner  
s’il  est  chaud  ou  froid,  mais  aussi  à  quelle  distance  ils  
se  situent  par  rapport  à  l’un  et  l’autre  extrême,  il  faut  
procéder   de   la   même   façon   aussi   pour   les   vins,   en  
choisissant  non  seulement  le  vin  coupé  d’eau  ou  le  vin  
chaud,  mais  aussi  celui  dont  la  chaleur  ou  la  froideur  
est   analogue   à   celle   du   type   de   mauvais  
tempérament.    

  
Ce  développement  sur  la  boisson  permet  donc  de  distinguer  deux  types  de  natures  

chaudes  :   il   y   a   d’un   côté   les   natures   chaudes  mal   tempérées,   trop   sèches   ou   trop  
humides,  qui,  non  robustes,  ne  sauraient   jamais  donner  de  bons  athlètes  ni  de  bons  
travailleurs  manuels  et  qui  doivent  boire  exclusivement  de  l’eau  ;  et,  de  l’autre  côté,  il  
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y  a  les  natures  dont  la  chaleur  est  due  à  une  importante  chaleur  innée,  qui  sont  bien  
tempérées   et   robustes,   qui   peuvent   donner   de   bons   athlètes   ou   de   bons   ouvriers  
manuels  et  qui  sont  donc  autorisées  à  boire  autre  chose  que  de  l’eau.  
Galien  reconnaît  ainsi  qu’il  existe  un  bon  athlète  (ἀθλητὴς…  ἀγαθόός),  qui  compte  

parmi   les   hommes   robustes   (ἰσχυρῶν   …   ἀνδρῶν)   et   dotés   d’un   tempérament  
équilibré   (τοῦ   συµμµμέέτρως   κεκρᾶσθαι).   Ce   genre   d’individu   est   chaud   grâce   à   sa  
chaleur   interne,  qui  augmente  en  raison  du  style  de  vie  athlétique.   Il  peut  boire  du  
vin   coupé   d’eau.   Il   est   mis   sur   le   même   plan   que   le   bon   travailleur   manuel.  
Cependant,   Galien   n’envisage   pas   la   vie   athlétique   comme   un   bloc  monolithique  :  
avant   même   d’être   entrés   dans   la   vieillesse   (ἐν   γήήρᾳ),   les   sportifs   professionnels  
connaissent  en  effet  une  période  de  déclin   (τῷ  τῆς  παρακµμῆς  χρόόνῳ)  qui  coïncide  
avec  la  fin  de  leur  carrière.  À  ce  moment,  ils  peuvent  boire  davantage  de  vin.  
En  ce  qui  concerne  la  consommation  de  ce  produit,  Galien  se  montre  très  clair.  Le  

vin  est  interdit  aux  tempéraments  trop  chauds  qui  sont  en  même  temps  trop  secs  ou  
trop  humides.  En  revanche,  il  est  autorisé  à  tous   les  autres  mauvais   tempéraments,  
mais   il   convient  de  choisir  un   type  de  vin  contraire  à   la   température  du  corps  :  un  
tempérament  chaud  ni  trop  sec  ni  trop  humide  boira  donc  du  vin  coupé  d’eau,  tandis  
qu’un   tempérament   froid   prendra   du   vin   plus   pur.   En   outre,   le   degré   de  
concentration  du  vin  doit  être  proportionnel  au  degré  de  chaleur  ou  de  froideur  :  en  
d’autres  termes,  le  vin  sera  d’autant  plus  dilué  que  le  tempérament  sera  plus  chaud,  
et  d’autant  plus  pur  que  le  tempérament  sera  plus  froid916.  
  
L’utilité  du  vin  pour  les  sportifs  est  également  attestée  dans  une  digression  du  traité  
Sur   le   régime   amaigrissant   où   Galien   informe   son   lecteur   de   pratiques   alimentaires  
qu’il  a  pu  observer  chez  les  jeunes  gens  de  son  pays  d’origine.  Dans  le  chapitre  12  de  
ce  traité,  le  médecin  de  Pergame  consacre  en  effet  un  développement  aux  vins  noirs  
âcres  et  épais,  qui  sont  généralement  déconseillés,  sauf  dans  certains  cas  particuliers.  
Il   se   trouve   en   outre   que   ces   boissons   très   nourrissantes   sont   consommées   par  
certains  jeunes  gens  qui  souhaitent  atteindre  le  bon  état917  :  
  
Στρυφνὸν   γὰρ   ἅµμα   καὶ   παχὺν   οἶνον  

µμέέλανα   τίίς   ἂν   ἢ   εἰς   συµμπόόσιον  
παρασκευάάσειεν   ἢ   εἰς   γάάµμους   ἢ   εἰς   θεῶν  
θυσίίαν  ἢ  εἰς  ἄλλην  τινὰ  εὐφροσύύνην;  Καὶ  

   Qui  préparerait  du  vin  noir  à   la   fois  âcre  et  épais  
pour   un   banquet,   pour   un   mariage,   pour   une  
cérémonie  en  l’honneur  des  dieux  ou  pour  quelque  
autre   réjouissance  ?  De  fait,  parce  qu’ils  produisent  

                                                
916  On  voit  ici  à  quel  point  le  jugement  de  Galien  est  nuancé,  contrairement  par  exemple  aux  consignes  données  

à   l’athlète   ambitieux   chez   Épictète,  Entretiens   III   15,   2-‐‑3  :   «  -‐‑   Je   veux   vaincre   aux   Jeux   Olympiques.   -‐‑   Eh   bien,  
examine  les  antécédents  et  les  conséquences,  et  dans  ces  conditions,  si  tu  dois  en  retirer  un  avantage,  mets-‐‑toi  à  
l’œuvre.   Tu   dois   être   discipliné,   te   soumettre   à   un   régime   alimentaire,   t’abstenir   de   friandises,   t’exercer   par  
contrainte,  à  une  heure  déterminée,  par  temps  chaud  comme  par  temps  froid,  ne  pas  prendre  de  boisson  froide,  
ne   pas   prendre   de   vin   quand   l’occasion   se   présente.  »   (-‐‑   Θέέλω   Ὀλύύµμπια   νικῆσαι.   -‐‑   Ἀλλὰ   σκόόπει   τὰ  
καθηγούύµμενα   αὐτοῦ   καὶ   τὰ   ἀκόόλουθα·∙   καὶ   οὕτως   ἄν   σοι   λυσιτελῇ,   ἅπτου   τοῦ   ἔργου.   Δεῖ   σε   εὐτακτεῖν,  
ἀναγκοφαγεῖν,  ἀπέέχεσθαι   πεµμµμάάτων,  γυµμνάάζεσθαι  πρὸς  ἀνάάγκην,  ὥρᾳ  τεταγµμέένῃ,   ἐν  καύύµματι,   ἐν  ψύύχει·∙  
µμὴ  ψυχρὸν  πίίνειν,  µμὴ  οἶνον  ὅτ'ʹ  ἔτυχεν·∙  ἁπλῶς  <ὡς>  ἰατρῷ  [γὰρ]  παραδεδωκέέναι  σεαυτὸν  τῷ  ἐπιστάάτῃ.)  Sur  
ce  texte,  voir  Brulé  2006-‐‑a  p.  275  et  Visa-‐‑Ondarçuhu  1999  p.  252.  

917  De  victu  attenuante  12  (Kalbfleish  100,  4  -‐‑  103,  3  =  CMG  5.4.2  p.  448-‐‑449).  
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γὰρ   πλήήσµμιοι   καὶ   βραδύύποροι   καὶ   τὰς  
διαχωρήήσεις  ἐπέέχουσιν  ἀµμφοτέέρας,  τάάς  τε  
κατὰ   γαστέέρα   καὶ   οὐχ   ἧττον   αὐτῶν   τὰς  
ἐπὶ  κύύστιν  [καὶ  µμεσάάραιον],  κἀπὶ  πλεῖστον  
ἐν   τοῖς   ὑποχονδρίίοις   µμέένουσι   καὶ   ῥᾳδίίως  
ἀποξύύνονται   καὶ   εἰς   ἔµμετον   χωροῦσι,  
µμόόνοις   δ'ʹ   εἰσὶν   ἐπιτήήδειοι   τοῖς   κατὰ  
γαστέέρα   ῥεύύµμασιν   οὐδὲ   τούύτοις   εἰς   κόόρον  
πινόόµμενοι.   Τοιοῦτος   οἶνος   οὐκ   ὀλίίγος   ἐν  
Αἰγαῖς   ταῖς  Αἰολίίσι   γεννᾶται   ἐν   τῷ  πεδίίῳ  
καίί   τις   ἕτερος   ὅµμοιος   αὐτῷ   κατὰ   τὴν  
ἀστυγείίτονα   πόόλιν   Περγάάµμου  
Περπερήήναν,   καὶ   πίίνουσιν   οἱ   µμὲν  
ἐπιχώώριοι   πάάντες   αὐτοὺς   ὑπὸ   συνηθείίας  
ἀλύύπως·∙  καὶ   γὰρ  καὶ   καταπαύύουσιν  ἐν  τῷ  
προσήήκοντι  µμέέτρῳ  τὴν  πόόσιν·∙  οὐκ  ἀλύύπως  
δὲ   οἵ   τε   ἀήήθεις   ἅπαντες   καὶ   ὅσοι  
περαιτέέρω   τοῦ   µμέέτρου   προσφέέρονται.  
Τρέέφουσι  δ'ʹ  οὗτοι  φανερῶς  τὰ  σώώµματα  τῶν  
πινόόντων,   καὶ   οἶδάά   τινας   τῶν   ἐπιχωρίίων  
νεανίίσκων  τῶν  ἀµμφὶ  παλαίίστραν  ἐχόόντων  
εἰς   εὐεξίίαν   αὐτοῖς   προσχρωµμέένους   οὐδὲν  
ἧττον  χοιρείίων  κρεῶν  ἐδωδῆς.  

la   satiété   et   se   digèrent   lentement,   ces   vins  
suspendent   aussi   les   deux   types   d’évacuations,  
celles  du  ventre  et,  en  rien  moins  que  celles-‐‑là,  celles  
de   la   vessie,   et   le   plus   souvent   ils   restent   dans   les  
hypocondres,   deviennent   facilement   acides   et  
donnent   lieu   à   un   vomissement  ;   en   revanche,   ils  
sont  adaptés  pour   les   seuls   rhumes  du  ventre   sans  
être,  même  dans  ce  cas,  bus  à  satiété.  Un  tel  vin  est  
produit   en   quantité   non   négligeable   à  Agè   d’Éolie  
dans   la   plaine,   et   un   autre   semblable   est   produit  
dans   la  cité  voisine,  Perpérèna  de  Pergame,  et   tous  
les  gens  du  pays  en  boivent  sans  désagrément  grâce  
à   l’habitude  ;   et   de   fait   ils   cessent  d’en   consommer  
une   fois   qu’ils   sont   parvenus   à   la   mesure  
convenable  ;   mais   tous   ceux   qui   n’y   sont   pas  
habitués  et   tous  ceux  qui  en  consomment  plus  que  
la   mesure   ne   sont   pas   sans   y   trouver   de  
désagrément.   Ces   vins   nourrissent   manifestement  
les   corps   de   ceux   qui   en   boivent,   et   je   sais   que  
certains  petits   jeunes  gens  du  pays  qui   fréquentent  
la   palestre   en   consomment   pour   atteindre   le   bon  
état,  tout  autant  que  la  viande  de  porc.  

  
Après  avoir  souligné  la  grande  richesse  nutritive  des  vins  épais,  qui  par  prudence  

ne  sont  pas  servis  dans  les  banquets,  Galien  commente  le  régime  de  jeunes  gens  de  
son   pays   fréquentant   la   palestre.   Ces   derniers,   afin   de   parvenir   au   bon   état,  
consomment  en  effet  certains  produits  spécifiques,  dont  ce  type  de  vin  et  la  viande  
de  porc.  Ce  régime  est  volontaire  et  programmé  :   il  faut  sans  doute  donner  un  sens  
fort   au  verbe  προσχρωµμέένους,   où   le  préfixe  προσ-‐‑   souligne   l’objectif   visé   exprimé  
par   le   complément   εἰς   εὐεξίίαν.   Indirectement,   Galien   vise   peut-‐‑être   les   mauvais  
programmateurs  sportifs  qui  conseillent  ce  genre  de  régime,  mais  son  propos  n’est  
pas  critique  ici.    
Sans  doute  la  jeunesse  et  les  efforts  physiques  ne  sont-‐‑ils  pas  les  seuls  facteurs  qui  

permettent  aux  gens  de  Pergame  de  consommer  abondamment  des  produits  qui,  au  
delà   de   la  mesure,   causent   généralement   beaucoup   de   dégât   dans   l’organisme.   Le  
rôle   de   l’accoutumance   alimentaire   ne   doit   pas   en   effet   être   négligé   si   l’on   veut  
comprendre  pourquoi  il  est  possible  aux  sportifs  de  boire  et  de  manger  à  haute  dose  
des  produits  riches  et  généralement  peu  digestes.  

Le  rôle  de  l’habitude  dans  la  tolérance  alimentaire.  
  
Il   apparaît   en   effet   que   la   bonne   tolérance   des   aliments   et   des   boissons   est   une  

question  non  seulement  de  nature,  mais  aussi  d’habitude.  C’est  précisément  ce  que  
montre  un  développement  consacré  à  l’alimentation  dans  le  chapitre  du  traité  Sur  les  
habitudes.  Dans  ce  texte,  Galien  commence  par  observer  que  chaque  espèce  se  dirige  
naturellement   vers   un   type   particulier   de   nourriture,   mais   il   souligne   aussi   qu’à  
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l’intérieur  même   d’une   espèce,   et   notamment   chez   les   humains,   il   y   a   de   grandes  
différences   selon   les   individus.   Or,   pour   lui,   ces   variations   s’expliquent   non  
seulement  par  la  singularité  des  goûts  de  chacun,  mais  aussi  par  les  habitudes  prises  
dans  le  courant  de  la  vie918  :    
  
Καθάάπερ  οὖν  ἐν  τοῖς  ζῴοις  κατὰ  γέένος  οὐ  

σµμικρὰ   διαφορὰ   τῶν   οἰκείίων   ἑκάάστῳ  
τροφῶν   ἐστιν,   οὕτω   καὶ   κατ'ʹ   εἶδος   ἐν   τοῖς  
γέένεσιν   εὑρίίσκονται   διαφοραὶ   µμεγάάλαι  
τῶν   µμὲν   µμηδὲ   γεύύσασθαι   δυναµμέένων  
οἴνου,   πάάµμπολυ   δ'ʹ   ἑτέέρων   ἀλύύπως  
πινόόντων,   καὶ   τῶν   µμέέν,   ὡς   εἴρηται,   τάά   τε  
τῶν  βοῶν  καὶ  τράάγων  καὶ  κριῶν  κρέέα  µμεθ'ʹ  
ἡδονῆς   µμὲν   ἐσθιόόντων,   πεττόόντων   δ'ʹ  
ἀλύύπως,   τῶν   δὲ   µμηδὲ   τὴν   ὀσµμὴν   αὐτῶν  
ὑποµμενόόντων,   µμήήτι   γε   τὴν   ἐδωδήήν,   καὶ   εἰ  
δι'ʹ  ἀπορίίαν  ἐδέέσµματος  ἑτέέρου,  καθάάπερ  ἐν  
λιµμῷ   γίίγνεται,   βιάάσαιντο   σφᾶς   αὐτοὺς  
προσάάρασθαι   τὸ   τοιοῦτον   κρέέας,   οὔτε  
πέέψαι   δυναµμέένων   αὐτὸ   χωρὶς   βλάάϐης  
ἀνατρεποµμέένων   τε   τὴν   ὄρεξιν   ἐπὶ   τῇ  
προσφορᾷ   βαρυνοµμέένων   τε   παραχρῆµμα  
κἂν   ἐρυγήή   τις   αὐτοῖς   ἐπιγέένηται,   µμηδὲ  
ταύύτης  ἀλύύπως  ἀνεχοµμέένων.  Ὅτι  δὲ  ταῦθ'ʹ  
οὕτως   ἔχοντα   φαίίνεται,   πρῶτον   µμὲν  
ἐκείίνου  χρὴ  µμεµμνῆσθαι,  τοῦ  προσφέέρεσθαι  
<µμὲν>   τοὺς   ἀνθρώώπους   ἥδιον   ἄλλον   ἄλλο  
κατὰ  τὴν  οἰκειόότητα  τῆς  φύύσεως  ἔρχεσθαίί  
τε  πρὸς  τὴν  τῶν  τοιούύτων  ἐδωδὴν  µμᾶλλον,  
ὥσπερ   γε   καὶ   πρὸς   τὴν   τῶν   εὐπέέπτων  
αὐτοῖς  εἶναι  φανέέντων,  ἀποστρέέφεσθαι  δὲ  
καὶ   φεύύγειν   ἀπὸ   τῶν   ἀηδῶν   καὶ  
δυσπέέπτων,   ὥστε   σηµμεῖον   εἶναι   τὸ   ἔθος  
οἰκειόότητος  φυσικῆς.    

   De   même   donc   que,   chez   les   êtres   vivants,   en  
fonction   de   l’espèce,   il   y   a   une   différence   non  
négligeable  d’aliments  propres  à  chacun,  de  même  
aussi,   selon   les   types   au   sein   des   espèces,   on  
trouve  de  grandes  différences,  puisque  les  uns  ne  
peuvent   même   pas   goûter   le   vin,   tandis   que  
d’autres   en   boivent   sans   y   trouver   aucun  
désagrément,   et   que   les   uns,   comme   il   a   été   dit,  
mangent  avec  plaisir  les  viandes  de  bœuf,  de  bouc  
et   de   bélier   et   les   soumet   à   la   coction   sans   y  
trouver  de   désagrément,   tandis   que   les   autres   ne  
supportent   même   pas   de   sentir   leur   odeur,   et  
encore  moins  de  les  manger,  même  si,  privés  d’un  
autre   aliment,   comme   cela   se   produit   en   cas   de  
famine,   ils   se   forçaient   à   consommer   une   telle  
viande,   ne  pouvant  pas   la   soumettre   à   la   coction  
sans   nuisance,   voyant   leur   appétit   bouleversé,   se  
sentant   alourdis   sur-‐‑le-‐‑champ,   quand  bien  même  
ils  feraient  un  rot,  puisqu’ils  ne  supportent  même  
pas   ce   dernier   sans   en   être   chagrinés.   Et   pour  
montrer   l’évidence   de   ce   phénomène,   il   faut  
d’abord  mentionner  le  fait  que  chaque  individu  se  
nourrit   plus   facilement   d’une   chose   différente  
selon   la   propriété   de   sa   nature   et   qu’il   est  
davantage   enclin   à   consommer   de   tels   produits,  
comme   aussi   sans   doute   les   aliments   qui   lui   ont  
paru   faciles   à   soumettre   à   la   coction,   tandis   qu’il  
abhorre   et   fuit   les   aliments   qui   lui   sont  
désagréables  et  difficiles  à   soumettre  à   la  coction,  
de   sorte   que   l’habitude   est   le   signe   d’une  
familiarité  naturelle.  

  
Galien  affirme  donc  que  chaque  individu  choisit  et  repousse  des  aliments  différents  

selon  sa  nature,  mais  il  observe  aussi  que  les  aliments  qui  nous  sont  désagréables  et  
nuisibles   naturellement   peuvent   perdre   leur   caractère   négatif   sous   l’effet   de  
l’accoutumance.  Cette   évolution   est   due   au   fait   que   le   corps   est   altéré   par   ce   qu’il  
consomme,  de  la  même  façon  que  lui-‐‑même,  lors  du  processus  de  la  digestion,  altère  
les  aliments  qu’il  a  ingérés919.  La  preuve  en  est  la  variation  des  humeurs  au  sein  du  
corps920.  Galien  fait  alors  un  parallèle  avec  la  transplantation  botanique  en  rappelant  

                                                
918  De  consuetudinibus  2  (Dietz  119,  5  -‐‑  120,  5  =  CMG  Suppl.  III  p.  18).  
919  De  consuetudinibus  2  (Dietz  120,  5-‐‑12  =  CMG  Suppl.  III  p.  20).  
920  De  consuetudinibus  2  (Dietz  120,  13-‐‑17  =  CMG  Suppl.  III  p.  20).  
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que  le  déplacement  géographique  produit  une  altération  sur  tous  les  êtres  vivants921.  
Il   finit   par   affirmer   que   la   tolérance   acquise   par   l’habitude   est   d’une   aussi   grande  
importance  que  la  tolérance  naturelle  :  «  la  familiarité  provenant  de  la  durée  arrive,  
dit-‐‑il,  à  égalité  avec  celle  de  la  nature  »  (εἰς  ἴσον  ἥκειν  οἰκειόότητι  φυσικῇ  τὴν  ἐκ  τῶν  
πολυχρονίίων  ἐθῶν922).  
Par  conséquent,  si  les  athlètes  sont  en  mesure  de  consommer  une  nourriture  et  des  

boissons  non  seulement  plus  nombreuses,  mais  aussi  différentes  de  celles  des  autres  
hommes,   c’est   sans   doute   parce   que   leur   organisme   s’est   habitué   à   une   telle  
alimentation.  La  contrainte  alimentaire  non  naturelle  à  laquelle  ils  se  soumettent  finit  
donc  par  devenir  aussi  familière  à  leur  corps  que  leurs  appétences  naturelles.  Ainsi,  
paradoxalement,   grâce   à   l’accoutumance,   un   comportement   non   conforme   à   la  
nature  peut  venir  concurrencer  la  nature  elle-‐‑même  au  sein  du  corps  des  sportifs  les  
plus  persistants.  
  
Cette  habituation  nutritive,  qui  s’apparente  peut-‐‑être  à  une  forme  d’immunisation,  

est  à  mettre  en  parallèle  avec  l’accoutumance  des  athlètes  aux  contraintes  physiques  
de  leur  activité  sportive.  De  fait,  dans  le  même  traité  Sur  les  habitudes,  Galien  observe  
que  les  parties  entraînées  s’endurcissent  à  l’usage  et  supportent  de  mieux  en  mieux  
leur  activation923.  Cependant,   il   s’empresse  d’ajouter  que,  pour   les  exercices  comme  
pour   l’alimentation,   le   phénomène   de   l’accoutumance   ne   doit   pas   servir   d’excuse  
pour   justifier   des   excès,   sous   prétexte   qu’on   s’accommode   avec   le   temps   de   leur  
caractère   intolérable924.   Au   contraire,   comme   le   disait   Hippocrate925,   il   faut   faire  
preuve   de  modération   dans   tous   les   domaines   du   régime,   et   notamment   dans   les  
activités  physiques,  qui  méritent  elles  aussi  un  examen  approfondi.  
  
  

                                                
921  De  consuetudinibus  2  (Dietz  121,  1-‐‑9  =  CMG  Suppl.  III  p.  20).  
922  De  consuetudinibus  2  (Dietz  121,  13-‐‑14  =  CMG  Suppl.  III  p.  20).  
923  De  consuetudinibus  4  (Dietz  125,  2-‐‑5  =  CMG  Suppl.  III  p.  24-‐‑26)  :  «  Les  parties  du  corps  exercées  deviennent  à  la  

fois  plus  fortes  et  plus  calleuses  et,  de  ce  fait,  peuvent  supporter  leurs  mouvements  propres  mieux  que  toutes  les  
autres   parties,   qui,   par   manque   d’exercice,   sont   plus   molles   et   plus   faibles.  »   (Τὰ   γυµμναζόόµμενα   µμόόρια   τοῦ  
σώώµματος   ἰσχυρόότεράά  θ'ʹ  ἅµμα  καὶ   τυλωδέέστερα  γίίνεται  καὶ  κατὰ  τοῦτο  δύύναται  φέέρειν   τὰς  οἰκείίας  κινήήσεις  
µμᾶλλον  ἑτέέρων,  ὅσα  δι'ʹ  ἀγυµμνασίίαν  µμαλακώώτεράά  ἐστι  καὶ  ἀσθενέέστερα.)  

924  De   consuetudinibus  5   (Dietz   127,   17   -‐‑   128,   6   =  CMG  Suppl.   III   p.   30)  :   «  C’est   pourquoi   là   aussi   il   faut   être  
attentif  précisément  à  ce  qui  est  dit  ;  de  fait,  on  peut  s’exposer  à  quelque  malentendu,  comme  pour  tous  les  autres  
discours,  si  l’on  écoute  avec  négligence  ainsi  que  le   font  certains  :  nous  demandons  que  chacune  des  choses  qui  
sont  en  nous  soit  entraînée  sans  que  les  exercices  ne  soient  étendus  au-‐‑delà  de  limite  et  de  la  mesure  convenables  
au  point  de  dissoudre  notre  faculté  ;  et  de  la  même  façon,  nous  demandons  d’user  de  la  nourriture,  des  boissons,  
du  sommeil  et  du  sexe  dans  la  mesure  qui  convient,  ni  défaillante  ni  surabondante.  »  (Διὸ  κἀνταῦθα  προσέέχειν  
χρὴ  τὸν  νοῦν  ἀκριϐῶς  τοῖς  λεγοµμέένοις·∙   ἔχει   γάάρ  τινα  παρακοὴν  ὁµμοίίως  τοῖς  ἄλλοις  ἅπασι   λόόγοις,   ἐάάν  τις  
ἀµμελῶς  ἀκούύῃ,  καθάάπερ  ἔνιοι.  Γυµμνάάζεσθαι  γὰρ  ἕκαστον  τῶν  ὄντων  <ἐν  ἡµμῖν>  ἀξιοῦµμεν  ἀξιοῦµμεν,  οὐ  δήήπου  
χωρὶς   ὅρων   καὶ   µμέέτρων   προσηκόόντων   ἐπὶ   πλεῖστον   ἐκτεινοµμέένων   τῶν   γυµμνασίίων   ὡς   καταλῦσαι   τὴν  
δύύναµμιν·∙  οὕτω  δὲ   καὶ  σιτίίοις  καὶ  ποτοῖς  καὶ  ὕπνοις  καὶ  ἀφροδισίίοις   ἐν   τῷ  προσήήκοντι  µμέέτρῳ  χρῆσθαι  µμήήτ'ʹ  
ἐλλείίποντι  µμήήτε  πλεονάάζοντι).  

925  Notamment  dans  Épidémies  VI  6,  2,  2  (Littré  V  p.  324-‐‑325  =  Manetti-‐‑Roselli  p.  125  sans  différence  de  texte)  cité  
en  De  consuetudinibus  5  (Dietz  127,  16-‐‑17  =  CMG  Suppl.   III  p.  30)  :  «  Travaux,  nourriture,  boisson,  sommeil,  sexe,  tout  
avec  modération  »  (πόόνοι  σιτίία  ποτὰ    ὕπνοι  ἀφροδίίσια,  πάάντα  µμέέτρια).  
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II.  A.  2.  c.  Activités.  
  

Typologie  des  exercices  physiques.  
  
Le   corpus   galénique   donne   des   informations   sur   les   exercices   sportifs   qui   se  

pratiquaient   au   IIe   siècle  de  notre   ère  dans   le   cadre  de   la  palestre  ou  bien  ailleurs.  
C’est   dans   le   chapitre   8   du   deuxième   livre   du   traité   d’Hygiène   que   figurent   sans  
doute  le  plus  de  détails,  dans  le  passage  où  Galien  s’intéresse  aux  différentes  sortes  
d’exercices926  :  
  
Εἴδη   δὲ   γυµμνασίίων   ὀνοµμάάζω   πάάλην  

καὶ  παγκράάτιον  καὶ  πυγµμὴν  καὶ  δρόόµμον  
ὅσα  τ'ʹ  ἄλλα  τοιαῦτα,  τινὰ  µμὲν  οὖν  αὐτὸ  
τοῦτο,   γυµμνάάσια   µμόόνον,   ὑπάάρχοντα,  
τινὰ   δὲ   οὐ   γυµμνάάσια   µμόόνον,   ἀλλὰ   καὶ  
ἔργα·∙   γυµμνάάσια   µμὲν   αὐτάά   γε   δὴ   ταῦτα  
τὰ   εἰρηµμέένα   καὶ   προσέέτι   τὸ   πιτυλίίζειν,  
τὸ   ἐκπλεθρίίζειν,   τὸ   σκιοµμαχεῖν,   τὸ  
ἀκροχειρίίζεσθαι,   τὸ   ἅλλεσθαι,   τὸ  
δίίσκον   βάάλλειν  καὶ  ἀποτοµμάάδα   καὶ   διὰ  
κωρύύκου   καὶ   διὰ   σφαίίρας,   ἢ   µμικρᾶς   ἢ  
µμεγάάλης,  καὶ  δι'ʹ  ἁλτήήρων  ἐκπονῆσαι  τὸ  
σῶµμα,   γυµμνάάσια   δ'ʹ   ἅµμα   καὶ   ἔργα  
σκάάπτειν   ἐρέέττειν   ἀροῦν   κλᾶν  
ἀµμπέέλους   ἀχθοφορεῖν   ἀµμᾶν   ἱππεύύειν  
ὁπλοµμαχεῖν   ὁδοιπορεῖν   κυνηγετεῖν  
ἁλιεύύειν   ὅσα   τ'ʹ   ἄλλα   κατὰ   µμέέρος  
πράάττουσιν   ἄνθρωποι   τεχνῖταίί   τε   καὶ  
ἄτεχνοι   τῶν   κατὰ   τὸν   βίίον   ἕνεκα  
χρειῶν,  ἢ  οἰκοδοµμοῦντες  ἢ  χαλκεύύοντες  
ἢ   ναυπηγοῦντες   ἢ   ἀροτρεύύοντες   ἤ   τι  
τοιοῦτον   ἕτερον   πολέέµμιον   ἢ   εἰρηνικὸν  
ἐργαζόόµμενοι.   Τοῖς   πλείίστοις   δὲ   τῶν  
τοιούύτων  ἔνεστίί  ποτε  καὶ  ὡς  γυµμνασίίοις  
µμόόνον  χρήήσασθαι.  Τριττὴ  γὰρ  αὐτῶν  τις  
ἡ   σύύµμπασα   χρείία,   ποτὲ   µμὲν   ὡς   ἔργων  
µμόόνον   αὐτὸ   δὴ   τοῦτο  
παραλαµμϐανοµμέένων,   ἐνίίοτε   δὲ   ὡς  
ἀσκηµμάάτων   ἕνεκα   τῆς   τῶν   µμελλόόντων  
ἔργων   χρείίας,   ἔστιν   ὅτε   δὲ   καὶ   ὡς  
γυµμνασίίων.  Κατ'ʹ  ἀγρὸν  γοῦν  ποθ'ʹ  ἡµμεῖς  
ληφθέέντες   ἐν   χειµμῶνι   ξύύλα   τε   σχίίζειν  
ἠναγκάάσθηµμεν  ἕνεκα  τοῦ  γυµμνάάζεσθαι  
καὶ   κριθὰς   ἐµμϐάάλλοντες   ἐν   ὅλµμῳ  
κόόπτειν   τε   καὶ   ἐκλεπίίζειν,   ἅπερ  
ἑκάάστης  ἡµμέέρας  οἱ  κατ'ʹ  ἀγρὸν  ἔπραττον  

   J’appelle   sortes  d’exercices  physiques   la   lutte,   le  
pancrace,   le   pugilat,   la   course   et   toutes   les   autres  
activités   de   ce   genre,   étant   entendu   que   certaines  
d’entre  elles  sont  des  exercices  physiques  en  soi,  à  
savoir  seulement  des  exercices,  tandis  que  d’autres  
sont  non   seulement  des  exercices  physiques,  mais  
aussi  des   travaux.  En  particulier,  comme  exercices  
en  soi,  il  y  a  les  activités  que  je  viens  de  dire,  à  quoi  
on   peut   ajouter   le   pitylisme,   l’ecplétrisme,   le  
combat  contre  un  adversaire   fictif,   le   combat  avec  
les  mains,  le  saut,  le  lancer  de  disque,  le  javelot,  le  
fait  d’épuiser  son  corps  avec  le  sac  de  cuir,  avec  la  
balle,   petite   ou   grande,   avec   les   haltères  ;   en  
revanche,  sont  des  exercices  physiques  et  en  même  
des   travaux   le   fait   de   creuser,   ramer,   semer,   faire  
les   vendanges,   porter   des   fardeaux,   moissonner,  
monter   à   cheval,   combattre   en   armes,   faire   de   la  
route,   chasser,   pêcher   et   toutes   les   autres   actions  
particulières  que  font  les  hommes,  dans  le  cadre  de  
leur  métier  ou  non,  parmi  les  choses  de  la  vie,  pour  
répondre   à   leurs   besoins,   construisant   des  
maisons,   forgeant,   construisant   des   bateaux,  
labourant  ou  accomplissant  quelque  autre  chose  de  
ce  genre  en  temps  de  guerre  ou  en  temps  de  paix.  
Or   la   majorité   des   activités   de   ce   genre   peuvent  
aussi,   à   l’occasion,   être   utilisées   uniquement  
comme  des  exercices  physiques.  En  effet,  au   total,  
elles  font  l’objet,  pour  ainsi  dire,  d’un  triple  usage,  
tantôt   comme   des   travaux   qui   ne   prennent   en  
charge  que  cette  fonction  même,  tantôt  comme  des  
entraînements  pour  la  nécessité  des  travaux  futurs,  
tantôt   aussi   comme   des   exercices.   Nous,   en   tout  
cas,   à   la   campagne,   un   jour   que   nous   étions   pris  
dans   une   tempête,   nous   avons   été   contraints   de  
fendre  du  bois  pour  nous  exercer,  ainsi  que  de  jeter  
des  grains  d’orge  dans  un  mortier  pour  les  piler  et  

                                                
926  De  sanitate  tuenda  II  8  (K.  VI  132,  12  -‐‑  136,  8  =  CMG  5.4.2  p.  59-‐‑60).    
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ὡς   ἔργα.   Περὶ   µμὲν   δὴ   τῆς   ὡς   ἔργων  
αὐτῶν  χρήήσεως  ἐν  τῷ  µμετὰ  ταῦτα  λόόγῳ  
διαιρήήσοµμεν·∙  ἐν  δὲ  τῷ  παρόόντι  περὶ  τῆς  
ὡς  γυµμνασίίων  ἐροῦµμεν.  Ἅπαντα  γὰρ  τὰ  
τοιαῦτα  γυµμνάάσια  γίίνεται  µμήήτε  δι'ʹ  ὅλης  
ἡµμέέρας  αὐτὰ  πραττόόντων  µμήήτ'ʹ  ἐν  ἄλλῳ  
καιρῷ   τοῦ   πρὸ   τῶν   σιτίίων.  
Φυλάάττεσθαι  δὲ  δήήπου  προσήήκει  καὶ  τὸ  
µμέέτρον   ἐπ'ʹ   αὐτοῖς   τῶν   γυµμνασίίων   καὶ  
τὴν   καλουµμέένην   ἀποθεραπείίαν.   Εἰ   δὲ  
καὶ   προανατριψάάµμενόός   τις   αὐτάάρκως  
ἐπ'ʹ   αὐτὰ   παραγίίνοιτο,   νῦν   µμὲν   ἂν  
ἅπαντας   ἀκριϐῶς   ἔχοι   τοὺς   ἀριθµμοὺς  
τῶν   γυµμνασίίων.   Ὑπέέρ   τε   οὖν   τούύτων  
ἁπάάντων,   ἃ   δὴ   καὶ   γυµμνασίίων   εἴδη  
καλοῦµμεν,   ἐπίίστασθαι   χρὴ   τὸν   τὴν  
ὑγιεινὴν   τέέχνην   µμετιόόντα,   καλεῖν   δ'ʹ  
ἔξεστιν   αὐτόόν,   ὡς   ἔµμπροσθεν   εἶπον,   ἢ  
ὑγιεινὸν   ἢ   γυµμναστὴν   ἢ   ἰατρόόν,  
κυριωτάάτης   µμὲν   ἐσοµμέένης   τῆς   πρώώτης  
προσηγορίίας,   ἐκ   καταχρήήσεως   δὲ   τῶν  
ἄλλων.   Εἴπερ   γὰρ   ἅπαντες   οἱ   τεχνῖται  
παρωνύύµμως   ὀνοµμάάζονται   τῶν   τεχνῶν,  
ἃς  µμεταχειρίίζονται,  πρόόδηλον,  ὡς  ὁ  τὴν  
ὑγιεινὴν  τέέχνην  µμετερχόόµμενος  ὑγιεινὸς  
ἂν   εὐλόόγως   προσαγορεύύοιτο,   καθάάπερ  
καὶ   ὁ   τὴν   περὶ   τὰ   γυµμνάάσια   µμόόνον  
γυµμναστὴς  καὶ  ὁ  περὶ  τὰς  ἰάάσεις  ἰατρόός.  
εἰ   δέέ   τις   ἢ   γυµμναστὴν   ἢ   ἰατρὸν  
ὀνοµμάάζοι   τὸν   ὑγιεινὸν   δὴ   τοῦτον,   ἀπὸ  
µμέέρους   τε   προσαγορεύύσει   τὸ   σύύµμπαν  
καὶ   οὐ   κυρίίως,   ἀλλ'ʹ   ἐκ   καταχρήήσεως   ἢ  
ἐπὶ   διαστάάσεως,   ἢ   ὅπως   ἄν   τις   ἐθέέλῃ  
καλεῖν,   οὕτω   ποιήήσεται   τὴν  
προσηγορίίαν.  Αἴτιον  δὲ  τούύτου  τόό,  µμιᾶς  
οὔσης   τῆς   περὶ   τὸ   σῶµμα   τέέχνης,   ἐφ'ʹ  
ὅλης   αὐτῆς   ὄνοµμα   µμηδὲν   τετάάχθαι  
κύύριον,   ὑπὲρ   ὧν   ἐπὶ   πλεῖον   ἐν   ἑνὶ  
βιϐλίίῳ   τὸν   λόόγον   ἐποιησάάµμην,   ὃ  
Θρασύύϐουλος  ἐπιγράάφεται.  

en   ôter   l’enveloppe,   comme   le   faisaient  
quotidiennement  les  gens  de  la  campagne  en  guise  
de   travaux.   Sur   leur  usage   comme   travaux,  donc,  
nous   donnerons   une   explication   dans   le   livre   qui  
suit  ;   mais,   pour   l’instant,   nous   allons   parler   de  
leur   usage   comme   exercices   physiques.   En   effet,  
tous   les   exercices   physiques   de   ce   genre   ne  
s’étendent   pas   sur   toute   la   journée   car   on   ne   les  
accomplit   qu’avant   les   repas.   Et   sans   doute  
convient-‐‑il   dans   ce   cas   de   préserver   à   la   fois   la  
mesure  des  exercices  physiques  et  ce  qu’on  appelle  
l’apothérapie.   Or,   à   supposer   qu’on   ait   été  
préalablement   massé   de   façon   suffisante   et   qu’on  
se  présente  pour  accomplir  cette  activité,  on  a  alors  
à   sa   disposition   toute   la   quantité   d’exercices  
physiques   que   l’on   peut   imaginer.   Aussi   faut-‐‑il  
que   toutes   ces   choses,   que   nous   appelons   donc  
aussi  formes  d’exercices  physiques,  soient  connues  
de   celui   qui   se   destine   à   l’art   hygiénique,   lequel  
peut   être   appelé,   comme   je   l’ai   dit   auparavant,  
hygiéniste,  maître  de  gymnastique  ou  médecin  (la  
première   appellation   sera   la   plus   appropriée,   car  
les  autres  viennent  du  langage  courant).  En  effet,  si  
précisément   tous   les   techniciens   sont   appelés   en  
fonction  du  nom  de  l’art  qu’ils  entreprennent,  il  est  
très   évident   que   celui   qui   se   destine   à   l’art  
hygiénique   devrait   en   toute   logique   s’appeler  
hygiéniste,   tout   comme   celui   qui   est   relatif   aux  
exercices  physiques  devrait   s’appeler   seulement927  
programmateur   sportif   et   celui   qui   est   relatif   à   la  
médication   devrait   s’appeler   seulement   médecin.  
Mais,   si   on   appelait   programmateur   sportif   ou  
médecin   celui   qui   en   vérité   est   hygiéniste,   on  
emploierait  le  tout  pour  la  partie,  et  ce  n’est  pas  au  
sens  propre,  mais  par  usage,  licence,  ou  de  quelque  
manière  qu’on  veuille  l’appeler,  qu’on  lui  donnera  
ce  nom.  Or,  la  cause  de  ce  phénomène,  c’est  le  fait  
que,  l’art  relatif  au  corps  étant  unique,  aucun  nom  
ne   lui   a   été   attribué   en   propre   pour   le   désigner  
intégralement,   comme   je   l’ai   expliqué   plus  
abondamment   dans   un   traité   qui   s’intitule  
Thrasybule.    

  
Galien   commence  par  donner  quelques   exemples  de   sortes  d’exercices  :   il   cite  «  la  

lutte,  le  pancrace,  le  pugilat,  la  course,  et  toutes  les  autres  choses  de  ce  genre  ».  Puis  il  
distingue   les  exercices  proprement  dits  et   les   travaux  qui  sont  en  même  temps  des  

                                                                                                                                           
927  Peut-‐‑être  l’adverbe  µμόόνον  porte-‐‑t-‐‑il  non  pas  sur  le  verbe  sous-‐‑entendu  (ἂν…  προσαγορεύύοιτο),  mais  sur  le  

sujet  qui  précède  (ὁ  τὴν  περὶ  τὰ  γυµμνάάσια),  auquel  cas  on  le  sous-‐‑entendra  aussi  dans  le  sujet  suivant  (ὁ  περὶ  τὰς  
ἰάάσεις)  en  traduisant  :  «  tout  comme  celui  qui  est  relatif  aux  seuls  exercices  physiques  devrait  s’appeler  maître  de  
gymnastique  et  celui  qui  est  relatif  aux  seules  guérisons  devrait  s’appeler  guérisseur.  »  
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exercices   physiques.   Ensuite,   il   redonne   des   exemples   d’exercices   physiques  
proprement  dits,  à  savoir  «  le  pitylisme,  l’ecplétrisme,  le  combat  contre  un  adversaire  
fictif,  le  combat  avec  les  mains,  le  saut,  le  lancer  de  disque,  le  javelot,  le  fait  d’épuiser  
son  corps  avec  le  sac  de  cuir,  avec  la  balle,  petite  ou  grande928,  avec  les  haltères929.  »    
Galien   donne   ensuite   des   exemples   de   travaux   qui   sont   aussi   des   exercices  

physiques,  où  plusieurs  catégories  peuvent  être  distinguées  :  il  y  a  des  actions  liées  à  
l’aménagement  du  territoire,  qu’il  s’agisse  de  travaux  relevant  de  l’agriculture  ou  de  
l’urbanisme,   comme   la   construction   de   voieries   et   de   bâtiments  ;   il   y   a   aussi   des  
actions   de   déplacement,   comme   le   fait   de   ramer,   et   de   voyager,  et   les   traques  
animales   que   sont   la   chasse   et   la   pêche.   Galien   insiste   sur   le   fait   que   les   travaux  
agricoles  et  artisanaux  répondent  à  des  besoins  liés  à  l’alimentation  ou  à  la  protection  
des   individus,   sans   être   nécessairement   accomplis   dans   le   cadre   d’un   métier.   Il  
distingue  par  ailleurs  les  périodes  de  paix  et  les  périodes  de  guerre,  où  les  impératifs  
militaires   obligent   à   réorienter   les   priorités   de   production  :   par   exemple,   si   les  
opérations  doivent  avoir  lieu  sur  mer,  on  abattra  beaucoup  de  bois  et  on  fabriquera  
des   navires  ;   en   outre,   une   guerre   de   conquête   oblige   à   voyager,   sans   compter   le  
transport  des  armes  et  des  impedimenta.  Quant  aux  actions  de  creuser  et  de  porter  
des   fardeaux,   elles   interviennent   dans   de   plusieurs   catégories,   par   exemple   les  
travaux  des  champs,  la  construction  de  routes  ou  celle  des  maisons.    
Ces   travaux   peuvent   être   accomplis   dans   trois   optiques   différentes  :   selon   les  

circonstances,  une  même  action  peut  être  conçue  soit  comme  un  exercice  qui  donne  
l’occasion  de  se  dépenser,  soit  comme  un  travail,  soit  comme  un  entraînement  en  vue  
du   travail   à   venir.   Ce   dernier   cas   est,   semble-‐‑t-‐‑il,   une   allusion   à   la   formation   des  
apprentis,   dont   les   activités   ne   sont   pas   forcément  menées   à   leur   terme  ;   peut-‐‑être  
faut-‐‑il   aussi   comprendre   que   les   artisans   confirmés   eux-‐‑mêmes,   dans   les   périodes  
creuses  de  leur  activité,  s’entraînent  à  leur  métier  pour  ne  pas  perdre  la  main.  
Pour  illustrer  l’usage  sportif  qui  peut  être  fait  des  travaux  agricoles,  Galien  renvoie  

à   sa   propre   expérience  :   un   jour   qu’il   était   à   la   campagne,   pendant   une   tempête  
hivernale,   il  dit   avoir   accompli   en  guise  d’exercices  des   travaux  du  monde   rural,   à  
savoir   couper   du   bois   et   broyer   des   céréales.   En   effet,   bloqué   à   l’intérieur   par   le  
mauvais  temps,  il  ne  pouvait  pas  se  dépenser  au  grand  air  :  ni  la  marche,  ni  aucune  
activité   agricole  ne   lui   était  possible.   Sans  doute   les   zones   rurales  ne   sont-‐‑elles  pas  
équipées  de  gymnases  et  de  palestres,  mais,  si  l’on  en  croit  Galien,  il  n’y  a  pas  lieu  de  
s’en   plaindre,   puisque   l’homme   de   la   campagne   trouvera   toujours   de   quoi   pallier  
cette   lacune,   en   travaillant   dans   les   champs  par   beau   temps   ou  dans   sa   ferme  par  
mauvais  temps.  
Pour  le  moment,  Galien  dit  vouloir  envisager  ces  activités  comme  des  exercices  et  

non   comme  des   travaux,   ce   qu’il   fera   plus   loin   dans   le   traité.   Il   est   question   de   la  
façon   dont   en   recourt   aux   exercices,   comme   le   prouve   le   recours   à   la   notion   de  
χρῆσις.   Galien   aborde   en   premier   lieu   la   question   du   moment,   qui   ne   peut  
                                                

928  Ce  sont,  semble-‐‑t-‐‑il,  des  jeux  de  stratégie  qui  se  jouent  surtout  en  équipe  ;  voir  plus  haut.  
929  On  se  sert  des  haltères  pour  se  propulser  dans  le  saut  en  longueur,  mais,  pour  se  dépenser,  on  peut  aussi  se  

contenter  de  soulever  cet  accessoire  et  de  le  déplacer. 
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correspondre  ni  à  l’ensemble  de  la  journée  ni  à  la  période  précédant  les  repas  ;  puis  
se  pose  le  problème  de  la  quantité,  qui  doit  être  modérée  ;  enfin,   il  est  question  des  
massages  apothérapeutiques.  
De   fait,  une   fois  massé,   il  est  d’usage  que  le  sportif  vienne   trouver  son  hygiéniste  

pour  l’interroger  sur  le  type  d’exercice  qu’il  doit  accomplir,  et  non  pas  pour  recevoir  
des   consignes   d’exercices   particuliers.   Galien   propose   alors   une   réflexion  
onomastique  sur  le  nom  d’hygiéniste,  qu’il   juge  plus  approprié  que  celui  de  maître  
de  gymnastique  ou  de  médecin,  puisque  un  technicien  en  théorie  doit  être  appelé  par  
un   mot   qui   désigne   explicitement   l’art   qu’il   pratique.   Sur   ces   questions,   Galien  
renvoie  à  son  Thrasybule930.  
  
Dans  le  chapitre  8  du  deuxième  livre  du  traité  d’Hygiène,  alors  qu’il  vient  de  donner  

des  exemples  particuliers  d’exercices  physiques,  il  en  donne  de  manière  synthétique  
les  caractéristiques  générales,  qui  peuvent  être  intrinsèques  ou  extrinsèques931  :  
  
Ποιόότης   δὲ   ἢ   διαφοράά   (καὶ   γὰρ   οὖν   καὶ  

ταύύτην   ἔξεστιν   ἑκατέέρως   ὀνοµμάάζειν)  
ὀξύύτης   τε   κινήήσεώώς   ἐστι   καὶ   βραδύύτης  
εὐτονίία  τε  καίί,  ὡς  ἂν  εἴποι  τις,  ἀτονίία  καὶ  
πρὸς   τούύτοις   ἔτι   σφοδρόότης   τε   καὶ  
ἀµμυδρόότης.   Τρόόποι   δὲ   τῆς   χρήήσεως  
ἁπάάντων   τῶν   εἰρηµμέένων   εἰδῶν   ἅµμα   ταῖς  
οἰκείίαις   διαφοραῖς   τοιοίίδε   εἰσίίν·∙   ἤτοι  
συνεχὴς   ἡ   κίίνησίίς   ἐστιν   ἢ   διαλείίπουσα·∙  
καὶ   εἰ   µμὲν   συνεχήής,   ἤτοι   ὁµμαλὴ   ἢ  
ἀνώώµμαλος,   εἰ   δὲ   διαλείίπουσα,   ἤτοι  
τεταγµμέένη   ἢ   ἄτακτος.   Οὗτοι   µμὲν   οὖν   οἱ  
κατ'ʹ  αὐτὸ  τὸ  πρᾶγµμα  τρόόποι  τῆς  χρήήσεως·∙  
οἱ   δ'ʹ   ἀπὸ   τῶν   ἔξωθεν   αὐτῷ   προσιόόντες  
τοιοίίδε·∙   ἢ   ἐν   ὑπαίίθρῳ   χωρίίῳ   γίίνεται   τὸ  
γυµμνάάσιον   ἢ   ἐν   καταστέέγῳ   ἢ   ἐν  
ὑποσυµμµμιγεῖ   σκιᾷ.   Κατὰ   δὲ   τὸν   αὐτὸν  
τρόόπον  ἢ  θερµμόόν  ἐστι  τὸ  χωρίίον  ἢ  ψυχρὸν  
ἢ   εὔκρατον   καὶ   ἤτοι   ξηρὸν   ἀκριϐῶς   ἢ  
ὑγρὸν   ἢ   µμέέτριον.   Οὕτω   δὲ   καὶ   τὸ   µμετὰ  
κόόνεως  ἤτοι  πλείίονος  ἢ   ἐλάάττονος   ἐλαίίου  
τε   κατὰ   τὸν   αὐτὸν   λόόγον   ἢ   πλείίονος   ἢ  
ὀλίίγου   ἢ   καὶ   χωρὶς   ἑκατέέρου   τρόόπος   ἐστὶ  
χρήήσεως  γυµμνασίίου.  

   Mais  la  qualité  ou  la  variété  (de  fait,  là  aussi,  il  est  
permis   d’employer   l’un   ou   l’autre   nom),   c’est   la  
vitesse  du  mouvement  ou  sa  lenteur,  sa  vigueur  et  -‐‑  
pour   ainsi   dire   -‐‑   son   absence   de   vigueur,   à   quoi  
s’ajoutent   la  véhémence  ou   la   faiblesse.  Et   voici   les  
différentes   manières   d’user   de   toutes   les   sortes  
d’exercices   que   j’ai   dites   en   même   temps   que   des  
variétés   particulières  :   ou   bien   le   mouvement   est  
continu,   ou   il   est   interrompu  ;   et   s’il   est   continu,   il  
est   soit   uni,   soit   variable  ;   et   s’il   est   interrompu,   il  
est   soit   régulier   soit   irrégulier.   Voilà   donc   les  
manières   d’accomplir   ces   actes   considérés   en   eux-‐‑
mêmes  ;   quant   aux  manières   qui   s’y   appliquent  de  
l’extérieur,   les  voici  :   l’exercice  physique  se  produit  
soit  en  plein  air,  soit  dans  un  lieu  couvert,  soit  dans  
un   clair-‐‑obscur  ;   et   de   la   même   façon,   le   lieu   est  
chaud,  froid  ou  bien  tempéré,  ainsi  que  sec,  humide  
ou  modérément  sec  et  humide.  Et  de  la  même  façon  
encore,   le   fait   qu’il   y   ait   aussi   de   la   poussière,   en  
plus  ou  moins  grande  quantité,  et  de  l’huile  selon  le  
même   raisonnement,   en   plus   ou   moins   grande  
quantité,   ou   encore   le   fait   que   l’une   ou   l’autre   soit  
absente,   voilà   encore   une   façon   de   recourir   à   un  
exercice.    

    

                                                
930  Voir  notamment  Thrasybule  24  (K.  V  846-‐‑851  =  SM  III  p.  61-‐‑65).  Galien  y  parles  des  mutiples  noms  donnés  aux  

spécialistes  médicaux  :   ces  derniers  sont   tous  appelés  médecins,  mais  on   les  appelle  aussi  d’un  autre  nom  plus  
spécifique  qui  provient  soit  de   l’action  effectuée,  soit  de   la  matière  employée,  soit  de   la  partie  du  corps  traitée  :  
par   exemple,   le   chirurgie   agit   avec   les   mains   (χερσίί),   le   pharmacien   donne   des   médicaments   (φάάρµμακα),  
l’ophtalmologue  soigne  les  yeux.  

931  De  sanitate  tuenda  II  8  (K.  VI  136,  9  -‐‑  137,  6  =  CMG  5.4.2  p.  60-‐‑61).  
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Vient   alors   une   typologie   des   qualités   intrinsèques   des   exercices,   fondée   sur  
différents   critères,   à   savoir   la   vitesse   ou   la   lenteur,   la   continuité   homogène   ou  
hétérogène   ou   la   discontinuité   régulière   ou   irrégulière,   la   vigueur   ou   l’absence   de  
vigueur   (εὐτονίία   et   ἀτονίία)   et   enfin   la   violence   ou   la   faiblesse   (σφοδρόότης   et  
ἀµμυδρόότης).   Selon  Galien,   en   effet,   il   faut  distinguer  vigueur   et  violence,   atonie   et  
faiblesse  :   de   fait,   il   existe   des   actions   qui   demandent   de   la   force,   mais   pas   de  
violence,  comme  le  fait  de  porter  un  fardeau.  
Galien   propose   ensuite   une   typologie   des   propriétés   extrinsèques,   liées   aux  

circonstances  extérieures,  qui  concernent  le  lieu,  notamment  l’exposition  à  la  lumière  
du   soleil932,   la   température   et   l’humidité  de   l’air,   la  présence  de  poussière,   et   enfin  
l’usage  d’huile.  
  
Dans   les   chapitres   9   et   10   du   deuxième   livre   du   traité   d’Hygiène,   Galien   décrit  

plusieurs  variétés  d’exercices  vigoureux,  puis  d’exercices  rapides,  dont  certains  sont  
pratiqués   dans   la   palestre.   Ensuite,   il   parle   des   exercices   violents   ou   non   violents,  
puis  des  exercices  continus  ou  discontinus933  :  
  
Ἤδη   δ’ἐπὶ   τὰ   καθ’   ἕκαστον   τῶν  

γυµμνασίίων   ἴδια   τὸν   λόόγον   ἄγειν   καιρόός,  
ἐπισηµμηνάάµμενόόν   γε   πρόότερον,   ὡς   καὶ  
κατὰ  ταῦτα  πλείίους  εἰσὶν  αἱ  διαφοραίί.  Τὰ  
µμὲν   γὰρ   ἄλλοτε   ἄλλο   τι   µμέέρος   ἕτερον  
ἑτέέρου   γυµμνάάζει   µμᾶλλον,   καὶ   τὰ   µμὲν  
ἐλινυόόντων   γίίνεται,   τὰ   δὲ   ὀξύύτατα  
κινουµμέένων,   καὶ   τὰ   µμὲν   εὐτόόνως,   τὰ   δὲ  
ἀτόόνως,   καὶ   πρὸς   τούύτοις   ἔτι   τὰ   µμὲν  
σφοδρῶς,  τὰ  δ’  ἀµμυδρῶς.  Εὔτονον  µμὲν  οὖν  
γυµμνάάσιον   ὀνοµμάάζω   τὸ   βιαίίως   ἄνευ  
τάάχους   διαπονοῦν,   σφοδρὸν   δὲ   τὸ   βιαίίως  
τε   καὶ   σὺν   τάάχει·∙   βιαίίως   δὲ   ἢ   ῥωµμαλέέως  
λέέγειν   οὐ   διοίίσει.   Τὸ   µμὲν   οὖν   σκάάπτειν  
εὔτονόόν   τε   καὶ   ῥωµμαλέέον   ἐστίίν,   οὕτω   δὲ  
καὶ   τὸ   τέέταρρας   ἵππους   ἅµμα   κατέέχειν  
ἠνίίαις  εὔτονον  µμὲν  ἱκανῶς  γυµμνάάσιον,  οὐ  
µμὴν  ὠκύύ  γε.  Κατὰ  δὲ  τὸν  αὐτὸν  τρόόπον  εἴ  
τις   ἀράάµμενος   ὁτιοῦν   µμέέγιστον   φορτίίον   ἢ  
µμέένοι  κατὰ  χώώραν  ἢ  προϐαίίνοι  σµμικρὰ  καὶ  

   Mais   il   est   temps   désormais   d’en   venir   aux  
particularités   de   chaque   exercice,   en   commençant  
donc  par   indiquer   que,   de   ce  point  de   vue  précis,   il  
existe   beaucoup  de  différences.   En   effet,   chacun  des  
exercices  privilégie   le   travail  d’une  partie  différente,  
les   uns   sont   effectués   avec   des   parties   qui   restent  
inactives  tandis  que  les  autres  le  sont  avec  des  parties  
dont   les   mouvements   sont   très   vifs,   les   uns   sont  
vigoureux   tandis   les   autres   sont   sans   vigueur,   et   en  
outre   les   uns   sont   violents   tandis   que   les   autres   se  
font  sans  grande  ardeur.  J’appelle  exercice  vigoureux  
le   fait   de   travailler   avec   force   et   sans   rapidité,   et  
exercice   violent   le   fait   de   travailler   avec   force   et  
rapidité.   Dire   avec   force   ou   avec   robustesse   ne   fera  
aucune   différence.   Le   fait   de   creuser   est   donc  
vigoureux   et   robuste,   et,   de   même   aussi,   le   fait   de  
retenir   quatre   chevaux   en   même   temps   avec   des  
rênes   est   un   exercice   assez   vigoureux,   mais  
assurément  pas  vif.   Et   de   la  même   façon,   se  charger  
d’un   très   gros   fardeau,   quel   qu’il   soit,   et   rester   sur  

                                                
932  Sur  la  question  de  l’ensoleillement  dans  la  médecine  du  sport  moderne,  voir  Bazex  2008  p.  21  et  p.  43-‐‑49.  Voir  

aussi  Boyer   1946,  qui   se   réfère  notamment  à   l’antiquité.  L’auteur   (p.   1)   rappelle   en   effet  que   les   spécialistes  du  
sport  sont  divisés  sur  la  question  des  bienfaits  et  des  méfaits  du  soleil,  «  connus,  dit-‐‑il,  depuis  fort  longtemps  »  ;  
faisant  allusion  au  culte  d’Hélios,  d’Asclépios  et  d’Apollon,   il  écrit  :  «  Cette  discussion  est  d’ailleurs  de  tous   les  
temps.  Les  anciens  n’adoraient-‐‑ils  pas  le  soleil  comme  un  Dieu  ?  et  les  prêtres  d’Asclépios  ne  prétendaient-‐‑ils  pas  
que   le  Dieu   de   la   Lumière   transformait   en   rayons   de  maladie   ou   de  mort   les   rayons   du   soleil  ?  »   Cependant,  
aucune  référence  précise  n’est   faite  à  la  médecine  antique.  Viennent  ensuite  des  développements  sur  l’action  du  
soleil   sur   l’organisme   (p.   10-‐‑24),   sur   les   accidents   de   l’ensoleillement   depuis   le   simple   coup   de   soleil   jusqu’à  
l’insolation   (p.   25-‐‑34),   sur   les   techniques   d’ensoleillement   (P.   35-‐‑45)   et   enfin   sur   les   indications   et   contre-‐‑
indications  de  l’ensoleillement  selon  l’âge  du  sportif  (p.  46-‐‑58).  Sur  ce  sujet,  voir  aussi  

933  De  sanitate  tuenda  II  9-‐‑10  (K.  VI  139,  9  -‐‑  146,  9  =  CMG  5.4.2  p.  62-‐‑65).  
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οἱ   ἀνάάντεις  περίίπατοι   τούύτου   τοῦ  γέένους  
εἰσίίν.   Ἀναφέέρεται   γοῦν   καὶ  
ἀναϐαστάάζεται   κατ’   αὐτοὺς   ὑπὸ   τῶν  
πρώώτων  κινουµμέένων  ὀργάάνων  ἅπαντα  τὰ  
λοιπὰ   µμόόρια   τοῦ   σώώµματος,   ὥσπερ   τι  
φορτίίον.   Οὕτω   δὲ   καὶ   ὅστις   ἀναρριχᾶται  
διὰ   σχοινίίου,   καθάάπερ   ἐν   παλαίίστρᾳ  
γυµμνάάζουσι   τοὺς   παῖδας   εἰς   εὐτονίίαν  
παρασκευάάζοντες.  Ὡσαύύτως   δὲ   καὶ   ὅστις  
ἢ   σχοινίίου   λαϐόόµμενος   ἤ   τινος   ὑψηλοῦ  
ξύύλου   µμέέχρι   πλείίστου   κατέέχει  
κρεµμάάµμενος   ἐξ   αὐτοῦ,   ῥωµμαλέέον   µμέέν   τι  
καὶ   ἰσχυρὸν   γυµμνάάζεται   γυµμνάάσιον,   οὐ  
µμὴν   ὠκύύ   γε,   καὶ   ὅστις   προτείίνας   ἢ  
ἀνατείίνας   τὼ   χεῖρε   πὺξ   ἔχων   ἀτρεµμίίζει  
µμέέχρι   πλείίστου.   Εἰ   δὲ   παραστήήσας   τινὰ  
κελεύύει   καθέέλκειν   κάάτω   τὼ   χεῖρε,   µμὴ  
ἐνδιδοὺς   αὐτόός,   ἔτι   δὴ   µμᾶλλον   οὗτος   εἰς  
εὐρωστίίαν  παρασκευάάζει  τούύς  τε  µμῦς  καὶ  
τὰ   νεῦρα·∙   τούύτων   γὰρ   ἴδια   τὰ   τοιαῦτα  
µμάάλιστα  σύύµμπαντα  γυµμνάάσια·∙  πολὺ  δὲ  δὴ  
µμᾶλλον,   εἴ   τι   βάάρος   ταῖς   χερσὶν   ἄκραις  
περιλαϐὼν  ἑκατέέραις  καταµμόόνας,  οἷοίίπερ  
οἱ   κατὰ   παλαίίστραν   εἰσὶν   ἁλτῆρες,  
ἀτρέέµμας   ἔχει   προτείίνας   ἢ   ἀνατείίνας  
αὐτάάς.   Εἰ   δὲ   δὴ   καὶ   κελεύύσειε   τινι  
καθέέλκειν  τε  καὶ  κάάµμπτειν  βιαίίως,  ἑαυτὸν  
ἀκίίνητόόν   τε   καὶ   ἄκαµμπτον   οὐ   ταῖς   χερσὶ  
µμόόνον,  ἀλλὰ  καὶ  τοῖς  σκέέλεσι  καὶ  τῇ  ῥάάχει  
διαφυλάάττων,   οὐ   σµμικρὸν   γυµμνάάσεται  
γυµμνάάσιον   εἰς   εὐτονίίαν   ὀργάάνων.   Οὕτω  
τοι   λόόγος   ἔχει   κἀκεῖνον   τὸν   Μίίλωνα  
γυµμνάάζειν   ἑαυτόόν,   ἐνίίοτε   µμὲν  
ἀποσαλεῦσαίί   τε   καὶ   µμετακινῆσαι   τῆς  
ἕδρας   ἐπιτρέέποντα   τῷ   βουλοµμέένῳ   (ἀλλὰ  
τοῦτο   µμὲν   σκελῶν   ἂν   εἴη   µμάάλιστα  
γυµμνάάσιον),   ἐνίίοτε   δέέ,   εἰ   τὰς   χεῖρας  
γυµμνάάζειν  βούύλοιτο,  τὴν  πυγµμὴν  διαλύύειν  
κελεύύοντα·∙  αὖθις  δ’  ἄν,  ὥς  φασιν,  ἐν  ταῖν  
χεροῖν  ἔχων  ἢ  ῥοιὰν  ἢ  ἕτερόόν  τι  τοιοῦτον  
ἀφαιρεῖσθαι   τῷ   βουλοµμέένῳ   παρεῖχε.  
Ταυτὶ   µμὲν   οὖν   τὰ   γυµμνάάσια   µμεγίίστης  
ἰσχύύος  ἐπίίδειξίίν  τε  ἅµμα  καὶ  ἄσκησιν  ἔχει,  

place   ou   avancer   un   peu,   faire   des   promenades   où  
l’on   gravit   des   côtes,   sont   des   exercices   de   cette  
nature.   En   tout   cas,   ce   qui   est   sûr,   c’est   que,   lors  de  
ces  promenades,  par  l’effet  des  premiers  organes  mis  
en   mouvement,   toutes   les   autres   parties   du   corps  
sont  soutenues  et  soulevées,  comme  un  fardeau.  Et  il  
en  va  de  même  aussi  quand  on  grimpe  à  la  corde,  à  la  
manière   dont,   à   la   palestre,   on   exerce   les   enfants  
quand   on   les   prépare   à   la   vigueur.   Et,   pareillement  
aussi,   quand,   se   tenant   à  une   corde   ou   sur  un   tronc  
élevé,   on   s’efforce   d’y   rester   suspendu   le   plus  
longtemps  possible,   on   fait   un   exercice   quelque  peu  
robuste  et  puissant,  mais  assurément  pas  vif,  et   c’est  
aussi   le   cas   quand,   les   bras   tendus   vers   l’avant   ou  
vers   le   haut   et   les   mains   jointes,   on   demeure  
immobile  le  plus  longtemps  possible.  Et   si,  en  outre,  
mettant  quelqu’un  face  à  soi,  on  lui  ordonne  de  vous  
tirer  les  mains  vers  le  bas  sans  céder  lui-‐‑même,  alors  
davantage  encore  on  prépare  ses  muscles  et  ses  nerfs  
à  la  robustesse.  De  fait,  précisément  tous  les  exercices  
de   cette   nature   ont   cette   particularité,   et   l’effet   est  
même  beaucoup  plus  grand  si,  s’accrochant  un  poids  
au   bout   de   chacune   des   deux   mains,   comme   les  
haltères  de  la  palestre,  on  demeure  immobile  les  bras  
tendus   vers   l’avant   ou   vers   le   haut.   Et   même,   en  
outre,   si   jamais   l’homme   qui   s’exerce   ordonne   à  
quelqu’un  de   le   tirer  vers   le  bas  et  de   le   faire   fléchir  
avec   force,   et   qu’il   s’évertue   à   rester   immobile   et  
tendu   au   niveau   non   seulement   des   mains,   mais  
aussi   des   jambes   et   du   dos,   il   fera   un   exercice   non  
négligeable   pour   la   vigueur   de   ses   organes.   On  
raconte   que   c’est   précisément   ainsi   que   s’exerçait  
aussi   l’illustre   Milon,   qui   tantôt   confiait   à   tout  
volontaire   le  soin  de  l’arracher  de  sa  place  et  de   l’en  
déloger  (mais  ce  serait  certes  surtout  un  exercice  des  
jambes),  tantôt,  s’il  voulait  exercer  ses  mains,  invitait  
quelqu’un   à   lui   délier   le   poing934  ;   ou   encore,   à   ce  
qu’on  dit,  alors  qu’il   tenait  dans  ses  deux  mains  une  
grenade   ou  un  autre   objet   de  ce  genre,   il   demandait  
un   volontaire   pour   le   lui   arracher.   Ces   exercices  
supposent   donc   une   grande   démonstration   de   force  
ainsi   que   de   l’entraînement,   et   ils   exercent   aussi   la  
vigueur   des   parties   en   même   temps   qu’ils   la  

                                                                                                                                           
934  Peut-‐‑être  s’agit-‐‑il  de  délier  non  pas  seulement  le  poing  d’un  seul  membre,  mais  la  poignée  des  deux  mains  

jointes.  Dans  ce  cas,  on  exercerait  à  la  fois  la  force  des  deux  bras.  Sur  les  noms  expressifs  du  poing  en  grec,  voir  
Skoda  1983-‐‑1984.  

935  Dans  le  génitif  absolu  ὀρθῶν  ἑστώώτων,  le  parfait  du  verbe  ἵστηµμι  exprime  le  résultat  permanent  de  l’action  
qui  a  consisté  à  se  placer  debout. 

936  Le  nom  féminin  εὐτονίία,  employé  avec  une  préposition  directionnelle  εἰς  ou  πρόός,  désigne  l’état  de  vigueur  
vers   lequel   on   tend,   tandis   que   le   masculin   τόόνος,   employé   comme   objet   direct   à   l’accusatif   après   les   verbes  
ἀσκέέω  et  γυµμνάάζω,  semble  plutôt  désigner  la  qualité  vigoureuse  qui  est  mise  à  l’épreuve  lors  de  l’exercice. 
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τόόνον  δὲ  µμορίίων  γυµμνάάζει  τε  καὶ  ῥώώννυσι  
κἀπειδὰν   ἤτοι   διαλαϐὼν   ἕτερόόν   τινα  
µμέέσον   ἢ   διαληφθεὶς   αὐτὸς  
ἐπηλλαγµμέένων   πρὸς   ἀλλήήλας   τῶν  
χεῖρων   τε   καὶ   τῶν   δακτύύλων   ἤτοι   τῷ  
κρατουµμέένῳ   προστάάξῃ   διαλύύειν   ἢ   αὐτὸς  
λύύῃ   τοῦ   κρατοῦντος·∙   οὕτω   δὲ   κἀπειδάάν,  
ἑτέέρου   προνεύύσαντος   ἐκ   πλαγίίων   αὐτῷ  
προσελθὼν   ἐν   κύύκλῳ   τοῖς   λαγόόσι  
περιϐαλὼν   τὰς   χεῖρας,   ὥσπερ   γέέ   τι  
φορτίίον   ἀράάµμενος   ἀναφέέρῃ   τε   ἅµμα   καὶ  
περιφέέρῃ   τὸν   ἀρθέέντα,   καὶ   µμᾶλλον   εἰ  
ἐπινεύύοι   τε   καὶ   ἀνανεύύοι   βαστάάζων·∙   ὧδε  
γὰρ  ἂν  ἀκριϐῶς  τις  ἅπασαν  τὴν  ῥάάχιν  εἰς  
ῥώώµμην  παρασκευάάσειεν.  Οὕτω  δὲ  καὶ  ὅσοι  
τὰ  στέέρνα  πρὸς  ἀλλήήλους  ἀπερεισάάµμενοι  
βιαίίως  ὠθοῦσιν  εἰς  τοὐπίίσω  καὶ  ὅσοι  τῶν  
αὐχέένων   ἐκκρεµμάάµμενοι   κατασπῶσιν,   εἰς  
εὐτονίίαν  παρασκευάάζουσιν.  Ἀλλὰ  τὰ  µμὲν  
τοιαῦτα  καὶ  χωρὶς  παλαίίστρας  ἢ  βαθείίας  
κόόνεως   δύύναται   γίίνεσθαι   καθ’   ὁτιοῦν  
χωρίίον  ἐπίίκροτον  ὀρθῶν  ἑστώώτων·∙  ὅσα  δὲ  
παλαίίοντες   εἰς   ἀλλήήλους   δρῶσιν  
ἀσκοῦντες   τὸν   τόόνον,   ἤτοι   κόόνεως  
βαθείίας   ἢ  παλαίίστρας   δεῖται.  Ἔστι   δὲ   τὰ  
τοιαῦτα·∙   περιπλέέξαντες   τοῖς   ἑαυτοῦ   δύύο  
σκέέλεσι   τὸ   ἕτερον   σκέέλος   τοῦ  
προσπαλαίίοντος,   ἔπειθ’   ἅψαντες   πρὸς  
ἀλλήήλας   τὼ   χεῖρε,   τὴν   µμὲν   ἐπὶ   τὸν  
αὐχέένα   βιαίίως   ἐρείίδειν,   ἥτις   ἂν   ᾖ   κατ’  
εὐθὺ   τοῦ   κατειληµμµμέένου   σκέέλους,   τὴν   δ’  
ἑτέέραν   ἐπὶ   τὸν   βραχίίονα.   Δύύναιτο   δ’   ἂν  
καὶ   περὶ   τὴν   κεφαλὴν   ἄκραν   τὸ   ἅµμµμα  
περιθεὶς   ἀνακλᾶν   εἰς   τοὐπίίσω  
βιαζόόµμενος.  Τὰ  τοιαῦτα  γὰρ  παλαίίσµματα  
πρὸς  εὐτονίίαν  ἑκάάτερον  τῶν  παλαιόόντων  
ἀσκεῖ,  καθάάπερ  γε  καὶ  ὅσα  ζώώσαντος  τοῖς  
σκέέλεσι  θατέέρου  τὸ  ἕτερον  ἢ  κατ’  ἀµμφοῖν  
ἄµμφω   καθέέντος   γίίνεται.   Καὶ   γὰρ   ταῦτ’  
ἀµμφόότερα   εἰς   ῥώώµμην   παρασκευάάζει…  
Μυρίία   δὲ   ἕτερα   τοιαῦτα   κατὰ  
παλαίίστραν  ἐστὶν  εὔτονα  γυµμνάάσια,  περὶ  
ὧν   ἁπάάντων   τὴν   ἐµμπειρίίαν   τε   ἅµμα   καὶ  
τριϐὴν   ὁ   παιδοτρίίϐης   ἔχει,   ἕτερος   δέέ   τις  
ὢν   ὅδε   τοῦ   γυµμναστοῦ,   καθάάπερ   ὁ  
µμάάγειρος   τοῦ   ἰατροῦ.   Καίί   πως   ἔοικεν   αὖ  
καὶ   τοῦθ'ʹ   ἡµμῖν   ἥκειν   εἰς   σκέέµμµμα·∙   περὶ   οὗ  
λέέλεκται   µμὲν   ἤδη   καὶ   κατ'ʹ   ἐκεῖνο   τὸ  
βιϐλίίον,   ὃ   Θρασύύϐουλον   ἐπιγράάφοµμεν,  
εἰρήήσεται  δὲ  καὶ  νῦν  ὅσον  αὔταρκες  εἰς  τὰ  
παρόόντα,   πρόότερόόν   γε   διελθόόντων   ἡµμῶν  

renforcent  quand,  prenant  quelqu’un  d’autre  ou  bien  
étant  pris  soi-‐‑même  par  le  milieu  du  corps,  les  mains  
jointes  et   les  doigts  entrecroisés,  on  demande  à  celui  
que  l’on  maîtrise  de  se  délivrer  ou  bien  soi-‐‑même  on  
se   délivre   de   celui   qui   vous  maîtrise.   Et   il   en   va  de  
même   aussi   quand,   avec   un   partenaire   penché   en  
avant,   on   approche   par   le   côté,   on   jette   les   bras   en  
cercle  autour  de  ses   flancs  et,   exactement  comme  on  
se  charge  d’un  fardeau,  on  soulève  et  promène  celui  
dont   on   s’est   chargé,   et   l’on   travaillerait   davantage  
encore   si,   portant   ce   poids,   on   se   penchait   vers  
l’avant  et  vers  l’arrière  ;  car  ainsi,  avec  précision,  c’est  
la   totalité  du  dos  qu’on  préparerait  à   la   force.  Et,  de  
cette  manière  aussi,  tous  ceux  qui,  torse  contre  torse,  
poussent   fortement   leur   partenaire   vers   l’arrière   et  
tous   ceux  qui,   suspendus   au   cou  de   leur  partenaire,  
le   tirent   vers   le   bas,   se   préparent   à   la   vigueur.  Mais  
les  exercices  de  ce  genre  peuvent  aussi  être  effectués  
sans   palestre   ni   poussière   épaisse,   sur   toute   surface  
fortement   battue,   puisque   l’on   reste   debout935.   En  
revanche,   tous   les   exercices   que   l’on   fait   quand   on  
lutte   les   uns   contre   les   autres   en   exercant   sa  
vigueur936   nécessitent   une   poussière   épaisse   ou   une  
palestre.   Voici   en   quoi   ils   consistent  :   une   fois   que  
chacun  a  enlacé  avec  ses  deux  jambes  une  des  jambes  
de   son   adversaire  puis   réuni   ses  deux  mains,   il   doit  
presser   fortement   une   main   sur   le   cou   (celle  
précisément   qui   sera   juste   en   face   de   la   jambe  
enserrée)   et   l’autre   main   sur   le   bras   de   son  
partenaire.  Et  il  pourrait  aussi  lui  entourer  le  sommet  
de  la  tête  avec  le  nœud  de  ses  bras  et  le  courber  en  le  
pressant   vers   l’arrière.   De   fait,   les   combats   de   ce  
genre   exercent   chacun   des   lutteurs   à   la   vigueur,  
exactement  comme  le  font  aussi   les  exercices  où  l’on  
ceinture  avec  ses  jambes  une  jambe  de  son  partenaire  
ou  bien  où  l’on  fait  descendre  ses  deux  jambes  le  long  
des  deux  jambes  de  son  partenaire.  Et  de  fait,   l’un  et  
l’autre  de  ces  exercices  préparent  à  la  force.  Il  existe  à  
la   palestre   quantité   d’autres   exercices   vigoureux   de  
ce   genre   dont,   sans   exception,   le   pédotribe   a   en  
même   temps   l’expérience   et   la   pratique,   étant  
entendu  que  ce  dernier  est  quelqu’un  d’autre  que   le  
programmateur  sportif,  de  même  que  le  cuisinier  est  
quelqu’un  d’autre  que  le  médecin.  Voilà  en  revanche,  
me  semble-‐‑t-‐‑il,  un  problème  que  d’une  certaine  façon  
nous   avons   déjà   examiné   puisqu’il   en   a   déjà   été  
question   dans   le   livre   que   nous   avons   intitulé  
Thrasybule  ;  cependant,   ici  aussi  nous  le  traiterons  de  
façon   suffisamment   développée   pour   la  matière   qui  
nous   occupe   actuellement,   du   moins   une   fois   que  
nous   aurons   exposé   jusqu’au   bout   les   différentes  
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τὰς   τῶν   γυµμνασίίων   διαφοράάς.   Ὅσα   µμὲν  
οὖν  εὔτονα,  καὶ  δὴ  λέέλεκται.  
Μεταϐαίίνειν  δὲ  ἤδη  καιρὸς  ἐπὶ  τὰ  ταχέέα  

χωρὶς   εὐτονίίας   καὶ   βίίας.   Δρόόµμοι   δ'ʹ   εἰσὶ  
ταῦτα   καὶ   σκιοµμαχίίαι   καὶ   ἀκροχειρισµμοὶ  
καὶ  τὸ  διὰ  τοῦ  κωρύύκου  τε  καὶ  τῆς  σµμικρᾶς  
σφαίίρας   γυµμνάάσιον,   ὅταν   ἐκ   διεστώώτων  
τε  καὶ  διαθεόόντων  γίίνηται.  Τοιοῦτον  δέέ  τι  
καὶ   τὸ   ἐκπλεθρίίζειν   ἐστὶ   καὶ   τὸ  
πιτυλίίζειν.   Τὸ   µμὲν   ἐκπλεθρίίζειν   ἐστίίν,  
ἐπειδάάν  τις  ἐν  πλέέθρῳ  πρόόσω  τε  ἅµμα  καὶ  
ὀπίίσω   διαθέέων   ἐν   µμέέρει   πολλάάκις   ἐφ'ʹ  
ἑκάάτερα   χωρὶς   καµμπῆς   ἀφαιρῇ   τοῦ  
µμήήκους  ἑκάάστοτε  βραχὺ  καὶ  τελευτῶν  εἰς  
ἓν   καταστῇ   βῆµμα·∙   τὸ   δὲ   πιτυλίίζειν,  
ἐπειδὰν   ἐπ'ʹ   ἄκρων   τῶν   ποδῶν   βεϐηκὼς  
ἀνατείίνας  τὼ  χεῖρε  κινῇ  τάάχιστα,  τὴν  µμὲν  
ὀπίίσω  φέέρων,  τὴν   δὲ  πρόόσω.  Μάάλιστα   δὲ  
τοίίχῳ   προσιστάάµμενοι   γυµμνάάζονται   τοῦτο  
τὸ  γυµμνάάσιον,  ἵν'ʹ,  εἰ  καίί  ποτε  σφάάλλοιντο,  
προσαψάάµμενοι   τοῦ   τοίίχου   ῥᾳδίίως  
ὀρθῶνται·∙   καὶ   οὕτω   δὴ   γυµμναζοµμέένων  
λανθάάνει   τε   τὰ   σφάάλµματα   καὶ  
ἀσφαλέέστερον   γίίνεται   τὸ   γυµμνάάσιον.  
Ὠκεῖαι  δὲ  κινήήσεις  εἰσίίν,  οὐ  µμὴν  βίίαιοίί  γε,  
καὶ   ὅσαι   κατὰ   παλαίίστραν   ἐπιτελοῦνται  
κυλινδουµμέένων  ὀξέέως  µμεθ'ʹ  ἑτέέρων  τε   καὶ  
καταµμόόνας.   Ἐγχωρεῖ   δὲ   καὶ   ὀρθοὺς  
ἐνειλουµμέένους   τε   ἅµμα   καὶ  µμεταϐαλόόντας  
ἐν   τάάχει   τὸν   πέέλας   ὀξὺ   γυµμνάάσασθαι  
γυµμνάάσιον.   Ἐγχωρεῖ   δὲ   καὶ   διὰ   τῶν  
σκελῶν   µμόόνων   ὀρθὸν   ἐφ'ʹ   ἑνὸς   χωρίίου  
γυµμνάάσασθαι   γυµμνάάσιον   ὀξύύ,   πολλάάκις  
µμὲν   εἰς   τοὐπίίσω   µμόόνον   ἐφαλλόόµμενον,  
ἔστιν   ὅτε   δὲ   καὶ   εἰς   τούύµμπροσθεν  
ἀναφέέροντα   τῶν   σκελῶν   ἑκάάτερον   ἐν  
µμέέρει.   Καὶ   µμὲν   δὴ   καὶ   διὰ   τῶν   χειρῶν  
ἔστιν   ὀξὺ   γυµμνάάσιον   ὁµμοιόόρροπον  
γυµμνάάσασθαι   χωρὶς   τοῦ   κατέέχειν  
ἁλτῆρας,   ἐπισπεύύδοντα   τὰς   κινήήσεις  
αὐτῶν   εἰς   πυκνόότητάά   τε   ἅµμα   καὶ   τάάχος,  
εἴτε  πὺξ  ἐθέέλοι  τις  εἴτε  καὶ  χωρὶς  πυγµμῆς  
ἀνασείίειν  ἁπλῶς.  Τοιοῦτον  µμὲν   δήή   τι   καὶ  
τὸ   ταχὺ   γυµμνάάσιόόν   ἐστιν   ἐν   οἷς   εἴποµμεν  
εἴδεσιν  ἀφωρισµμέένον.    
Ἐπὶ  δὲ  τὸ  σφοδρὸν  ἰέέναι  καιρόός.  Ἔστι  δ'ʹ,  

ὡς  εἴρηται,  τοῦτο  σύύνθετον  ἐξ  εὐτόόνου  τε  
καὶ   ταχέέος.   Ὅσα   γὰρ   εὔτονα   τῶν  
γυµμνασίίων   εἴρηται,   τούύτοις   ἅπασιν   ὡς  
σφοδροῖς   ἄν   τις   χρῷτο,   ταχείίας   κινήήσεις  
προστιθείίς.   Οὐχ   ἥκιστα   δὲ   καὶ   τὰ   τοιάάδε  

variétés  d’exercices.  Le  sujet  des  exercices  vigoureux  
est  donc  traité  désormais.  
Dès   lors,   le   moment   est   venu   de   changer   de   sujet  

pour   en   venir   aux   exercices   vifs   dépourvus   de  
vigueur   et   de   violence.   Ce   sont   les   courses,   les  
combats  contre  un  adversaire  fictif,   les  combats  avec  
les   mains,   l’exercice   avec   le   sac   en   cuir   rempli   de  
graine  et  celui  avec  la  petite  balle  quand  il  est  fait  par  
des   joueurs   qui   se   tiennent   éloignés   les   uns   des  
autres  et  qui  font  la   course.  Et,  à  peu  près  du  même  
genre,   il   y   a   aussi   l’ekpléthrisme   et   le   pitylisme.  
L’ekpléthrisme,   c’est   quand   on   court   sur   un   plèthre  
alternativement   en   avant   et   en   arrière,   à   maintes  
reprises  dans  un  sens  puis  dans  l’autre,  sans  faire  de  
virage,   en   réduisant   un   peu   la   distance   à   chaque  
trajet   et   qu’on   finit   par   se   déplacer   d’un   seul   pas  ;  
quant   au   pitylisme,   c’est   quand   on   marche   sur   la  
pointe   des   pieds   en   levant   les   bras   dans   un  
mouvement   très   rapide   en   portant   une   main   vers  
l’arrière   et   l’autre   vers   l’avant.   Le   plus   souvent,   on  
fait  cet  exercice  à  proximité  d’un  mur,  pour,  en  cas  de  
dérapage,   se   redresser  en  prenant  appui   sur   le  mur.  
Et  donc  quand  on  s’exerce  ainsi,   les  faux  pas  se  font  
moins   sentir   et   l’exercice   devient   moins   périlleux.  
Comme  mouvements   vifs,   mais   non   violents,   il   y   a  
aussi   tous   ceux   qui   sont   accomplis   dans   la   palestre  
quand   on   fait   des   roulades   rapides   avec   d’autres  
partenaires  ou  séparément.  Et  il  est  possible  aussi  de  
faire   un   exercice   rapide   quand,   debout,   on  
s’enveloppe   en   même   temps   qu’on   change   vite   de  
place  avec  son  voisin.  Et  il  est  possible  aussi,  avec  les  
seules  jambes,  de  faire  un  exercice  rapide  en  position  
debout,   en   restant   sur   un   emplacement   unique  :   à  
maintes  reprises,  on  se  contente  de  sauter  en  arrière,  
et   parfois   aussi   alternativement   on   soulève   vers  
l’avant  l’une  et  l’autre  jambe.  Et  en  particulier,  aussi,  
avec   les   mains,   il   est   possible   de   faire   un   exercice  
rapide   en   faisant   un   mouvement   semblable   de  
balancier   sans   tenir   d’haltères,   en   augmentant   en  
même   temps   la   fréquence   et   la   vitesse   des  
mouvements,  que  l’on  veuille  agiter  les  bras  avec  les  
poings  fermés  ou  simplement  sans  les  poings  fermés.  
Voilà   donc   aussi   en   quoi   consiste   à   peu   près  
l’exercice  vif  quand  on  le  définit  en  catégories  comme  
nous  l’avons  annoncé.  
Mais  il  est  temps  d’en  venir  à  l’exercice  violent.  Ce  

dernier,   comme   il   a   été  dit,   est   la   combinaison  d’un  
exercice   vigoureux   et   rapide.   De   fait,   pour   rendre  
violents   tous   les  exercices  qu’on  a  dits  vigoureux,  tu  
leur   ajoutes   des   mouvements   rapides.   Comme  
exercices  violents  de  ce  genre,  il  y  a  surtout  le  fait  de  
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γυµμνάάσια   σφοδράά,   σκάάψαι   καὶ   δισκεῦσαι  
[καὶ   κινῆσαι]   καὶ   πηδῆσαι   συνεχῶς   ἄνευ  
τοῦ   διαναπαύύεσθαι.   Οὕτω   δὲ   καὶ   τὸ  
ἀκοντίίζειν   ὁτιοῦν   τῶν   βαρέέων   βελῶν  
συνείίροντα   τὴν   ἐνέέργειαν   ἢ   βαρέέσιν  
ὅπλοις   ἐσκεπασµμέένον   ἐνεργεῖν   ὀξέέως.  
Ἀµμέέλει  καὶ  οἱ  γυµμναζόόµμενοι  διάά  τινος  τῶν  
τοιούύτων  ἀναπαύύονται  κατὰ  βραχύύ.    
Καίί   σοι   καὶ   ἡ   κατὰ   τὸ   συνεχέές   τε   καὶ  

διαλεῖπον   γυµμνάάσιον   ἤδη   πως  
γινωσκέέσθω   διαφοράά.   Τὰ   γὰρ   εἰρηµμέένα  
νῦν   δὴ   πάάντα   διαλείίποντες   µμᾶλλον   εἰ  
χρείίαν   ἄγουσι,   καὶ   µμάάλισθ'ʹ   ὅσα   πόόνοι  
τινέές   εἰσι   καὶ   ἔργα,   µμὴ   µμόόνον   γυµμνάάσια,  
καθάάπερ   τὸ   ἐρέέσσειν   τε   καὶ   σκάάπτειν.  
Ὅσα   δ'ʹ   ἀσθενέέστερα   τῶν   γυµμνασίίων  
ἐστίίν,   ἄνευ   τοῦ   διαναπαύύεσθαι   γίίνεται  
µμᾶλλον,   ὥσπερ   ὁ   δόόλιχόός   τε   καὶ   αἱ  
ὁδοιπορίίαι.  

creuser,   de   lancer   le   disque,   de   bondir  
continuellement  sans  prendre  le  temps  de  se  reposer.  
Dans   ces   conditions,   il   y   a   aussi   le   fait   de   lancer  
n’importe   lequel   des   javelots   lourds   en   rassemblant  
son   énergie   ou   le   fait   de   s’activer   rapidement   en  
portant   des   armes   lourdes.   Effectivement,   ceux-‐‑là  
mêmes  qui  s’exercent  à  l’un  des  exercices  de  ce  genre  
font  rapidement  une  pause.    
Et  dès  lors,  tu  dois  aussi,  d’une  certaine  façon,  faire  

la   différence   entre   l’exercice   continu   et   l’exercice  
séquentiel.   En   effet,   tous   les   exercices   dont   il   a   été  
question  désormais  sont  plutôt  séquentiels  si  on  veut  
les   rendre  utiles,   surtout  ceux  qui   sont  des  peines  et  
des   travaux   et   non   pas   seulement   des   exercices,  
comme   le   fait   de   ramer   et   de   creuser.   Quant   aux  
exercices   qui   demandent   moins   de   force,   on   les  
accomplit   plutôt   sans  prendre   le   temps  de   faire  une  
pause,  comme  le  long  stade  et  les  marches.    

  
Galien  donne  d’abord  des  exemples  d’exercices  vigoureux  non  rapides.  Outre  le  fait  

de  creuser,  de  conduire  un  quadrige  ou  de  gravir  une  côte,  il  évoque  une  marche  où  
l’on  avance  lesté  ;  cet  exercice  fait  travailler  l’ensemble  des  parties  du  corps,  même  si,  
au   premier   abord,   il   semble   essentiellement   solliciter   les   bras   et   les   jambes,   qui  
assurent  respectivement  le  prise  en  charge  du  fardeau  et  le  déplacement.  De  ce  point  
de  vue,  un  tel  exercice  est  comparable  au  grimper  de  corde,  exercice  caractéristique  
de   la  palestre  permettant   aux   enfants  de   s’exercer   à   la   robustesse.  Dans   le   texte,   le  
sujet   des   verbes   γυµμνάάζουσι   et   παρασκευάάζοντες,   dont   les   enfants   sont  
compléments  d’objets,  n’est  pas   exprimé  ;   il   s’agit   sans   aucun  doute  de  pédotribes,  
chargés   d’encadrer   l’activité   des   enfants   dans   le   cadre   de   la   palestre,   ou   bien  
éventuellement   de  maîtres  de   gymnastique,  qui   recommandent   ce   type   d’exercices  
sans  pour  autant  en  assurer  eux-‐‑mêmes  la  surveillance.  
Viennent  ensuite  d’autres  exemples  d’exercice  vigoureux,  comme  rester  suspendu  

par  la  force  des  bras,  garder  les  bras  tedus  à  la  verticale  ou  à  l’horizontale,  ou  bien  se  
lester  les  bras  en  les  gardant  tendus  devant  soi  ;  le  poids  peut  alors  être  donné  par  un  
partenaire  qui   tire   son  binôme  vers   le  bas  ou  bien,   avec  beaucoup  plus  d’efficacité  
encore,   par   un   objet   comme   les   haltères   de   la   palestre.   Galien   n’explique   pas  
pourquoi  le  recours  à  un  accessoire  de  ce  genre  est  d’un  meilleur  effet  que  l’aide  d’un  
partenaire  ;  c’est  probablement  parce  que  la  force  exercée  par  l’objet  est  constante  et  
inerte  :  l’athlète  peut  donc  mobiliser  toute  sa  concentration  sur  son  endurance,  sans  
être  perturbé  par  les  variations  de  pression  ni  par  la  présence  d’un  rival.  
Dans  la  suite,  Galien  s’intéresse  à  d’autres  exercices  vigoureux  qui  se  pratiquent  en  

binôme.   Il  distingue   ceux  pour  qui  un   simple   sol   en   terre  battue   est   convenable   et  
ceux  qui  nécessitent   une  palestre.  Dans   le  premier   cas,   les   adversaires   sont   le  plus  
souvent  debout   sur   leurs   jambes.  Pour   le  partenaire   empoigné,   le  principal  objectif  
de   l’exercice  est  ainsi,   semble-‐‑t-‐‑il,  de  se  maintenir  dans  sa  position  ;   inversement,   il  
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peut  aussi  se  faire  ceinturer  par  son  partenaire  et  tâcher  de  se  délivrer  ;  transporter  le  
corps   de   l’autre   à   bout   de   bras   peut   aussi   s’avérer   utile,   tout   comme   les  
affrontements  torse  contre  torse  et  les  pressions  vers  le  bas.  Or,  une  chute  n’étant  pas  
exclue,  il  est  recommandé  de  pratiquer  ce  genre  d’exercice  sur  de  la  terre  battue,  afin  
d’amortir  un  choc  éventuel.  Quant  aux  véritables  exercices  de  lutte,  exprimés  par  les  
verbes   παλαίίω,   προσπαλαίίω,   et   par   le   nom   παλαίίσµματα,   ils   se   pratiquent  
essentiellement   au   sol,   puisque   les   deux   jambes   de   chaque   partenaire   ceinturent  
généralement   le   corps   de   l’adversaire,   qui   lui-‐‑même   se   trouve   au   ras   du   sol   ou   à  
même  le  sol  :  palestre  ou  poussière  épaisse  sont  donc  nécessaires  pour  éviter  que  les  
corps  ne  se  blessent.  Et  de  fait,  bien  loin  de  s’interrompre  quand  les  adversaires  sont  
à   terre,   le   combat  dure   jusqu’à   ce  que   l’un  des  deux   lutteurs   soit   immobilisé,   alors  
que,  dans  l’exercice  précédent,  la  manœuvre  devait  sans  doute  s’arrêter  dès  lors  que  
le  partenaire  empoigné  touchait  le  sol.    
Pour  ces  exercices  de  la  palestre,  Galien  rappelle  que  le  pédotribe  est  expérimenté,  

mais   qu’il   ne   vaut   pas   le   maître   de   gymnastique.   À   la   faveur   d’un   jeu   de   mot  
étymologique   fondé   sur   les   différents   sens   du   verbe   τρίίϐειν,   Galien   écrit   que   le  
παιδοτρίίϐης,  dont   la   fonction  première   est   de  masser   les   enfants   (παιδοτριϐεῖν),   a  
l’expérience  (τριϐὴν  ἔχει)  de  ces  exercices  de  palestre937.    
  
Puis  Galien  en  vient  aux  exercices  rapides  non  violents.  Parmi  eux,  il  y  a  les  courses,  

les  combats   contre  un  adversaire   fictif   (σκιοµμαχίίαι)  ou  bien  avec   le  seul  usage  des  
mains,  l’exercice  avec  le  sac  de  cuir  (κώώρυκος)  ou  la  petite  balle  (σµμικρὰ  σφαῖρα)  ;  il  
s’agit  de   jeux  d’équipe  pratiqués  manifestement  sur  un  assez  grand  terrain,  où  l’on  
doit   transporter   l’accessoire   le   plus   vite   possible   dans   une   zone   prédéfinie.  Galien  
explique   également   en   quoi   consiste   l’ekpléthrisme   et   le   pitylisme,   qui   sont  
respectivement   un   exercice   de   course   avant   et   arrière   sur   une   distance   de   plus   en  
plus  réduite  et  un   jeu  d’équilibre  cadencé  généralement  pratiqué  près  d’un  mur  en  
cas   de   vacillement938.  Mais   il   existe   aussi   des   exercices   de   roulades   rapides   qui   se  
pratiquent   à   la   palestre,   seul   ou   à   plusieurs.   Il   est   difficile   de   se   représenter   cette  
pratique  avec  précision  :   il  peut  s’agir  de  roulades  avant,  comme  on  les  pratique  au  
sol  en  gymnastique,  ou  bien  de  roulades  latérales,  comparables  au  déplacement  d’un  
cylindre.  La   première   hypothèse   est   assez   peu   compatible   avec   l’idée   de   vitesse   et  
semble   mal   adaptée   à   un   travail   de   groupe  :   on   s’approcherait   davantage   de  
techniques   acrobatiques   où   les   partenaires   enchaînent   des   galipettes   pour   créer   un  
vif   effet   de   circularité.   La   seconde   hypothèse   est   plus   satisfaisante  :   les   individus  
allongés  au  sol,  parallèles  les  uns  aux  autres,  se  déplacent  en  roulant  d’un  côté  ou  de  

                                                
937  Pour  un  même  jeu  de  mot,  voir  aussi  τρίίϐων  en  Pro  puero  epileptico  consilium  3  (Κ.  XI  363,  9-‐‑15)  :  «  Il  faut  donc  

que  le  pédotribe  soit  non  seulement  sensé,  mais  aussi  qu’il  ait  une  longue  expérience  de  l’exercice  modéré,  pour  
qu’il   ne   fasse   pas   cesser   l’exercice   plus   vite   qu’il   ne   faut,   craignant   l’épuisement   qui   s’ensuivra,   et   pour   que,  
désirant   chauffer   et   vider   tout   le   superflu,   il   ne   s’attache   pas   à   jeter   l’enfant   dans   l’épuisement.  »   (Οὐ   µμόόνον  
τοίίνυν   φρόόνιµμον   ἀλλὰ   καὶ   τρίίϐωνα   µμετρίίου   γυµμνασίίου   εἶναι   χρὴ   τὸν   παιδοτρίίϐην,   ὡς   µμήήτε   θᾶττον   τοῦ  
δέέοντος   καταπαύύοι   δεδιὼς   τὸν   ἀκολουθήήσοντα   κάάµματον   µμήήτε   θερµμῆναι   καὶ   κενῶσαι   τελέέως   ἅπαν   τὸ  
περιττὸν  ὀριγνώώµμενος  ἐφάάψαιτο  τῷ  κόόπῷ  περιϐάάλλειν  τὸν  παῖδα.)  Sur  ce  point,  voir  Introduction  1.4.2.2.  

938  Voir  Visa-‐‑Ondarçuhu  1999  p.  262.  
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l’autre,  obéissant  par  exemple  aux  consignes  d’un  entraîneur  qui  fait  varier  le  sens  de  
déplacement   de   façon   imprévisible   afin   de   faire   travailler   les   réflexes   des   sportifs.  
L’image  des   athlètes  qui   se  roulent  dans   la  poussière   se   retrouve  dans  un   contexte  
critique  en  Thrasybule  37  et  en  Protreptique  XIII  4  quand  Galien  dit  des  athlètes  qu’ils  
passent   leur   temps   dans   la   poussière   comme  des   animaux939.  On  peut   encore   faire  
des   exercices   rapides   en  binôme,   en   embrassant   son   partenaire   et   en   changeant  de  
place  avec  lui,  ou  bien  seul,  en  faisant  des  sauts  arrière  combinés  avec  des  battements  
de  jambes  ou  encore  des  mouvements  de  bras  en  balancier  de  plus  en  plus  vifs.  
Puis   Galien   en   vient   aux   exercices   violents,   qui   sont   donc   à   la   fois   vigoureux   et  

rapides.   Il   est  possible   alors  de  pratiquer   les   exercices  vigoureux  en  augmentant   la  
vitesse   d’exécution940  ;   mais   Galien   donne   aussi   quelques   exemples   d’exercices  
spécifiques,   comme   le   fait   de   creuser,   le   lancer   de   disque   et   de   javelot   lourds,   les  
exercices  de  sauts  répétés  ou  encore  les  manœuvres  en  armes  lourdes.  
Galien   distingue   enfin   les   exercices   les   plus   vigoureux   et   les   plus   fortifiants,  

ponctués   de   pauses   régulières   pour   l’apothérapie,   et   les   exercices   d’endurance,   où  
l’on   ne   s’arrête   pas.   Dans   le   second   cas,   il   s’agit   essentiellement   de   courses   et   de  
marches  sur  longue  distance.  
Parmi  tous  ces  exercices  particuliers,  nombreux  sont  ceux  qui  ont  traversé  les  siècles  

et  qui  se  pratiquent  encore  de  nos  jours.  On  peut  regretter  que  le  traité  d’Hygiène  ne  
donne  pas  davantage  d’exemples  similaires  qui  nous  renseignent  précisément  sur  la  
singularité  technique  des  sportifs  antiques.    
  
Galien,  quant  à   lui,   se   félicite  de   la  concision  de  son  exposé,  qui  contraste  avec   la  

longueur  démesurée  des   traités  de  gymnastique  rédigés  par  Théon.  De  même  qu’il  
trouve  légitime  la  brièveté  de  ses  développements  sur  l’apothérapie,  il  se  justifie  sans  
peine  son  choix  de  brièveté  pour  les  exercices  sportifs941  :  

  
Οὕτω   δὲ   καὶ   κατὰ   τὸ   δεύύτερον   βιϐλίίον  

ἐξῆν  δήήπου  κἀµμοὶ  τὰ  κατὰ  µμέέρος  ἅπαντα  
γυµμνάάσια   διηγουµμέένῳ   µμηκῦναι   τὸν  
λόόγον,   ὥσπερ   ἄλλοι   τέέ   τινες   ἐποίίησαν   ὅ  
τε   κάάλλιστα   µμεταχειρισάάµμενος   ὅλην   τὴν  
πραγµματείίαν   <Θέέων>   ὁ   Ἀλεξανδρεύύς·∙  
τέέτταρα   γὰρ   οὗτος   ἔγραψε   βιϐλίία   περὶ  
τῶν   κατὰ   µμέέρος   γυµμνασίίων,   ἃ   πάάντα  
κἀµμοὶ  λέέγειν  ἐξῆν  ἄµμεινόόν  γε  ἑρµμηνεύύειν  
ἐκείίνου  δυναµμέένῳ  καὶ  προσέέτι  καὶ  ἄλλων  

   Et   de   la   même   façon   aussi,   dans   mon   deuxième  
livre,   il   m’était   possible,   je   suppose,   à   moi   aussi,  
d’allonger   mon   discours   en   exposant   toutes   les  
formes   particulières   d’exercices   physiques,   comme  
d’autres   l’ont   fait,   et   notamment   Théon  
l’Alexandrin,  qui  mieux  que  personne  s’est  emparé  
de  tout  le  sujet942  ;  ce  sont  en  effet  quatre  livres  qu’il  
a  composés  à  propos  des  exercices  particuliers,  que,  
tous   sans   exception,   j’aurais   pu  moi   aussi   citer,   en  
étant   capable   de   les   commenter   sans   doute   mieux  

                                                
939  Voir  I.C.1.a.  
940  Voir  en  effet  De  differentia  pulsuum   III  5   (K.  VIII  669,  2-‐‑5),  où  Galien  évoque  les  exercices  de   lutte  violents  :  

«  Chez  les  Grecs,  la  notion  de  violence  est  toujours  dite  en  vertu  d’une  énergie  à  la  fois  robuste  et  rapide  ;  en  effet,  
on  appelle  manœuvres  de  luttes  violentes  celles  qui  se  produisent  à  la  fois  avec  intensité  et  rapidité.  »  (Παρὰ  τοῖς  
Ἕλλησι  τὸ  τῆς  σφοδρόότητος  ὄνοµμα  κατ'ʹ  ἐνεργείίας  ἀεὶ  λεγόόµμενον  ἰσχυρᾶς  τε  ἅµμα  καὶ  ταχείίας·∙  παλαίίσµματάά  
τε   γὰρ   ὀνοµμάάζεται   σφοδρὰ   τὰ   µμετὰ   συντονίίας   τε   ἅµμα   καὶ   τάάχους   γινόόµμενα.)   Sur   l’ensemble   de   ce  
développement,  voir  I.C.1.c.  

941  De  sanitate  tuenda  III  3  (K.  VI  182,  2-‐‑13  =  CMG  5.4.2  p.  80).  
942  Ou  "ʺqui  s’est  engagé  dans  la  confection  de  tout  un  traité"ʺ  selon  le  sens  que  l’on  donne  à  πραγµματείία.    
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πολλῶν   µμνηµμονεύύειν   γυµμνασίίων   ἔργοις  
κοινῶν.  Ἐκεῖνος  µμὲν  γὰρ  ὡς  ἂν   ἀθλητὰς  
µμάάλιστα  γυµμνάάζειν  ἔργον  πεποιηµμέένος  ἐν  
τοῖς   ἐπ'ʹ   ἐκείίνων   ἐπλεόόνασε   γυµμνασίίοις,  
ἔξεστι  δὲ  τῷ  βουλοµμέένῳ  περὶ  πάάντων  τῶν  
κατὰ   πάάσας   τὰς   τέέχνας   διεξέέρχεσθαι.  
Ταῦτα   µμὲν   οὖν   µμοι   λελέέχθω   πρὸς   τοὺς  
ἀγανακτήήσοντας   τῷ   µμήήκει   τῆς  
πραγµματείίας.    

que   lui,   sans   compter   que   je   pouvais   en   outre   en  
mentionner   beaucoup   d’autres   communs   avec   les  
travaux.   Ce   dernier,   en   effet,   comme   s’il   s’était  
donné   pour   tâche   d’exercer   des   athlètes,   s’est  
montré  démesurément  prolixe  dans  l’évocation  des  
exercices   adaptés   à   leur   cas,   mais   il   est   possible   à  
qui  le  veut  de  faire  un  exposé  détaillé  sur  toutes  les  
manifestations  dans  tous  les  arts.  Voilà  donc  qui  est  
dit   pour   répondre   à   ceux   qui   s’indigneront   de   la  
taille  de  mon  traité.    

  
Galien   justifie   avec   une   certaine   fermeté   la   brièveté   de   son   développement  

consacré   aux   exercices   particuliers.   Inversement,   Théon   fait   l’objet   d’une   critique  
plus   développée   et   particulièrement   acerbe.  Cet   individu   se   voit   reprocher   d’avoir  
écrit  un  gigantesque  traité  de  gymnastique  dédiés  aux  exercices  particuliers.  Par  une  
antiphrase,   Galien   feint   de   trouver   dans   son   ouvrage   un   travail   d’excellence  
(κάάλλιστα),  auquel  il  ne  reconnaît  en  vérité  que  peu  de  vertus.  Tout  d’abord,  à  cause  
de   son   sujet   même,   ce   traité   est   trop   long,   comme   le   laisse   entendre   plusieurs  
passages  :   la   formule   ὅλην   τὴν   πραγµματείίαν  souligne   le   caractère   totalitaire   de  
l’entreprise  de  Théon  ;   le  nombre  τέέτταρα,  mis  en  tête  de  phrase  dans  une  position  
quasiment   attributive,   confère   aux   livres   de   l’Alexandrin   des   dimensions   pour   le  
moins   inquiétantes.   Pourtant,   si   long   soit-‐‑il,   le   travail  de   Théon   est   jugé   imparfait.  
Avec   un   certain   mordant,   Galien   prétend   en   effet   être   en   mesure   non   seulement  
d’égaler,  mais  même  de  surpasser   le   travail  colossal  de  son  adversaire,  alors  même  
qu’il   n’est   probablement   pas   la   personne   la   plus   compétente   pour   ce   genre  
d’entreprise  consacrée  aux  exercices  particuliers.  L’emploi  adverbial  de  καίί,  en  crase  
avec   le   pronom   ἐµμοίί,   souligne   l’incongruité   de   cette   capacité   alors   que   le   pronom  
πάάντα  vient  d’en  rappeler  la  visée  totalitaire.  Ainsi,  la  supériorité  de  Galien  tiendrait  
au   fait   qu’il   serait   capable   de   citer   et   de   commenter   avec   plus   de   pertinence   les  
mêmes  exercices  que  Théon,  mais  encore  qu’il  serait  en  mesure  de  décrire  davantage  
d’exercices  que  ce  dernier  en  allant  puiser  dans  la  catégorie  des  ἔργοι  étonnamment  
négligée  par  Théon.    

Et  de  fait,  poursuit  Galien,  Théon,  qui  est  mis  à  distance  avec  mépris  au  moyen  du  
pronom   ἐκεῖνος,   donne   le   sentiment   d’avoir   voulu   produire   un   livre   destiné   à  
l’entraînement   des   seuls   athlètes   professionnels,   en   méprisant   donc   le   groupe   des  
travailleurs  manuels,  ainsi  que  la  foule  des  sportifs  amateurs,  qui  sont  pourtant  eux  
aussi  concernés  par  la  pratique  des  exercices  physiques.    

Ancien   athlète,   Théon   aurait  même   bien   du  mal   à   se   défaire   de   son   passé,   qui  
semble,   pour   ainsi   dire,   le   rattraper   jusque   dans   sa   nouvelle   profession  :   en   effet,  
l’emploi   du   verbe   ἐπλεόόνασε,   qui   désigne   ici   des   épanchements   verbaux,   fait  
étrangement   écho   aux   excès   en   tout   genre   communément   associés   à   l’activité  
athlétique  ;   la   demesure   de   l’œuvre   écrite   de   Théon   serait   donc   la   transcription  
livresque   de   sa   pléthore   passée   et   de   celle   qu’il   impose   désormais   à   ses   propres  
patients.   Avant   de   conclure,   Galien   ridiculise   une   dernière   fois   les   ambitions   de  
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Théon,  qui  sont  finalement  mises  à  la  portée  de  tout  individu  désireux  de  mener  un  
telle   entreprise   pour   les   arts   de   son   choix.   La   présence   appuyée   des   pronoms  
πάάντων  et  πάάσας  vient  une  dernière  fois  stigmatiser  le  totalitarisme  de  Théon,  dont  
le  labeur  démesuré,  à  la  faveur  d’un  ultime  paradoxe,  se  trouve  réduit  in  extremis  aux  
proportions  d’un  travail  accessible  à  tous.    
  

Il   n’est   pas   inutile   de   lire   aussi   le   premier   chapitre   du   troisième   livre   du   traité  
d’Hygiène,   dans   lequel   Galien   résume   les   deux   premiers   livres   de   son   ouvrage   en  
soulignant  la  nécessité  de  donner  des  indications  générales  ponctuées,  le  cas  échéant,  
de  quelques  exemples  particuliers943  :    

  
Τῶν   γραψάάντων  ὑγιεινὰς  πραγµματείίας  

ἰατρῶν   τε   καὶ   γυµμναστῶν   ἔνιοι   µμὲν  
ἅπασιν   ἀνθρώώποις   κοινάάς   τινας  
ὑποθήήκας   ἐποιήήσαντο,  µμηδὲν  νοήήσαντες  
ὅλως  ὑπὲρ  τῆς  κατ'ʹ  εἶδος  ἐν  τοῖς  σώώµμασιν  
ἡµμῶν  διαφορᾶς·∙  ἔνιοι  δ'ʹ,  ὅτι  µμὲν  οὐ  µμικρῷ  
τινι  διαφέέροµμεν  ἀλλήήλων,   ἐδήήλωσαν,  ὡς  
δ'ʹ   ἀδυνάάτου   ὄντος  ἁπάάσας   ἐπελθεῖν   τὰς  
διαφορὰς   ἑκόόντες   παρέέλιπον·∙   ὀλίίγοι   δέέ  
τινες   εἴδεσίί   τε   καὶ   γέένεσιν  
ἐπιχειρήήσαντες   ἀφορίίσασθαι   πλέέονα  
διήήµμαρτον   ὧν   κατώώρθωσαν.   Ἡµμεῖς   δὲ  
κατὰ   τὸ   πρῶτον   εὐθέέως   βιϐλίίον  
ἐδηλώώσαµμεν,  ὁπόόσα  τὰ  πάάντα  ἐστὶν  εἴδη  
τῶν   ἀνθρωπίίνων   σωµμάάτων,  
ἐπηγγειλάάµμεθάά   τε   καθ'ʹ   ἕκαστον   ἰδίίᾳ  
γράάφειν   ὑποθήήκας   ὑγιεινάάς.   Ἠρξάάµμεθα  
δ'ʹ   ἀπὸ   τοῦ   τὴν   κατασκευὴν   ἄµμεµμπτον  
ἔχοντος.   Ἐπεὶ   δὲ   καὶ   ὁ   τοιοῦτος  
ἄνθρωπος   ἐν   περιστάάσεσι   πραγµμάάτων  
ἐνίίοτε   γινόόµμενος   ἢ   ἑκὼν   ἢ   ἄκων  
ἐµμποδίίζεται   κατὰ   τὰ   προστάάγµματα   τῆς  
ὑγιεινῆς   τέέχνης   διαιτᾶσθαι,   κάάλλιον  
ἔδοξεν   ὑποθέέσθαι   πρῶτον   αὐτὸν  
ἐλεύύθερον   ἀκριϐῶς,   αὐτῇ   µμόόνον   τῇ   τοῦ  
σώώµματος   ὑγείίᾳ   σχολάάζοντα.   Ὅπως   µμὲν  
οὖν   ἀνατρέέφεσθαι   χρὴ   τὸν   τοιοῦτον  
ἄνθρωπον,  ὁ  πρῶτος  λόόγος  ἐδίίδαξε  µμέέχρι  
τῆς   τεσσαρεσκαιδεκαέέτιδος   ἡλικίίας  
ἐκτείίνας   αὐτοῦ   τὴν   ἐπιµμέέλειαν·∙   ὅπως   δ'ʹ  
ἀνδροῦσθαι,  διὰ  τοῦ  δευτέέρου  γράάµμµματος  
ἐδηλώώσαµμεν.   Ἐµμηκύύνθη   δ'ʹ   ὁ   λόόγος   εἰς  
κοινὰ   κεφάάλαια   τῆς   ὑγιεινῆς  
πραγµματείίας   ἀφικόόµμενος,   ὧν   χωρὶς   οὐχ  
οἷόόν   τ'ʹ   ἦν   οὐδὲ   περὶ   τῆς   ὑποκειµμέένης  
ἡλικίίας  τε  καὶ  φύύσεως  ἀκριϐῶς  διελθεῖν.    

   Parmi  les  médecins  programmateurs  sportifs  qui  
ont   écrit   des   traits   d’hygiène,   quelques-‐‑uns   ont  
formulé   des   préceptes   communs   à   tous   les  
hommes   en   ne   faisant   absolument   aucune  
considération   sur   la   différentes   sortes   de   corps  ;  
quelques   autres   ont   montré   que   nous   étions   très  
différents   les   uns   des   autres,   mais   ils   ont  
volontairement   négligé   d’expliquer   toutes   ces  
différences   sous   prétexte   que   c’était   impossible  ;  
d’autres,  peu  nombreux,  en  faisant  des  distinctions  
par   catégories   et   sous-‐‑catégories,   ont   davantage  
échoué   que   réussi.   Quant   à   nous,   dès   le   premier  
livre,  nous  avons  montré  combien  toutes  les  sortes  
de   corps   humains   étaient   nombreuses,   et   nous  
nous   sommes   engagés   à   écrire   les   préceptes   de  
santé  relatifs  à  chacune  en  particulier.  Nous  avons  
commencé   par   celui   dont   la   constitution   est  
irréprochable  ;  mais,  puisque  même  un  tel  homme,  
qui   se   trouve   parfois,   bon   gré   mal   gré,   dans   les  
vicissitudes   des   affaires,   est   empêché   de   vivre  
selon   les   préceptes   de   l'ʹhygiène,   il   m’a   paru  
préférable  de  le  supposer  d'ʹabord  strictement  libre,  
consacrant  son  temps  à  la  seule  santé  de  son  corps  
elle-‐‑même   ;   ainsi,   le   premier   livre   a   expliqué   la  
façon  dont  il  faut  élever  un  tel  homme  jusqu'ʹà  l'ʹâge  
de   quatorze   ans   ;   quant   à   la   façon   dont   il   doit  
devenir   adulte,   nous   l'ʹavons   montrée   dans   le  
deuxième   livre,  et   ce  discours  a  débouché   sur  des  
remarques   générales   qui   fondent   la   démarche  
hygiénique,   sans   lesquelles   il   ne   serait   même   pas  
possible   de   fournir   une   explication   précise   sur  
l'ʹâge  et  la  nature  en  question.    
En   effet,   nous   avons   énuméré   les   variétés   de  

frictions   et   d’exercices   physiques,   non   pas,   par  
Zeus  !   les   différences   particulières,   si   ce   n’est   en  
passant,   pour   donner   un   exemple   quand   cela  

                                                
943  De  sanitate  tuenda  III  1  (K.  VI  164,  1  -‐‑  167,  6  =  CMG  5.4.2  p.  73-‐‑74).  
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Ἁπάάσας   γὰρ   ἐξηριθµμησάάµμεθα   τάάς   τε  
τῶν   τρίίψεων   καὶ   τῶν   γυµμνασίίων  
διαφοράάς,  οὐ  µμὰ  Δίία  τὰς  κατὰ  µμέέρος,  ὅτι  
µμὴ   πάάρεργον   ἕνεκα   παραδείίγµματος   εἰς  
χρείίαν   ἐλθούύσας,   ἀλλὰ   τάάς   γε   ἐν   εἴδεσίί  
τε  καὶ  γέένεσιν  ἀφωρισµμέένας,  ἐν  µμὲν  ταῖς  
τρίίψεσι   τὴν   σκληρὰν   καὶ   τὴν   µμαλακὴν  
καὶ  πρὸ  τούύτων  γε  τὴν  σύύµμµμετρον  ἥντινα  
δύύναµμιν   ἔχουσιν   ἐξηγησάάµμενοι,  
προσθέέντες  δ'ʹ  αὐταῖς  τὰς  κατὰ  τὸ  ποσὸν  
διαφοράάς,   τρεῖς   οὔσας   καὶ   αὐτάάς,   εἶτα  
κατὰ   συζυγίίαν   ἐννέέα   τὰς   πάάσας  
ἐπιδείίξαντες,   ἑκάάστης   τε   τὴν   δύύναµμιν  
εἰπόόντες·∙   ἐν   δὲ   τοῖς  γυµμνασίίοις   τίίνα  µμὲν  
ὀξέέα  τε  καὶ  ταχέέα  προσαγορεύύοµμεν,  τίίνα  
δ'ʹ  ἀµμϐλέέα  τε  καὶ  βραδέέα,  καὶ  τίίνα  τούύτων  
µμέέσα   τε   καὶ   πρῶτα   κατάά   γε   τὴν   φύύσιν  
ὑπάάρχοντα   καὶ   περὶ   τῶν   εὐτόόνων   καὶ  
µμαλακῶν   καὶ   βαρέέων   δὴ   καὶ   κούύφων  
ὁµμοίίως,   ὅσα   τε   τούύτων   ἐστὶ   τὰ   µμέέσα  
διελθόόντες   ἐδείίξαµμεν,   ὡς   χρὴ   τὴν  
ἀρίίστην   κατασκευὴν   ἐν   ἅπασι   τοῖς  
µμετρίίοις  τε  καὶ  συµμµμέέτροις,  ἃ  δὴ  καὶ  µμέέσα  
τῶν   ἀµμέέτρων   ἐστίί,   διαιτᾶσθαι   κατάά   τε  
τρίίψεις   καὶ   γυµμνάάσια   καὶ   λουτρὰ   καὶ  
τροφὰς   ὅσα   τ'ʹ   ἄλλα   συµμπληροῖ   τὴν  
ὑγιεινὴν  δίίαιταν.    
Ὑπεσχόόµμεθα   δέέ,   καθάάπερ   ἐπὶ   τρίίψεώών  

τε   καὶ   γυµμνασίίων   ἐποιήήσαµμεν,   εἰς   εἴδη  
τινὰ   κοινὰ   τὴν   θεωρίίαν   ἀναγαγόόντες,  
ὥστε   εὐµμνηµμόόνευτόόν   τε   ἅµμα   καὶ  
µμεθοδικὴν   εἶναι   τὴν   διδασκαλίίαν,   οὕτω  
κἀπὶ   τῶν   ἄλλων   ἁπάάντων   ποιῆσαι·∙   καὶ  
πρῶτόόν   γε   περὶ   τῆς   καλουµμέένης  
ἀποθεραπείίας,   ἐπειδὴ   τοῖς   εἰρηµμέένοις  
ἔµμπροσθεν   ἐφεξῆς   ἐτέέτακτο·∙  
δηλώώσαντες   γάάρ,   εἰς   ὅσον   ἐπιτείίνειν   τε  
καὶ  παραύύξειν  χρὴ  τὰ  γυµμνάάσια  πρὸς  τὸ  
τέέλειον,   ὡς   ἐν   ὑγείίας   λόόγῳ,   ἀκολουθεῖν  
ἔφαµμεν   αὐτοῖς   τὴν   καλουµμέένην  
ἀποθεραπείίαν,  ὑπὲρ  ἧς  ἤδη  λέέγωµμεν.    

s’avérait   utile,   mais   en   vérité   les   différences  
distinguées   en   catégories   et   sous-‐‑catégories,   en  
expliquant   parmi   les   massages   quelle   vertu  
possèdent   le   sec,   le   mou   et,   outre   ceux-‐‑là,   le  
massage   justement   proportionné,   en   ajoutant   les  
différences   de   quantité,   qui   sont   elles   aussi   au  
nombre  de   trois,  puis  en  expliquant  la   totalité  des  
neuf   massages   résultant   de   combinaisons,   et   en  
indiquant   l’effet   produit   par   chacun   d’entre   eux  ;  
par  ailleurs,  en  ce  qui  concerne  les  exercices,  après  
avoir   expliqué   lesquels   nous   appelons   vifs   et  
rapides,   lesquels   sont   sans   vigueur   et   lents,   et  
lesquels  occupent  une  position  intermédiaire  entre  
ceux-‐‑là   et   les   premiers   selon   la   nature,   et  
pareillement   pour   les   exercices   toniques   et   doux,  
pour   les   exercices   lourds   et   légers,   et   pour   tous  
ceux  qui  occupent  une  position  intermédiaire  entre  
ceux-‐‑là,  nous  avons  montré  comment   la  meilleure  
constitution   devait   être   réglée   en   tous   points   par  
les   choix   mesurés   et   bien   proportionnés,   qui   à   la  
vérité   occupent   eux   aussi   une   position  
intermédiaire  entres  les  choix  immodérés,  du  point  
de  vue  des  massages,  des  exercices  physiques,  des  
bains,   de   l’alimentation   et   de   toutes   les   autres  
réalités  qui  complètent  le  régime  hygiénique.    
Or,  comme  nous  l’avons  fait  pour  les  massages  et  

pour   les   exercices   physiques   lorsque   nous   en  
sommes   venus   à   distinguer   des   catégories  
générales  afin  que  notre  enseignement  soit  facile  à  
retenir  et  méthodique,  nous  nous  sommes  engagés  
à   procéder   aussi   de   la  même   façon   pour   tous   les  
autres  aspects.  Et  nous  avons  donc  commencé  par  
ce   qu’on   appelle   l’apothérapie,   puisque   ce   sujet   a  
été  placé  à   la   suite  des  points  que   j’ai  mentionnés  
auparavant.   En   effet,   après   avoir   expliqué   la  
quantité   jusqu’où   il   fallait   faire   tendre   et  
augmenter   les   exercices   physiques   pour   atteindre  
la  perfection,  comme  dans  le  discours  sur  la  santé,  
nous   disions   que   ces   exercices   devaient   être  
accompagnés   par   ce   qu’on   appelle   l’apothérapie,  
dont  nous  devons  parler  désormais.    

  
Galien   commence   par   établir   une   typologie   des   traités   hygiéniques   existants  :   la  

majorité   d’entre   eux   donnent   des   informations   trop   générales,   comme   si   les   corps  
étaient   tous   de   la   même   sorte   ou   bien   déplorant   l’impossibilité   d’en   décrire   la  
diversité  ;   seule   une  minorité   de   traités   auraient   essayé   de   définir   les   catégories   et  
sous-‐‑catégories  de  corps,  mais  sans  donner  de  bons  résultats.    
À   l’issue  de  ce  constat  d’échec,  Galien   fait   l’éloge  de  son  propre   traité  :   ce  dernier  

commence   par   identifier   les  différentes   sortes   de   corps,   puis   il   décrit   le   traitement  
hygiénique  qu’il  convient  de  faire  suivre  à  un  patient  idéal  strictement  libre  de  son  
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temps,   en   partant   de   l’enfance   pour   arriver   jusqu’à   l’âge   adulte.   Au   terme   de   ce  
parcours,   avant   d’en   venir   aux   cas   des   individus   réels,   qui   sont   toujours   moins  
parfaits   que   ce   modèle,   Galien   a   ressenti   la   nécessité   d’établir   des   fondements  
généraux   de   l’hygiène,   en   consacrant   des   développements   synthétiques   aux  
massages  et  aux  exercices  physiques.  Assez  vite   l’idéal  de  modération  a  été  mis  en  
avant   non   seulement   pour   les   frictions   et   les   exercices,  mais   aussi   pour   les   bains,  
l’alimentation  et  le  reste  du  régime.  Galien  annonce  ensuite  son  dévéloppement  sur  
l’apothérapie,   dont   l’essentiel   a   été   résumé   dans   un   chapitre   antérieur   de   cette  
thèse944.  
  
Comme  le  signale  le  chapitre  7  du  deuxième  livre  du  traité  d’Hygiène,  en  principe,  

le  patient  idéal  n’a  pas  besoin  d’un  maître  de  gymnastique,  mais  ce  n’est  pas  le  cas  
des   patients   pour   ainsi   dire   normaux,   tels   qu’on   les   rencontre   dans   la   réalité,   qui,  
eux,  ont  intérêt  à  bénéficier  de  l’encadrement  d’un  diététicien945  :  
  
Οὐδεὶς   φόόϐος   οὔτε   ὑπερπονῆσαι   τὸν  

τοιοῦτον   ἄνθρωπον   οὔθ'ʹ   ὑπερεµμπλησθῆναι,  
ταῖς   ὁρµμαῖς   τῆς   φύύσεως   οἰακιζόόµμενον.  
Οὔκουν   οὐδὲ   τοῦ   προεστῶτος   εἰς   ἄκρον  
ἥκοντος   ἐπιστήήµμης   ὁ   τοιοῦτος   ἄνθρωπος  
δεῖται,  καθάάπερ  οἱ  µμετὰ  ταῦτα  λεχθησόόµμενοι  
πάάντες,  οἱ  µμοχθηρῶς  κατεσκευασµμέένοι.  Αὐτὸ  
γὰρ   ἑαυτῷ   πάάντ'ʹ   ἐξευρίίσκει   τὸ   ὑγιεινὸν  
σῶµμα,   ταῖς   τῆς   φύύσεως   ὁρµμαῖς  
ἐπιτροπευόόµμενον,  καὶ  µμάάλιστ'ʹ  εἰ  καλῶς  εἴη  τὰ  
τῆς   ψυχῆς   αὐτῷ   πεπαιδευµμέένα.   Πολλοὶ   γὰρ  
ἔθεσι  µμοχθηροῖς  ἐντραφέέντες  ἀκολαστόότερον  
ἢ   ἀργόότερον   διαιτώώµμενοι   διαφθείίρουσι  
φύύσεις   χρηστάάς,   ὥσπερ   αὖ   πάάλιν   ἔνιοι  
µμοχθηρῶς   φύύντες   τὸ   σῶµμα   βίίῳ   σώώφρονι   καὶ  
ἔργῳ   καὶ   γυµμνασίίοις   εὐκαίίροις  
ἐπανωρθώώσαντο   τὰ   πολλὰ   τῶν  
ἐλαττωµμάάτων.   Ἀλλὰ   τούύτοις   µμὲν   ὁ   µμετὰ  
ταῦτα   λόόγος   ἅπας   σύύγκειται·∙   περὶ   δὲ   τῶν  
ἄριστα   κατεσκευασµμέένων   τὸ   σῶµμα   καὶ   τὸν  
νοῦν   προσεχόόντων   ἐπιστάάταις   ὑγιεινοῖς   ἐν  
τῷδε  τῷ  γράάµμµματι  πρόόκειται  διελθεῖν.  

   Il   n’est   pas   à   craindre   qu’un   tel   homme   se  
fatigue   ou   s’alimente   plus   qu’il   ne   faut   s’il   est  
dirigé   par   les   élans   de   sa   nature.   Aussi   n’a-‐‑t-‐‑il  
même  pas   besoin   du   superviseur  parvenu   à  un  
sommet   de   science   contrairement   à   tous   ceux,  
évoqués   plus   loin,   qui   ont   une   mauvaise  
constitution.   Car   le   corps   sain   trouvera   tout   ce  
qu’il   lui   faut   de   lui-‐‑même   du  moment   qu’il   est  
gouverné   par   les   élans   de   la   nature,   surtout   si  
l’éducation   de   son   âme   a   été   bonne.   Car  
beaucoup   de   gens   élevés   avec   de   mauvaises  
habitudes,   qui   ont   un   régime   trop   intempérant  
ou  paresseux,  détruisent  leur  bonne  constitution,  
de   même   inversement   que   quelques   individus  
dotés  par  la  nature  d’un  corps  mal  constitué,  ont  
redressé   la  majorité  de   leurs  déficiences  grâce  à  
une   vie   sage,   du   travail   et   des   exercices   bien  
adaptés.  La  totalité  du  livre  suivant  est  consacré  
à   ces   questions  ;   dans   le   livre   où   nous   sommes,  
nous  nous  proposons  de  parler  des  gens  dont  le  
corps  est  excellemment  constitué  et  qui  obéissent  
attentivement  à  des  chefs  hygiénistes.    

  
D’abord   guidé   par   des   impératifs   utilitaires,   Galien   observe   donc   que   son   traité  

d’Hygiène   imagine   l’encadrement   idéal  d’un  homme  parfait   qui  voudrait   suivre   les  
conseils  de  son  diététicien.  Parallèlement,  il  blâme  le  régime  des  intempérents,  mais  
approuve   ceux   qui   s’efforcent   d’améliorer   leur   santé   en   adoptant   une   meilleure  
hygiène.  Or  un  tel  redressement  ne  saurait  se  passer  de  l’encadrement  d’un  expert.  
  

                                                
944  Voir  II.A.1.a.  
945  De  sanitate  tuenda  II  7-‐‑8  (K.  VI  132,  10  -‐‑  133,  9  =  CMG  5.4.2  p.  59).  
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La  manière  dont  le  γυµμναστήής  programme  et  réajuste  les  activités  sportives  de  ses  
patients  est  expliquée  dans  le  chapitre  12  du  deuxième  livre  du  traité  d’Hygiène.  Dans  
ce  passage,  Galien  indique  le  régime  à  suivre  pour  un  jeune  homme  idéal  doté  d’une  
excellente  constitution.  Ce  programme  sportif  est  donc   fixé  par  le  γυµμναστήής,  bien  
que   ce   dernier   ne   connaisse   pas   lui-‐‑même   le   contenu   particulier   des   activités  
physiques.  Ce   développement   donne   lieu   à   une   auto-‐‑célébration   de  Galien,   qui   se  
présente  comme  un  programmateur  sportif946  :  
  
Ὁ   τοίίνυν   γυµμναστὴς   τοῦ   προκειµμέένου   νῦν  

ἐν   τῷ   λόόγῳ   µμειρακίίου,   τοῦ   τὴν   ἀρίίστην  
ἔχοντος   κατασκευήήν,   ἐπίίσταται   µμὲν   τῶν  
γυµμνασίίων  ἁπάάντων  τὰς  δυνάάµμεις,  ἐκλέέγεται  
δὲ   καθ'ʹ   ἕκαστον   εἶδος   τὰ   σύύµμµμετράά   τε   καὶ  
µμέέσα   τῶν   ἀµμετριῶν   ἑκατέέρων.   Oὔτε   γὰρ  
ὀξέέος   οὔτε  βραδέέος  ἡ  ἀρίίστη   κατασκευὴ   τοῦ  
σώώµματος,   ἀλλὰ   τοῦ   συµμµμέέτρου   τε   καὶ   µμέέσου  
δεῖται   γυµμνασίίου,   κατάά   τε   τὸν   αὐτὸν   λόόγον  
οὔτε   βιαίίου   καὶ   σφοδροῦ   οὔτ'ʹ   ἐκλύύτου   καὶ  
ἀµμυδροῦ,   ἀλλὰ   κἀνταῦθα   τὸ   σύύµμµμετρον  
ἄριστον.   Oὐ   γὰρ   ὑπαλλάάττειν   προσήήκει   τὴν  
ἀρίίστην   κατασκευὴν   τοῦ   σώώµματος,   ἀλλὰ  
φυλάάττειν.   Eἴτ'ʹ   οὖν   ἐν   ὅπλοις   ἐθέέλοι  
γυµμνάάζεσθαι   τὸ   τοιοῦτον   µμειράάκιον   ὁ  
γυµμναστὴς  αὐτοῦ,  τὸν  ἐµμπειρόότατον  τῆς  ὕλης  
τῶν   ὁπλοµμαχικῶν   ἐνεργειῶν   παραλαϐὼν  
ἁπάάσας   αὐτῷ   δειχθῆναι   κελεύύσει,   κἄπειτ'ʹ  
αὐτὸς  ἐκλέέξεται  καὶ  διακρινεῖ  καὶ  προστάάξει,  
κατὰ   ποίίας   µμὲν   αὐτῶν   ἐπὶ   πλέέον   χρὴ  
γυµμνάάζεσθαι,   κατὰ   ποίίας   δ'ʹ   ὀλιγάάκις   ἢ  
συµμµμέέτρως  ἢ   οὐδ'ʹ   ὅλως  ἢ  διαπαντόός.  Οὐ  γὰρ  
δύύναται  λαθεῖν  αὐτὸν  οὔθ'ʹ  ὅ  τι  µμόόριον  ἑκάάστη  
διαπονεῖ   µμᾶλλον   οὔθ'ʹ   ἥτις   αὐτῆς   ἐστιν   ἡ  
ποιόότης   τε   καὶ   ἡ   δύύναµμις.   Εἰ   δὲ   διὰ   σφαίίρας  
ἐπιθυµμήήσειε   γυµμνάάζεσθαι,   κἀνταῦθα   πάάλιν  
ἐξευρήήσει   τόό   τε   εἶδος   τῶν   ἐνεργειῶν  καὶ   τὴν  
ποιόότητα  καὶ  τὸ  µμέέτρον,  ὑπηρέέτην  λαϐὼν  τὸν  
σφαιριστικὸν   ὑπὲρ   τοῦ   τὴν   ὕλην   ἅπασαν  
θεάάσασθαι   τῶν   ἐνεργειῶν.   Αὐτῆς   µμὲν   γὰρ  
τῆς   κατὰ   µμέέρος   ὕλης   ἐν   ἑκάάστῃ   τῶν   τεχνῶν  
ἄπειρόός   ἐστιν   ὁ   γυµμναστήής,   ᾗ   γυµμναστήής  
ἐστιν·∙   εἰ   δὲ   ἅπαξ   αὐτὴν   θεάάσαιτο,   τήήν   τε  
ποιόότητα   καὶ   τὴν   δύύναµμιν   αὐτίίκα   γνωρίίσει.  
Μυρίίους   γοῦν   ἡµμεῖς   ἀσθενέέστεράά   τινα   µμέέρη  
τοῦ   σώώµματος   ἔχοντας,   ὡς   συνεχέέστατα   τοῖς  
κατ'ʹ   αὐτὰ   νοσήήµμασιν   ἁλίίσκεσθαι,   διὰ   µμόόνης  
γυµμναστικῆς  ἀνερρώώσαµμεν  οὐκ  ἀπαγαγόόντες  
ἀπὸ   τῶν   οἰκείίων   γυµμνασίίων,   ἀλλ'ʹ,   εἴτ'ʹ  
ὀρχηστικὸς  ἦν  ὁ  ἄνθρωπος  εἴθ'ʹ  ὁπλοµμαχικὸς  

   Le   programmateur   sportif   du   jeune   homme  
doté  de   la  meilleure   constitution,  qui   fait   l’objet  
de  notre  discours,  sait  donc  les  vertus  de  tous  les  
exercices  physiques,  mais   il   choisit  dans  chaque  
catégorie  ceux  qui  sont  mesurés  et  modérés  à  mi-‐‑
chemin   entre   chaque   extrême.   En   effet,   la  
meilleure  constitution  ne  nécessite  un  exercice  ni  
rapide  ni   lent,  mais  mesuré  et  modéré,  et,   selon  
le  même  raisonnement,   l’exercice  ne  doit  être  ni  
violent  et  vigoureux  ni   relâché  et   faible,  mais   là  
aussi  la  juste  mesure  est  ce  qu’il  y  a  de  mieux.  En  
effet,  il  convient  non  pas  de  se  débarrasser  de  la  
meilleure   constitution,   mais   de   la   préserver.   Et  
donc,   si   le   programmateur   sportif   veut   que   le  
jeune   garçon   de   cette   nature   s’exerce   en   armes  
pesantes,   ayant   fait   venir   le   plus   expérimenté  
des   combattants,   il   lui   ordonnera   de   montrer  
toutes   les   actions   de   son   art,   puis   lui-‐‑même   il  
selectionnera,   décidera   et   prescrira   celles   qu’il  
faut  pratiquer  davantage,  peu  souvent,  de  façon  
mesurée,   absolument   pas   ou   tout   le   temps.   En  
effet,  il  ne  peut  manquer  de  voir  ni  quelle  partie  
chacune  des   actions   fait   travailler  davantage,   ni  
quelle  est  la  qualité  et  la  vertu  de  cette  action.  Et  
s’il   désire   que   le   jeune   homme   s’exerce   avec   la  
balle,  là  aussi,  à  nouveau  il  trouvera  le  genre  des  
actions  à  accomplir  ainsi  que  leur  qualité  et  leur  
mesure  en  prenant  à  son  service  le  spécialiste  de  
la   balle   pour   observer   toute   la   matière   des  
actions.   En   effet,   le   programmateur   sportif   est  
inexpérimenté  en  ce  qui  concerne  précisément  la  
matière  particulière  inhérente  à  chaque  art,  dans  
la  mesure  où  il  est  programmateur  sportif  ;  mais  
une   fois   qu’il   l’a   observée,   il   en   connaîtra  
aussitôt   la  qualité  et   la   vertu.  En   tout  cas,  nous,  
des  patients   qui   avaient   des  parties   trop   faibles  
qui   les   exposaient   à   de   constantes   maladies,  
nous   en   avons   rétabli   d'ʹinnombrables   par   la  
seule   gymnastique   sans   les  détournant  de   leurs  
exercices   habituels  :   que   l'ʹhomme   ait   été  

                                                
946  De  sanitate  tuenda  II  12  (K.  VI  156,  8  -‐‑  158,  7  =  CMG  5.4.2  p.  69-‐‑70).  
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εἴτε   παγκρατιαστικὸς   εἴτε   παλαιστρικὸς   εἴθ'ʹ  
ὁτιοῦν  ἄλλο,  τὰς  ἐν  ἐκείίνῃ  τῇ  τέέχνῃ  κινήήσεις  
ἁπάάσας   αὐτὸν   ἐπιτάάξαντες   ἡµμῶν   παρόόντων  
κινηθῆναι   κἀξ   αὐτῶν   ἐκλεξάάµμενοι   τὰς  
ἐπιτηδειοτάάτας   ἅµμα   καιρῷ   τε   καὶ   µμέέτρῳ  
προσετάάττοµμεν  ταύύταις  χρῆσθαι…    

danseur,   combattant   en   armes,   pancratiaste   ou  
lutteur,   après   lui   avoir   ordonné   d’accomplir  
devant  nous   tous   les  mouvements  de  son  art  et  
après  y  avoir   sélectionné   les  plus  convenables  à  
la  fois  en  fonction  de  l'ʹoccasion  et  de   la  mesure,  
nous  lui  prescrivions  de  les  pratiquer…    

  
Dans   un   premier   temps,   général,   Galien   explique   comment   procède   le  maître   de  

gymnastique  pour  fixer  le  programme  d’un  hoplomaque  ou  d’un  joueur  de  balle.  Ce  
γυµμναστήής  commence  par  choisir  un  spécialiste  du  sport  en  question,  puis  il  observe  
ce  dernier  dans  la  pratique  de  son  art  ;  ensuite,  il  sélectionne  les  actions  qui,  selon  lui,  
conviennent   au   cas   particulier   de   l’individu  dont   il   programme   l’activité  ;   enfin,   il  
prescrit  ces  actions  à  l’individu  en  question.  Observation,  sélection,  prescription  sont  
donc   les   trois   étapes   du   travail   du   maître   de   gymnastique.   Au   moment   de   la  
prescription,   le   maître   de   gymnastique   doit   soit   décrire   les   actions   de   façon  
suffisamment   précise   pour   que   l’individu   comprenne   en   quoi   elles   consistent,   soit  
plutôt  montrer   à   l’individu   les   actions   au  moment   où   elles   sont   accomplies   par   le  
modèle.   Dans   ce   processus,   le   modèle   est   un   serviteur   auxiliaire   (παραλαϐώών,  
ὑπηρέέτην  λαϐώών).  Il  a  un  rôle  très  important,  car  il  est  observé  non  seulement  par  le  
γυµμναστήής,  qui,  grâce  à   lui,  peut  établir   son  programme,  mais  aussi  par   le  sportif,  
qui  trouve  en  lui  un  modèle  à  imiter.  
Dans  un  second  temps,  Galien  fait  part  de  son  histoire  personnelle.  Sa  modestie  qui  

a   consisté   à   reconnaître   l’inexpérience   du   maître   de   gymnastique   en   matière  
d’exercices  particuliers   (τῆς  κατὰ  µμέέρος  ὕλης  ἐν  ἑκάάστῃ  τῶν  τεχνῶν  ἄπειρος)  est  
aussitôt  compensée  par  l’évocation  des  nombreux  succès  qu’il  a  lui-‐‑même  remportés  
dans   son   expérience   de   thérapeute  :   l’adjectif   hyperbolique   µμυρίίους   souligne   la  
fréquence  de  ces  réussites,  qui  ont  eu  lieu  pour  toutes  sortes  d’activités,  dont  quatre  
sont   citées   avant   d’être   évoquées   de   façon   générale   et   totalisante   par   la   formule  
ὁτιοῦν  ἄλλο.  Parmi  les  activités  nommées  explicitement  figurent  la  danse,  le  combat  
en  arme,   le  pancrace  et  enfin   la  palestre,  c’est-‐‑à-‐‑dire  sans   la   lutte  pratiquée  dans   la  
palestre947.  La  méthode  thérapeutique  appliquée  par  Galien  suit  le  processus  indiqué  
précédemment,   à   ceci   près   que   le   sujet   qui   montre   les   actions   et   celui   à   qui   sera  
adressé  le  programme  sportif  sont  une  seule  et  même  personne.  C’est  en  effet  sur  le  
blessé   lui-‐‑même   que  Galien   observe   les   actions   possibles   qu’il   choisira   ou   non   de  
prescrire.  Cette  méthode  présente  plusieurs  avantages  :  tout  d’abord,  elle  permet  de  
faciliter  la  phase  de  transmission  du  programme,  qui  ne  passe  plus  par  des  mots  ou  
par   le   regard,   puisque   le   blessé   accomplit   lui-‐‑même   les   gestes.   En   outre,   le   sujet  
concerné   n’aura   rien   à   apprendre   de   nouveau  ;   en   revanche,   lorsque   le   maître   de  
gymnastique  fait  appel  à  une  tierce  personne,  il  est  toujours  possible  d’imaginer  que  
cette   dernière   accomplit   des   gestes   que   le   sujet   concerné   ne   sera   pas   capable   de  
reproduire  exactement.  Inversement,  si  le  blessé  est  guéri  au  moyen  de  gestes  qu’il  a  

                                                
947   Le   LSJ   indique   en   effet   que   Galien   confond   les   adjectifs   παλαιστικόός   («  spécialiste   de   lutte  »)   et  

παλαιστρικόός  («  spécialiste  de  la  palestre  »).  
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l’habitude  de   faire,   le  médecin  peut  en  même  temps  soigner  son  patient  et  garantir  
que  ce  dernier  poursuivra  un  entraînement  sans  trop  bouleverser  ses  habitudes.  De  
plus,   en   observant   directement   le   blessé,   la   médecin   peut   encore   plus   facilement  
identifier  les  gestes  qui  sont  responsables  de  la  déficience  physique.  
  
Idéalement,   le   réajustement   des   activités   sportives   de   chaque   patient   est   donc  

déterminé  à   l’issue  d’une  observation  précise  ;   cependant,   il   est   également  possible  
d’établir   un   certain   nombres   de   consignes   générales   sur   les   variations   du   sport   à  
effectuer  selon  les  saisons  et  selon  la  constitution  de  chacun.  
De   fait,  dans   le   commentaire  de   ce  qu’il   croit   le   chapitre   7  du  Régime   salutaire  de  

Polybe,  mais  qui  en  vérité  constitue  le  chapitre  22  du  traité  hippocratique  Nature  de  
l’homme948,  Galien  s’intéresse  aux  modifications  des  activités  sportives  en  fonction  des  
saisons.   Le   texte   qu’il   étudie   affirme   en   effet   que   tous   les   régimes   varient   selon   le  
moment  de  l’année.  Les  sportifs  ne  font  pas  exception  à  la  règle,  y  compris  pour  ce  
qui  concerne  leurs  activités  physiques949  :  
    
«  Τοὺς   γυµμναζοµμέένους   χρὴ   χειµμῶνος   καὶ  
τρέέχειν   καὶ   παλαίίειν,   τοῦ   <δὲ>   θέέρους  

παλαίίειν   µμὲν   ὀλίίγα,   τρέέχειν   δὲ   µμήή,  

περιπατεῖν  δὲ  πολλὰ  κατὰ  ψῦχος.  »  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  
Γυµμνασίίων   διαφορὰς   οἰκείίων   ταῖς   ὥραις  

διδάάσκει  τοῦ  µμὲν  χειµμῶνος  θερµμαίίνειν  καὶ  
ξηραίίνειν   δυναµμέένων,   τοῦ   δὲ   θέέρους  
ἔµμπαλιν.  

   «  Les   adeptes   des   exercices   physiques   doivent   en   hiver  
courir  et  lutter,  en  été  peu  lutter  et  ne  pas  courir,  mais  se  

promener  beaucoup  au  frais.  »  
  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  
Il  enseigne  les  différentes  variétés  d’exercices  liées  

aux   saisons,   pouvant   réchauffer   et   dessécher   en  
hiver,  et  inversement  en  été.  
  

  
«  Ὅσοι   κοπιῶσιν   ἐκ   τῶν   δρόόµμων,   τούύτους  
παλαίίειν   χρήή·∙   ὅσοι   δ'ʹ   ἂν   παλαίίοντες  

κοπιῶσι,   τούύτους   χρὴ   τρέέχειν·∙   οὕτως   γὰρ  

   «  Tous   ceux   qui   se   fatiguent   à   la   course   doivent  
lutter  ;  et  tous  ceux  qui  se  fatiguent  en  luttant  doivent  

courir.   C’est   en   effet   la   meilleure   méthode   pour  

                                                
948   De   Natura   Hominis   7   (CMG   1.1.3   p.   216   =   Littré   VI,   Du   régime   salutaire   7   p.   83).   Sur   ce   texte   et   son  

commentaire  galénique  déjà  étudié  en  partie  dans  cette  thèse,  voir  I.A.2.a.  
949   In  Hippocratis  vel  Polybi  opus  de   salubri  victus   ratione  privatorum  commentarius  25-‐‑26  =  Galeni   in  Hippocratis  de  
natura   hominis   commentarius   III   26-‐‑27   (K.   XV   211,   13  -‐‑   212,   11   =  CMG   5.9.1   p.   107-‐‑108).   La   dernière   phrase   de  
l’Hippocrate  de  Galien  n’est  pas   identique  au  texte  édité  par  J.   Jouanna  dans   le  CMG  1.1.3  p.  216  :   le   texte  dont  
dispose  Galien  est  :  «  οὕτως  γὰρ  ἂν  ὁ  ταλαιπωρέέων  τῷ  κοπιῶντι  τοῦ  σώώµματος  διαθερµμαίίνοιτο  καὶ  συνιστῷτο  καὶ  
διαναπαύύοιτο  µμάάλιστα  »   («  c’est   ainsi,   en   effet,   que   celui   qui   souffre   par   ce   qui   est   fatigué   de   son   corps   peut   le   plus   se  
réchauffer,   se   raffermir   et   se   reposer  »)  ;   le   texte   de   J.   Jouanna   est  :   «  οὕτω   γὰρ   ἂν   ταλαιπωρέέοντι   τὸ   κοπιῶν   τοῦ  
σώώµματος  καὶ  διαναπαύύοιτο  µμάάλιστα  »  (littéralement  :  «  c’est  ainsi,  en  effet,  que,  pour  celui  qui  se  donne  de  la  peine,  ce  
qui  est  fatigué  du  corps  peut  le  plus  se  réchauffer  et  se  reposer  »).  Dans  le  premier  cas,  le  verbe  ταλαιπωρέέω  désigne  
plutôt   une   fatigue   passive   proche   de   la   pathologie  ;   dans   le   second,   elle   désigne   l’effort   accompli   au   cours   de  
l’entraînement.  Pour  le  reste  du  texte,  la  traduction  de  J.  Jouanna  p.  116  pourrait  être  retenue  («  les  athlètes  doivent  
en  hiver  courir  et  lutter,  en  été  lutter,  mais  peu,  supprimer  la  course  et  multiplier  les  promenades  au  frais.  Ceux  qui  ont  des  

courbatures  à  la  suite  des  courses  doivent  lutter  ;  ceux  qui  en  ont  à  force  de  courir  doivent  lutter.  C’est  la  meilleure  méthode  

pour   que,   sans   qu’il   y   ait   interruption   de   l’entraînement,   la   partie   du   corps   qui   est   courbatue   puisse   réchauffer   et   se  

reposer.  »).  Mais,  une  fois  encore,  il  nous  a  paru  préférable  de  proposer  une  traduction  personnelle  très  littérale  du  
texte   hippocratique,   pour   rester   fidèles   à   nos   choix   de   traduction  :   il   nous   semble   en   effet   que   la   notion   de  
courbature   ne   désigne   qu’une   seule   des   fatigues   possibles   exprimées   par   le   verbe   κοπιάάω  ;   par   ailleurs,   nous  
avons  réservé   le  mot  «  athlète  »  à  la   traduction  du  mot  ἀθλητήής  alors  que  J.   Jouanna  l’utilise   ici  pour  rendre   le  
participe  substantivé  τοὺς  γυµμναζοµμέένους.  
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ἂν   ὁ   ταλαιπωρέέων   τῷ   κοπιῶντι   τοῦ  

σώώµματος   διαθερµμαίίνοιτο   καὶ   συνιστῷτο  καὶ  
διαναπαύύοιτο  µμάάλιστα.  »  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  
  Εἰ   οὕτως   ἐγέέγραπτο   πάάντα   τοῖς  

<δογµματικοῖς>   ἰατροῖς,   οὐκ   ἂν   εἶχον  
ἀφορµμὴν  πολυλογίίας   οἱ  ἐξηγηταίί.   λέέγω  δ'ʹ  
οὕτως  ὡς  προσθεῖναι  τὴν  αἰτίίαν,  δι'ʹ  ἣν  ὧδέέ  
πως   ἐκέέλευσε   πράάττειν   ἡµμᾶς,   ὅπερ   νῦν  
ἐποίίησεν  ὁ  <Πόόλυϐος>.    

réchauffer,   raffermir   et   laisser   reposer   une   partie   du  

corps  qui  souffre  de  fatigue.  »  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  
Si   tout   était   écrit   ainsi   par   les   médecins  

dogmatiques,   les   interprètes   n’auraient   pas   de  
matière   pour   de   longs   discours.   Et   par   "ʺainsi"ʺ   je  
veux   dire   au   point   d’ajouter   la   cause   grâce   à  
laquelle,  de  cette  façon,  en  quelque  sorte,  il  nous  a  
ordonné  d’agir,   ce   que  précisément  maintenant   a  
fait  Polybe.  

  
Dans  l’énoncé  1,  l’auteur  met  en  lumière  les  variations  du  sport  à  effectuer  selon  les  

saisons  :  en  hiver  sont  prescrites  course  et   lutte  ;  en  été,   il   faut   faire  peu  de   lutte  et  
remplacer  la  course  par  la  marche  au  frais.    
Dans  son  commentaire,  Galien  met  en  évidence  cette  variation  saisonnière,  qui  est  

implicitement  expliquée  par  le  maitien  d’un  équilibre  du  chaud  et  de  l’humide  grâce  
à  leur  contraire.  Ici,  du  point  de  vue  de  Galien,  ce  sont  les  sportifs  non  professionnels  
qui  sont  concernés  :  en  effet,  on  voit  mal  un  lutteur  professionnel  cesser  la  lutte  en  été  
alors  même  qu’il   s’est   spécialisé  dans   cette  discipline.  À   l’époque  d’Hippocrate,   en  
revanche,   cette   prescription   pouvait   aussi   s’appliquer   aux   athlètes,   puisque   ces  
derniers  n’étaient  pas  encore  spécialisés  dans  une  discipline  particulière.  
  
Dans  l’énoncé  2,  l’auteur  met  en  lumière  les  variations  du  sport  à  pratiquer  selon  la  

constitution  physique  des  individus  :  celui  qui  se  fatigue  à  la  course  fera  de  la  lutte,  
et  réciproquement.  Puis  il  justifie  ces  recommandations  par  la  volonté  de  maintenir  le  
réchauffement  et  le  raffermissement  du  corps  tout  en  apportant  du  repos.    
De  même,  ici,  du  point  de  vue  du  IIe  siècle,  seuls  les  sportifs  non  professionnels  sont  

concernés  :   un   athlète   spécialisé   dans   une   discipline   ne   va   pas   cesser   de   pratiquer  
cette  dernière  sous  prétexte  qu’il   s’y   fatigue  ;  au  contraire,   l’épuisement  paraît  bien  
plutôt   la   condition   nécessaire   des   entraînements   modernes   où   les   sportifs   sont  
poussés  au  maximum  de   leurs  capacités.  Galien  souligne   la  clarté  du  raisonnement  
de   l’auteur  :   une   fois   énoncées,   les   recommandations   sont   précisément   justifiées.  
Selon  Galien,  l’évidence  d’une  telle  démonstration  doit  causer  peu  de  difficulté  aux  
commentateurs,   et   les   médecins   empiriques   devraient   s’en   inspirer.   À   l’éloge   de  
l’auteur  commenté  s’ajoute  donc  discrètement  le  blâme  des  médecins  confus.  
  
Dans   les   textes   qui   précèdent,   la   lutte   et   la   course   sont   présentées   comme   deux  

sports   très   différents,   voire   exclusifs   l’un   de   l’autre.   Il   est   pourtant   des   cas   où   ces  
deux  activités  sont  associées  :  ainsi,  par  exemple,  elles  jouent  un  rôle  important  dans  
le   cadre  des   régimes  amincissants.  En   témoigne   le   commentaire  que  Galien   fait  du  
début  du   troisième  chapitre  d’Épidémies  VI950.  Dans  ce  passage,  en  effet,  Hippocrate  
donne   des   recommandations   à   ceux   qui   veulent   mincir.   Or,   selon   lui,   la   perte   de  

                                                
950  Épidémies  VI  3,  1  (Littré  V  p.  293  =  Roselli-‐‑Manetti  p.  52  sans  différence  de  texte).  
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poids   s’obtient  par   la  pratique  de   la   course,  de   la   lutte,  mais   aussi  de   la  marche,   à  
condition  que  ces  exercices  physiques  soient  aussi  associés  à  du  repos951  :  
  
«  Καθαίίρεσις   δρόόµμοισι,   πάάλῃσιν,  

ἡσυχίίῃσι,   πολλοῖσι   περιπάάτοισι   ταχέέσιν,  

οἷσιν   ἑφθὴ   µμάάζα   τὸ   πλεῖστον,   ἄρτος  

ὀλίίγος.  »  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  
Τὸ   µμὲν   τῆς   κενώώσεως   ὄνοµμα   κατὰ  

µμόόνων   τῶν   ὑγρῶν   λέέγεται,   τὸ   δὲ   τῆς  
<καθαιρέέσεως>   µμᾶλλον   µμὲν   ἐπὶ   τῶν  
στερεῶν,   ἐνίίοτε   δὲ   κἀπὶ   τῶν   ὑγρῶν.   Καὶ  
µμέέντοι   καὶ   τὰ  νῦν  εἰρηµμέένα  κοινὰ  τῆς  τε  
τῶν   ὑγρῶν   καὶ   τῆς   τῶν   στερεῶν  
µμειώώσεώώς  ἐστιν,  ὅταν  ἄνευ  καθάάρσεως  ἢ  
κενώώσεως   αἵµματος   |   αὐτὴν   ποιήήσασθαι  
βουληθῶµμεν,   ἐπὶ   τῶν   ὑγιαινόόντων  
δηλονόότι  (νοσοῦντα  γὰρ  οὐδεὶς  <δρόόµμοις>  
καὶ   <πάάλαις>   θεραπεύύσει).   Κοινὸν   γὰρ  
καὶ   τούύτων   καὶ   τῶν   ἄλλων   ἐστὶ   τῶν  
ὁµμοίίων   αὐτοῖς   τὸ   τῶν   γυµμνασίίων   γέένος  
ἐκτεταµμέένον  ἐπίί  τε  δίίσκων  καὶ  ἀκοντίίων  
βολάάς,   ἅλµματάά   τε   καὶ   ἁλτῆρας,  
ὁπλοµμαχίίας   τε   καὶ   πάάντα   τὰ   κατὰ   τὸν  
βίίον   ἔργα   καὶ   µμάάλισθ'ʹ   ὅσα   κατὰ  
γεωργίίαν   πονοῦσιν   ἀροῦντέές   τε   καὶ  
θερίίζοντες   καὶ   σκάάπτοντες.   Ἅπαντ'ʹ   οὖν  
τὰ   γυµμνάάσια   καὶ   τῶν   σαρκῶν   καὶ  
πιµμελῶν   καὶ   χυµμῶν   πλῆθος   µμειοῖ.  
Χρῆσθαι   δ'ʹ   ἐφ'ʹ   ἑνὸς   σώώµματος   <πᾶσιν>  
αὐτοῖς   ἀδύύνατον,   ἀλλὰ   κατὰ   τὰς   ἕξεις  
καὶ   κατὰ   τὰς   ἡλικίίας   καὶ   τὴν   δύύναµμιν  
<καὶ  τὴν  κρᾶσιν>  καὶ  τὸ  ἔθος  ἐξευρίίσκειν  
ἑκάάστῳ   προσήήκει   τὸ   ἐπιτήήδειον  
γυµμνάάσιον,  ὡς  ἐν  τοῖς  Ὑγιεινοῖς  ἐµμάάθετε.  
Νυνὶ   γὰρ   ἐκ   τῆς   τῶν   <Ἱπποκράάτους>  
συγγραµμµμάάτων   ἐξηγήήσεως   οὐ   τὰ   τῆς  
ἰατρικῆς   θεωρήήµματα   µμανθάάνετε,  
προµμεµμαθηκόότες   ταῦτα   κατὰ   τάάξιν   ἐν  
ταῖς   οἰκείίαις   πραγµματείίαις,   ἐν   αἷς  
ἁπάάσαις   τάά   τε   δόόγµματα   αὐτοῦ   µμετὰ  
ἀποδείίξεως  ἔγνωτε  καὶ  τὰ  τοῖς  δόόγµμασιν  
ἀκόόλουθα   κατὰ   µμέέρος   ἅπαντα.  
Βουληθέέντες   δὲ   τῶν   εἰρηµμέένων   παρ'ʹ  
αὐτοῦ   τὴν   ἱστορίίαν   προσκτήήσασθαι,  
ταῦτα   ἠξιώώσατέέ   µμε   τὰ   ὑποµμνήήµμαθ'ʹ   ὑµμῖν  
ποιήήσασθαι,   καίίτοι   µμὴ   προῃρηµμέένον.   αἱ  
γὰρ   ἀσαφεῖς   λέέξεις   ἐπιστηµμονικὴν  
ἐξήήγησιν  οὐ  προσίίενται.  

   «  La  purgation  se  fait  par  des  courses,  par  des  séances  
de   lutte,   par   du   repos,   par   beaucoup   de   marches  

rapides,   par   des   aliments   tels   que   la   galette   cuite,   à  

consommer   très   souvent,   et   le   pain,   à   consommer   en  

petite  quantité.  »  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  
Le   notion   de   vacuité   s’emploie   seulement   pour  

les   éléments   liquides,   tandis   que   celle   de  
purgation  s’applique  plutôt  aux  éléments   solides,  
mais   parfois   aussi   aux   éléments   liquides.   Et   en  
particulier,  les  propos  énoncés  ici  sont  communs  à  
l’amoindrissement   des   éléments   liquides   et  
solides,   lorsque   nous   voulons   l’effectuer   sans  
purger   ou   évacuer   le   sang,   chez   les   individus  
évidemment   bien-‐‑portants   (de   fait,   personne   ne  
guérira   un  malade   par   des   courses   et   de   séances  
de   lutte.)   En   effet,   la   catégorie   des   exercices  
physiques   est   commune   à   ces   activités   et   aux  
autres   choses   semblables,   car   elle   s’étend   aux  
lancers   de   disques   et   de   javelots,   au   saut   et   aux  
haltères,  aux  combats  en  armes  pesantes  et  à  tous  
les   travaux  de   la  vie  et   surtout  aux   labeurs  qu’on  
accomplit   dans   le   domaine   agricole   lorsqu’on  
laboure,   moissonne   et   creuse.   Tous   les   exercices  
physiques   amoindrissent   donc   la   quantité   des  
chairs,   des   graisses   et   des   humeurs.   Or   il   est  
impossible   à   un   seul   et   même   corps   de   tous   les  
pratiquer  :  c’est  en  fonction  des  états  de  santé  et  en  
fonction   des   âges,   de   la   puissance,   du  
tempérament   et   de   l’habitude   qu’il   convient   de  
trouver   pour   chacun   l’exercice   adapté,   comme  
vous  l’avez  appris  dans  mon   traité  d’Hygiène.  Car  
ici,   grâce   à   l’explication   des   traités   d’Hippocrate,  
vous   n’apprenez   pas   les   règles   de   l’art   médical,  
que   vous   avez   apprises   préalablement   dans  
l’ordre  dans   les   traités  particuliers,  qui   tous   vous  
ont   enseigné   la   totalité   des   règles   avec   leur  
démonstration   et   la   totalité   des   corrélats   de   ces  
règles.   Mais   voulant   acquérir   en   outre   des  
connaissances   sur   l’histoire   de   la   médecine   qu’il  
nous  a  transmise  par  écrit,  vous  m’avez  demandé  
de   vous   faire   ces   commentaires   sans   que   ce   soit  
moi   qui   le   choisisse.   En   effet,   les   propos   obscurs  
ne   s’accommodent   pas   de   l’explication  
scientifique.  
Maintenant,   en   tout   cas,   en   ce   qui   concerne   la  

                                                
951  In  Hippocratis  librum  vi  epidemiarium  commentarius  III  1,  2  (K.  XVII  B  7,  7  -‐‑  12,  6  =  CMG  5.10.2.2  p.  127-‐‑130).  
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Νῦν  γοῦν  εὐθέέως  ἐφεξῆς  γεγραµμµμέένου  
τοῦ   <ἡσυχίίῃσιν>   οὐκ   ἔστι   γνῶναι  σαφῶς  
ὅ<τι>   βούύλεται   δηλῶσαι   διὰ   τῆς   φωνῆς  
ταύύτης  ὁ  <Ἱπποκράάτης>.  Στοχάάζεσθαι   δὲ  
χρήή,   καθάάπερ   ἐν   ταῖς   ἄλλαις   [ταῖς]  
ἀσαφέέσι  λέέξεσιν,  οὕτως  κἀν  ταύύτῃ  <τοῦ>  
τὸ   µμέέν   τι   τῷδε   φαίίνεσθαι   πιθανώώτερον  
εἶναι,  τὸ  δὲ  τῷδε.  Καὶ  γὰρ  καὶ  πέέφηνε,  καὶ  
ἄλλος   ἄλλως   ἐξηγεῖται   τὴν   <ἡσυχίίαν>.  
Ἐγχωρεῖ   γοῦν   ἐπίί   τε   τῶν   µμεταξὺ  
διαναπαύύσεων   ἐν   τοῖς   γυµμνασίίοις  
εἰρῆσθαι,   καθάάπερ   ἐν  Ἀφορισµμοῖς   εἶπεν·∙  
“ὁκόόταν   ἄρξηται   πονέέειν,   τὸ   διαναπαύύειν  
εὐθὺς  ἄκοπον”,  ἐγχωρεῖ  δὲ  κἀπὶ  τῶν  <ἐν>  
ταῖς   [τοῦ]   ὅλαις   ἡµμέέραις   ἐσοµμέένων  
<ἡσυχιῶν>   ἐν   ταῖς   µμεταξὺ   λελέέχθαι.  
Δύύναται   δὲ   καὶ   τελείίαν   <ἡσυχίίαν>   ἐπίί  
τινων   σωµμάάτων   συµμϐουλεύύειν.   Εἰ   γὰρ  
οὕτως   αὐτὸς   εἶπε·∙   “κίίνησις   κρατύύνει,  
ἀργίίη   τήήκει”,   δύύναιτ'ʹ   ἄν   ποτε   καὶ   βίίος  
ἀργὸς   λεπτῦναι   τὸ   σῶµμα.   Καὶ   γὰρ  
τεθεάάµμεθάά   τισιν   οὕτως   συµμϐῆναι   ἐκ  
µμεταστάάσεως  εἰς  ἀργίίαν  τῶν  γυµμνασίίων.  
Ἀλλὰ   διορισµμῶν   ἀκριϐῶν   ἐστι   χρείία,  
τίίνες   εἰσὶν   οἱ   τούύτων   δεησόόµμενοι  
λεπτύύνσεως   ἕνεκεν.   Οἷς   γὰρ   δεῖ  
κενώώσεώώς   γε   πλεοναζόόντων   ὑγρῶν  
<ποιητέέον>·∙   οὐδέέποτε   γὰρ   ἀργίία   τοῦτο  
ποιεῖν   πέέφυκεν.   Εἰκόότως   οὖν   ἔνιοι   περὶ  
<καθαιρέέσεως>   σαρκῶν   τὸν   λόόγον   αὐτῷ  
νῦν  εἶναίί  φασιν,  οὐ  κενώώσεως  ὑγρῶν,  ὡς  
ἐν   πληθώώραις   τε   καὶ   ταῖς   ὑδαρώώδεσιν  
ἕξεσι   γίίνεται.   Δυνατόόν   γε   µμὴν   ἐπ'ʹ  
ἀµμφοτέέρων   αὐτοῦ   τὸν   λόόγον  
πεποιηµμέένου   κατάάλογον   εἶναι   πάάντων  
τῶν   βοηθηµμάάτων,   ὅσα   τε   κοινὰ   τῶν  
καθαιρέέσεων   ἀµμφοτέέρων   ἐστὶ   καὶ   ὅσα  
[τε]   καθ'ʹ   ἑτέέραν   αὐτῶν   ἴδια.   Δύύναται   δὲ  
µμετὰ   τὰ   γυµμνάάσια   τὴν   <ἡσυχίίαν>  
γεγραφέέναι   περὶ   τῶν   καθ'ʹ   ἑκάάστην  
ἡµμέέραν   γυµμνασίίων   καὶ   τῆς   ἐπ'ʹ   αὐτοῖς  
ἡσυχίίας   ποιούύµμενος   τὸν   λόόγον,   ἵν'ʹ   οἱ  
γυµμνασάάµμενοι   µμὴ   προσφέέρωνται   τὰ  

formule   "ʺpar   du   repos"ʺ,   qui   figure   juste   après,   il  
n’est   pas   possible   de   comprendre   clairement   ce  
qu’Hippocrate   veut   montrer   grâce   à   elle.   Mais,  
comme  pour  les  autres  propos  obscurs,  de  même,  
dans   ce   cas,   il   faut   faire   aussi   des   conjectures   en  
montrant   que   tel   aspect   semble   être   plus  
convaincant   pour   cette   raison,   et   tel   autre   pour  
telle   autre   raison.   Et   de   fait,   le   repos   est   à   la   fois  
une   notion   évidente   et   une   chose   que   chacun  
explique  différemment.  En  tout  cas,  ce  terme  peut  
désigner   les   pauses   à   intervalles   faites   au  milieu  
des  exercices  physiques,  comme  il   l’a  dit  dans   les  
Aphorismes952  :  "ʺchaque  fois  que  le  corps  commence  à  
fatiguer,   le   fait   de   se   reposer   quelque   temps   chasse  

aussitôt   la   fatigue"ʺ,  mais   il   peut   aussi   désigner   les  
repos   qui   auront   lieu   au   milieu   des   journées  
considérées  dans   leur   ensemble.   Et   il   est   possible  
aussi   qu’Hippocrate   conseille   un   repos   complet  
pour   certains   corps.   En   effet,   s’il   est   vrai   que   lui-‐‑
même   a   parlé   ainsi  :   "ʺle   mouvement  renforce,  
l’inaction   dissout953"ʺ,   alors   une   vie   sans   travail  
pourrait  elle  aussi  faire  mincir   le  corps.  Et  de  fait,  
nous   avons   observé   que   certains   individus  
maigrissent  quand,  par  un  changement  de  régime,  
ils  abandonnent  les  exercices.  Mais  il  est  besoin  de  
définir   précisément   qui   sont   ceux   qui   auront  
besoin  d’exercices  pour  mincir.  En  effet,  voilà  sans  
doute  une   chose  à   faire  pour   ceux  qui   ont   besoin  
d’une   vacuité   de   liquides   surabondants.   De   fait,  
jamais  l’inaction  n’est  de  nature  à  produit  cet  effet.  
Donc,   vraisemblablement,   certains   disent   que   le  
discours   qu’il   tient   ici   concerne   la   purgation   des  
chairs,  non  la  vacuité  des  liquides,  comme  cela  se  
produit   dans   les   pléthores   et   dans   les   états  
aqueux.   Cependant,   il   est   possible   que,   voulant  
parler  des  deux,  il  ait  dressé  une  liste  de  toutes  les  
aides   qui   sont   communes   à   la   fois   aux   deux  
purgations   et   propres   à   chacune   d’entre   elles.  
Mais  il  peut  avoir  écrit  qu’il  fallait  du  repos  après  
les   exercices   en   parlant   des   exercices   de   chaque  
jour   et   du   repos   qui   les   suit   aussitôt,   pour   que  
ceux  qui  se  sont  exercés  prennent  de  la  nourriture  
non   pas   aussitôt,   comme   ils   en   ont   l’habitude,  

                                                                                                                                           
952  Aphorisme   II  48,  2   (Littré   IV  p.  484  =  Magdelaine,   thèse  II  p.  397).  C.  Magdelaine  édite  :  ἄρχηται  au   lieu  de  
ἄρξηται   et   πονεῖν   au   lieu   de  πονέέειν;   voici   sa   traduction   (p.   483)  :   «  faire   reposer   quelque   temps   aussitôt   que  
commence  la  douleur  évite  la  courbature.  »  

953  La  formule  exacte,  qui  figure  en  De  officina  medici  20,  1,  dans  un  développement  consacré  aux  opérations  et  
aux  bandages  (Littré  III  p.  324-‐‑325),  est  :  «  L’usage  renforce,  l’inaction  dissout.  »  (χρῆσις  κρατύύνει,  ἀργίίη  δὲ  τήήκει.)  Il  
faudrait   s’assurer   que   les   manuscrits   donne   bien   une   version   fautive   d’Officine   du   médecin,   faute   de   quoi   il  
faudrait   restituer   la   bonne   leçon.  Cette   formule  apparaît   aussi   en  De   consuetudinibus   4   (Dietz   125,   1   -‐‑   128,   21   =  
CMG  Suppl.  III  p.  24-‐‑30)  ;  voir  II.C.1.a.  



381  

σιτίία   εὐθέέως,   καθάάπερ   ἔθος,   ἔτι  
διασῴζοντες   ἐν   τῷ   σώώµματι   τὴν   ἐκ   τῶν  
γυµμνασίίων   θερµμασίίαν,   ἀλλὰ   τελέέως  
ἀπεψυγµμέένοι.   Καὶ   γὰρ   καὶ   τοῦτ'ʹ   ἐν   τοῖς  
Ὑγιεινοῖς   ἐµμάάθετε   λελεγµμέένον   ὀρθῶς  
ἄλλοις   τε   καὶ   τῷ   <Ἐρασιστράάτῳ>,   ὥστε  
κἀκ   τούύτου   δῆλον   γίίνεσθαι,   πολὺ   τὸ  
στοχαστικὸν   ἐν   ταῖς   ἐξηγήήσεσιν   εἶναι  
τῶν   διὰ   συντοµμίίαν   ἀσαφῶς  
ἡρµμηνευµμέένων.  Ὅταν  δὲ  καὶ  γράάφειν  τὴν  
λέέξιν   ὡς   ἂν   ἐθέέλῃ   τις   ἐξῇ,   πολὺ   δήή   που  
µμᾶλλον   ἄδηλον   γίίνεται   τὸ   τῆς   γνώώµμης  
τοῦ  παλαιοῦ.  Νῦν  γοῦν  ἐν  τῇ  προκειµμέένῃ  
ῥήήσει   γράάφουσιν   ἔνιοι   <ἡσυχίίῃσι  
πολλῇσι>,   οὔτε   τῶν   παλαιῶν  
ἀντιγράάφων   οὔτε   τῶν   πρώώτων  
ἐξηγησαµμέένων   τὸ   βιϐλίίον   ἐπισταµμέένων  
τὴν   γραφὴν   ταύύτην.   Εἰ   δ'ʹ   ἀναγκάάζει   τις  
ἡµμᾶς   αὐτὴν   ἐξηγήήσασθαι   τὴν   µμετὰ   τὰ  
γυµμνάάσια   γινοµμέένην   <ἡσυχίίαν>,  
φήήσοµμεν   ἀξιοῦν   αὐτὸν   ποιεῖσθαι  
πολλήήν.  Ἀλλὰ  ταύύτην  µμὲν  ἐατέέον,  τὴν  δ'ʹ  
ὁµμολογουµμέένην   ἅπασι   γραφὴν  
ἐξηγούύµμενοι   συµμϐουλεύύειν   αὐτὸν  
ἐροῦµμεν   <πολλοῖς   περιπάάτοις>   καὶ   ὀξέέσι  
χρῆσθαι.   Παχύύνουσι   γὰρ   οἱ   βραδεῖς,  
ὥσπερ   καὶ   τὰ   βραδέέα   γυµμνάάσια.   Καὶ  
θαυµμάάζω   γε   πῶς   ἐπ'ʹ   ἐκείίνων   παρέέλιπε  
τὸ  <ταχέέσι>.  Καὶ  γὰρ  <δρόόµμοι  ταχεῖς>  καὶ  
γυµμνάάσια   τοιαῦτα   καὶ   σαρκῶν   ὄγκον  
<καθαιρεῖ>   καὶ   χυµμῶν  πλῆθος  κενοῖ,   καὶ  
σχεδὸν   ἅπασιν   ὁµμολογεῖται   τοῦτο   καὶ  
γυµμνασταῖς   καὶ   ἰατροῖς.   Ὁ   δ'ʹ   οὖν  
<Ἱπποκράάτης>   ἐφεξῆς   ἔγραψε   περὶ   τῆς  
ἐπιτηδείίου   τροφῆς   τοῖς   <καθαιρέέσεως>  
δεοµμέένοις,   ὡς   εἴωθεν,   ἐκ   [τοῦ]  
παραδείίγµματος   ἑνὸς   ἑαυτῷ   ὑπόόµμνησιν  
ποιησάάµμενος   τοῦ   καθόόλου   πᾶσιν  
ἁρµμόόττοντος.   Ἔστι   δὲ   τούύτοις   καθόόλου  
τροφὰς   διδόόναι   µμὴ   τροφίίµμους,   ὁποῖόόν  
ἐστι   τὸ   χοίίρειον   κρέέας,   ἀλλ'ʹ  
ὀλιγοτρόόφους,   ὁποῖόόν   ἐστι   τὸ   τῆς   ὄϊος,  
ὅπερ  ἐστὶ  τὸ  τοῦ  προϐάάτου.  Καὶ  ἡ  <µμάάζα>  
δὲ   τῶν   ὀλιγοτρόόφων   ἐστίί.  Διὰ   τοῦτ'ʹ   οὖν  
ταύύτης  µμὲν  <τὸ  πλεῖστον,   ὀλίίγον>  δὲ  τοῦ  
<ἄρτου>  λαµμϐάάνειν  κελεύύει.    

quand   ils   gardent   encore   dans   leur   corps   la  
chaleur   provenant   des   exercices   physiques,   mais  
au   contraire   quand   ils   se   sont   parfaitement  
refroidis.  Et  de   fait,   dans   le   traité  d’Hygiène,  vous  
avez  appris  ce  point,  qui  a  été  correctement  traité  
par   plusieurs   auteurs   et   notamment   par  
Érasistrate,  si  bien  que,  même  grâce  à  cette  aide,  il  
est   clair   que   notre   conjecture   est   grandement  
incertaine   puisqu’il   s’agit   d’expliquer   des  
formules   obscures   du   fait   de   leur   concision.   Or  
lorsqu’on  peut  même  écrire   le   texte  comme  on   le  
veut,  le  jugement  de  l’Ancien  devient,  je  suppose,  
bien   plus   obscur   encore.   En   tout   cas,   pour   la  
phrase   qui   nous   occupe   maintenant,   certains  
copistes  écrivent   "ʺpar  beaucoup  de   repos"ʺ,  alors  que  
ni   les   anciennes   copies   ni   les   premiers  
commentateurs   de   ce   livre   ne   connaissent   cette  
leçon.  Or   si   l’on   nous   oblige   à   expliquer   le   repos  
qui   est   pris   après   les   exercices   physiques,   nous  
dirons  qu’on  nous  demande  d’en  faire  beaucoup.  
Mais   il   faut   laisser   ce  point,   et,   en  expliquant   la  

leçon  sur  laquelle  tout  le  monde  est  d’accord,  nous  
dirons  qu’il  conseille  de  faire   "ʺbeaucoup  de  marches  
rapides"ʺ.   En   effet,   les   marches   lentes   épaississent,  
tout   comme   aussi   les   exercices   lents.   Et   je   me  
demande   bien   comment   expliquer   que,   sur   ce  
point,   le   copiste   ait   oublié   le  mot   "ʺrapides"ʺ.   Et   de  
fait,   les  courses   rapides  et   les  exercices  physiques  
de  ce  genre  purgent  la  masse  de  chairs  et  vident  la  
quantité   d’humeur,   et   ce   point   fait   l’unanimité  
chez   presque   tous   les   médecins   maîtres   de  
gymnastique.   Et   donc  Hippocrate   a  parlé   ensuite  
de  la  nourriture  adaptée  pour  ceux  qui  ont  besoin  
d’une   purgation,   en   faisant   mention,   en   guise  
d’exemple,   comme   à   son   habitude,   d’un   aliment  
qui  généralement  convient  à  tous.  Et  il  est  possible  
généralement  de  donner  aux  patients  des  aliments  
non   pas   nourrissants,   comme   l’est   la   viande   de  
porc,   mais   peu   nourrissants,   comme   la   viande  
ovine,  qui  pour  être  précis  est  celle  du  mouton.  Or  
la   galette   aussi   compte   parmi   les   aliments   peu  
nourrissants.  Voilà  donc  pourquoi  il  recommande  
d’en   prendre   "ʺtrès   souvent"ʺ,   mais   de   prendre   "ʺdu  
pain  en  petite  quantité"ʺ.  »  

  
Dans   son   commentaire,   Galien   suit   les   différentes   parties   de   la   phrase  

hippocratique.   Il   commence   par   rappeler   la   différence   qui   doit   être   faite   entre   la  
vacuité,  qui  concerne  les  seuls  liquides,  et  la  purgation,  qui  concerne  les  solides  et  les  
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liquides,   exception   faite   du   sang.   Ici,   il   est   bien   question   d’une   purgation,   qui   est  
pratiquée  sur  des  corps  bien-‐‑portants,  comme  le  laissait  deviner  la  recommandation  
de   recourir   aux   exercices   physiques.   La   mise   en   évidence   de   cette   preuve   sert   de  
transition  pour  passer  au  commentaire  des  γυµμνάάσια.  
Alors   qu’Hippocrate   recommande   la   pratique   de   la   course   et   de   la   lutte,   Galien  

propose  un  dévéloppement  sur  les  exercices  physiques.  Il  en  redonne  une  définition  
au  moyen  d’exemples,  qui  incluent  à  la  fois  les  sports  et  les  activités  professionnelles  
demandant   un   investissement   physique,   comme   le   travail   agricole.   Puis   il   précise  
leur  effet,  à  savoir  la  réduction  des  chairs.  Il  dit  ensuite  la  nécessité  de  choisir  pour  
chaque  patient   l’exercice  particulier  qui   lui   conviendra   le  mieux  en   fonction  de   ses  
propriétés   singulières,   comme   il   l’a   appris   au   lecteur   dans   le   traité   d’Hygiène,  
supposé  connu.  Il  souligne  alors  la  différence  entre  ce  dernier  ouvrage,  qui  enseigne  
les  règles  de  la  médecine,  et  le  présent  commentaire,  qui  constitue  l’explication  d’un  
texte   parfois   obscur.   Cette   dernière   remarque   permet   de   passer   à   l’examen   d’une  
formule  hippocratique  particulièrement  ambiguë,  la  notion  de  repos.  
Galien   estime   en   effet   que   le   repos   conseillé   ici   par  Hippocrate   n’est   pas   facile   à  

comprendre  :  il  peut  s’agir  d’un  repos  ayant  lieu  au  sein  d’un  exercice  physique,  ou  
bien  dans  le  courant  de  la  journée,  voire  d’un  repos  complet  sur  toute  la  journée,  ou  
bien  encore  d’un  repos  situé  entre  la  fin  des  exercices  physiques  et  le  début  du  repas,  
qui   permette   au   corps   de   se   refroidir   avant   le   nouveau   réchauffement   causé   par  
l’alimentation.  
Galien  commente  ensuite  la  fin  de  la  phrase,  qui  ne  doit  pas  poser  de  problème  de  

compréhension   :   les  marches  rapides  recommandées  par  Hippocrate  permettent  de  
faire   mincir,   tandis   que   la   consommation   d’aliments   peu   nourrissants   garantit   le  
succès  de  l’amaigrissement.  

Cas  particuliers  :  le  sport  des  enfants,  des  femmes  et  des  vieillards.  
  
La   majorité   des   informations   que   le   corpus   galénique   donne   sur   la   pratique   du  

sport  concerne  les  sujets  masculins  adultes.  Cependant,   il  est  également  possible  de  
trouver  des  indications  sur  l’hygiène  sportive  de  trois  autres  catégories  d’individus,  à  
savoir  les  enfants954,  les  femmes955  et  les  vieillards956.  

                                                
954  Sur   la  prise  en  charge  des  enfants  par  Galien,  voir  Gourevitch  2001,  Byl  1991.  Sur   la  petite  enfance  dans   le  

monde   romain,   voir   Dasen   2010,   2005,   2004,   2003  ;   Hummel   1999  ;   Bertier   1996.   Pour   un   point   de   vue  
exclusivement  moderne  sur  le  sport  et  la  jeunesse,  voir  Anderson  et  Harris  2010  ;  Ahmad  2010  ;  Depiesse,  Grillon,  
Coste  2009  p.  315-‐‑342  ;  Hebestreit  et  Oded  2008  ;  Dupuis  2001.  

955   Sur   la   question   du   sport   féminin   dans   l’Antiquité,   voir   Decker   et   Thuillier   2004   p.   231-‐‑234  ;   voir   aussi  
Gourevitch   1984   p.   19-‐‑28   et   l’introduction   de   la   thèse   de  médecine   de  M.-‐‑J.  Micheau   (Micheau   1946).   Pour   un  
point  de  vue  moderne   sur   le   sport   et   les   femmes,  voir  Drinkwater   2000  ;  Creff   1982  ;  Oglesby  1978  :   après  une  
rapide   évocation   des   sportives   crétoises   et   des   mythes   de   sportives   mettant   en   scène   Artémis,   Atalante,   les  
naïades  et  les  amazones,  l’introduction  de  C.  A.  Oglesby  évoque,  pour  l’époque  antique,  l’opposition  entre  Sparte,  
où   l’éducation   féminine   prévoit   une  activité  physique   robuste  pour  des   raisons   eugéniques,   et  Athènes,   où   les  
femmes  restent  attachées  essentiellement  à   l’intérieur  du   foyer.   Il  est  rappelé   cependant  que   la  participation  de  
femmes  à  des  jeux  est  attestée  pour  la  course  à  pied  et  que  certaines  faisaient  aussi  courir  leurs  chevaux.  L’auteur  
passe  immédiatement  de  cette  brève  évocation  à  une  synthèse  sur  le  Moyen-‐‑Âge.  
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Le   cas  des   enfants   est   exposé   avec  une  grande  précision  dans   le  premier   livre  du  

traité  d’Hygiène.  Galien  distingue    alors  trois  périodes  successives,  de  0  à  7  ans,  de  7  à  
14  ans,  puis  de  14  à  21  ans.  
  
Les  deux  premières  périodes  sont  étudiées  dans  le  chapitre  10.  Dans  ce  passage,  au  

sein   d’un   développement   sur   les   bains,   Galien   condamne   la   coutume   de   l’ennemi  
germain  consistant  à  plonger  les  bébés  dans  l’eau  froide  des  rivières  pour  rendre  leur  
peau   plus   épaisse957.   Selon   lui,   en   effet,   et   conformément   à   l’enseignement  
hippocratique,   la   peau  d’un   enfant   doit   posséder   des   propriétés  modérées,   c’est-‐‑à-‐‑
dire  être  suffisamment  dure  et  serrée  pour  résister  aux  agressions  extérieures,  mais  
aussi  suffisamment  tendre  et  relâchée  pour  ne  pas  entraver  le  bon  fonctionnement  de  
la  transpiration  ;  puis  il  ajoute958  :  
  
Βέέλτιον   οὖν   ἑκατέέρας   πεφυλάάχθαι   τὰς  

ὑπερϐολὰς   καὶ   µμήήτ'ʹ   εἰς   τοσοῦτον   πυκνὸν   τὸ  
δέέρµμα   παρασκευάάζειν,   ὡς   κωλύύειν  
διαπνεῖσθαι   καλῶς,   µμήήθ'ʹ   οὕτως   ἀραιόόν,   ὡς  
ὑπὸ   παντὸς   αἰτίίου   τῶν   ἔξωθεν   αὐτῷ  
προσπιπτόόντων   ἑτοίίµμως   βλάάπτεσθαι.  
Τοιοῦτον   δὲ   καὶ   φύύσει   ἐστὶ   τὸ   σῶµμα   τοῦ   νῦν  
ἡµμῖν   προκειµμέένου   τῷ   λόόγῳ   παιδίίου,   µμέέσον  
ἁπασῶν   τῶν   ὑπερϐολῶν.   Οὕτως   οὖν   αὐτὸ  
διαιτητέέον,  ὡς  φυλάάττειν  ἀεὶ  τῆς  κατασκευῆς  
τὴν   ἀρετήήν.  Φυλαχθήήσεται   δέέ,   κατὰ   µμὲν   τὴν  
πρώώτην   ἡλικίίαν   ἐν   γάάλακτι   τρεφοµμέένῳ   καὶ  
λουτροῖς  γλυκέέων  ὑδάάτων  θερµμῶν  λουοµμέένῳ,  
ὅπως   ὅτι   µμάάλιστα   µμέέχρι   πλείίστου   µμαλακὸν  
αὐτῷ  διαµμέένον  τὸ  σῶµμα  πολλὴν  ἐπίίδοσιν  εἰς  
τὴν  αὔξησιν  ποιοῖτο.  Μετὰ  δὲ  ταῦτα,   καθ'ʹ  ὃν  
ἂν   ἤδη   χρόόνον   εἰς   διδασκάάλους   δύύναιτο  
φοιτᾶν,   οὐκ   ἀναγκαῖον   ἔτι   λουτροῖς   χρῆσθαι  
συνεχέέσι,   ἀλλ'ʹ   ἀρκεῖ   διαπαλαίίειν  
µμανθάάνοντα   σύύµμµμετράά   τε   πονεῖν   ἐνταῦθα  
πρὸ  τῶν  σιτίίων,  ἀλουτεῖν  δὲ  ἤδη  τὰ  πλείίω.  Τὸ  
δ'ʹ   ὑπερπονεῖν,   ὥσπερ   ἔνιοι   τῶν   παιδοτριϐῶν  

   Il  est  donc  préférable  de  se  préserver  de  chacun  
des  deux  excès  en  ne  rendant  la  peau  ni  serrée  au  
point   que   cela   l’empêche   de   bien   transpirer,   ni  
relâchée   au  point   qu’elle   soit   lesée  promptement  
sous  l’effet  de  toute  agression  extérieure.  Le  corps  
de   l’enfant   qui   fait   l’objet   de   notre   discours   est  
précisément  d’une  telle  nature,  situé  à  mi-‐‑chemin  
de   tous   les   excès.   Ce   dernier   doit   donc   être  
soumis   à   un   régime   qui   préserve   toujours   la  
faculté   qu’il   a   acquise   grâce   à   la   préparation  
physique.   Or   une   telle   conservation   a   lieu   chez  
l’enfant   qui,   au  premier   âge,   est   nourri   de   lait   et  
lavé  dans  des  bains  d’eau  douce  chaude,  de  façon  
à   ce   que   son   corps,   restant   tendre   le   plus  
longtemps   possible,   suive   une   importante  
croissance.  Puis,  dès  le  moment  où  il  peut  aller  à  
l’école,   il   ne   lui   est   plus   nécessaire   de   prendre  
constamment   des   bains,   mais   il   lui   suffit,   en  
apprenant  à  lutter  avec  ardeur,  de  faire  dans  cette  
activité  des  efforts  justement  proportionnés  avant  
les   repas   et   dès   lors   de   ne   pas   se   laver   trop  
souvent959.   En   revanche,   les   efforts   excessifs  

                                                                                                                                           
956   Sur   le   régime   de   la   vieillesse,   voir   Grimaudo   2008   p.   17,   Byl   1988,   Hartlich   1913.   Pour   un   point   de   vue  

moderne   sur   le   sport   et   les   personnes   âgées,   voir   Depiesse,   Grillon,   Coste   2009   p.   295-‐‑314  ;   Benezis,   Simeray,  
Simon,   1988  :   selon   ce   manuel   (p.   5-‐‑6,   22-‐‑25   et   42-‐‑43),   il   faut   privilégier   une   pratique   régulière   des   sports  
d’endurance,   tels  que   la  marche,   la   course  et   la  natation,  sauf  en   cas  de   contre-‐‑indications   cardio-‐‑vasculaires  et  
ostéo-‐‑articulaires  ;  les  sports  de  résistance  doivent  être  plutôt  réservés  aux  sportifs  jeunes,  notamment  les  sport  de  
balle,  où  les  démarrages  brutaux  et  les  changements  de  direction  peuvent  être  dommageable  pour  les  personnes  
fragiles.  Les  débutants  âgés  doivent  se  montrer  particulièrement  prudents  ;  mieux  vaut  privilégier  un  sport  que  
l’on   a   déjà   pratiqué   plus   jeune.   D’une  manière   générale,   il   est   conseillé   de   rechercher   le   plaisir   plutôt   que   la  
performance.  

957  Sur  ce  texte,  voir  Brockmann  2009.  
958  De  sanitate  tuenda  I  10  (K.  VI  53  5  -‐‑  54,  6  =  CMG  5.4.2  p.  25).  Voir  Gourevitch  2001  p.  11-‐‑12.  
959   Dans   l’expression   ἀλουτεῖν   ἤδη   τὰ   πλείίω,   le   comparatif   neutre   s’oppose   au   groupe   nominal   λουτροῖς  

συνεχέέσι   de   la   phrase   précédente,   qui   insistait   sur   le   caractère   continu   des   bains   donnés   à   l’enfant  ;   il   semble  
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ἀναγκάάζουσι   τοὺς   παῖδας,   οὐδαµμῶς   ἀγαθόόν·∙  
ἀναυξῆ   γὰρ   ὑπὸ   τῆς   παρὰ   καιρὸν  
σκληρόότητος   ἀποτελεῖται   τὰ   σώώµματα,   κἂν  
πλείίστην   ὁρµμὴν   ἐκ   φύύσεως   εἰς   τὴν   αὔξησιν  
ἔχῃ.  

auxquels   certains   pédotribes   contraignent   les  
enfants  ne  sont  aucunement  une  bonne  chose  ;  en  
effet,   les   corps   en   deviennent   incapables   de  
croître   du   fait   d’une   dureté   inopportune   même  
s’ils  ont  naturellement  un   très  grand  potentiel  de  
croissance.    

  
Dans  le  développement  infantile,  Galien  distingue  donc  deux  étapes  :  avant  l’âge  de  

l’école,   l’enfant  se  nourrit  de  lait,   fait  des  promenades  et  prend  de  nombreux  bains  
chauds   d’eau  douce,   car   alors   l’entretien   de   la   tendresse   de   son   corps   favorise   ses  
possibilités   de   croissance  ;   puis,   dès   que   l’enfant   va   à   l’école,   il   fréquente   aussi   la  
palestre   où   il   apprend   à   lutter   énergiquement   par   des   efforts   modérés,   il   peut  
apprendre  aussi  à  monter  à  cheval  et  il  prend  moins  de  bains960.    
La   tendresse   dans   laquelle   l’enfant   a   évolué   durant   la   première   partie   de   sa   vie  

garantit   donc   la   qualité   de   sa   croissance,   qui   se   développera   notamment   grâce   à  
l’apprentissage  de  la  lutte.  Il  faut  que  le  sport  soit  pratiqué  avec  une  certaine  énergie,  
comme  en  témoigne  le  préverbe  δια-‐‑  dans  διαπαλαίίειν,  mais  ces  efforts  doivent  être  
modérés   et   répondre   à   l’idéal   de   la   συµμµμετρίία,   relevant   de   la   responsabilité   du  
personnel   pédagogique.  Galien   condamne   ainsi   les   pédotribes   qui   contraignent   les  
enfants   à   des   excès,   désignés   par   le   préfixe   ὑπερ-‐‑   connoté   négativement   par  
opposition  au  préverbe  δια-‐‑.  Le  verbe  ἀναγκάάζω  sous-‐‑entend  une  certaine  résistance  
de  la  part  des  enfants  ;  sans  doute  s’agit-‐‑il  d’une  résistance  physique  :  par  nature,  le  
corps  des  enfants  n’est  pas  fait  pour  la  démesure  et  atteint  donc  des  limites  que  les  
mauvais  pédotribes  outrepassent,   trahissant   ainsi   la  confiance  que   leur  donnent   les  
parents,  les  hygiénistes,  voire  la  cité  tout  entière.  
Si,  dans  les  dernières  années  de  cette  première  catégorie  d’âge,   le   jeune  enfant  est  

amené  à  rencontrer  des  pédotribes,  en  revanche,  dans  les  premiers  mois  de  sa  vie,  il  
reste   principalement   en   contact   avec   sa   mère   ou   avec   sa   nourrice,   dont   le   lait  
constitue   l’essentiel   de   son   alimentation.   On   comprend   donc   que   l’hygiène   du  
nouveau-‐‑né  est  étroitement   lié  au  régime  des   femmes,  dont   toute  activité  physique  
n’est  pas  exclue.    
  
Le  problème  du  lait  maternel  est  traité  dans  le  chapitre  9  du  premier  livre  du  traité  

d’Hygiène,   qui   concerne   les   mères   mais   aussi   les   nourrices961.   La   question   des  
exercices  physiques  féminins  est  alors  posée962  :  
  
Περὶ   τὸ   παιδίίον   εἰς   τρίίτον   ἔτος   ἀπὸ   τῆς  

πρώώτης   γενέέσεως   ἀξιῶ…   τῆς   τρεφούύσης  
   En   ce   qui   concerne   le   jeune   enfant   depuis   sa  
naissance  jusqu’à  sa  troisième  année,  je  demande…  

                                                                                                                                           
donc   que   τὰ   πλείίω   ait   lui   aussi   une   valeur   temporelle,   signifiant   que   l’enfant   scolarisé   reste   sans   se   baigner  
pendant  des  périodes  plus  longues. 

960     Voir  Gourevitch  2001  p.  12  et  49  qui  renvoie  à  Durling  1988  p.  208-‐‑212,  puis  à  Ghinoupoulo  1930,  Amerio  
1968,  Berthier  1996,  Hummel  1999.  

961  Sur  le  régime  des  mères  et  des  nourrices,  voir  Gourevitch  1984  p.  233-‐‑260  et  2001  p.  13-‐‑17.  Sur  l’allaitement,  
voir  aussi  Dasen  2004  et  2003  p.  156-‐‑158.  

962  De  sanitate  tuenda  I  9  (K.  VI  45,  9  -‐‑  46,  9  =  CMG  5.4.2  p.  21-‐‑22).  
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αὐτὸ   οὐ   σµμικρὰν   ποιεῖσθαι   πρόόνοιαν  
ἐδεσµμάάτων  τε  πέέρι  καὶ  ποµμάάτων,  ὕπνων  τε  
καὶ   ἀφροδισίίων   καὶ   γυµμνασίίων,   ὡς   ἂν  
ἄριστον  εἴη  τὴν  κρᾶσιν  τὸ  γάάλα.  Γίίνοιτο  δ'ʹ  
ἂν   τοιοῦτον   εἰ   τὸ   αἷµμα   χρηστόότατον   εἴη.  
Ἔστι   δὲ   χρηστόότατον   τὸ  µμήήτε  πικρόόχολον  
µμήήτε   µμελαγχολικὸν   µμήήτε   φλεγµματῶδες  
µμήήτ'ʹ   ὀρρώώδει   τινὶ   µμήήθ'ʹ   ὑδατώώδει   συµμµμιγὲς  
ὑγρόότητι.  Γεννᾶται  δὲ  τοιοῦτον  ἐπίί  τε  τοῖς  
συµμµμέέτροις   γυµμνάάσµμασι   καὶ   τροφαῖς  
εὐχύύµμοις   τε   ἅµμα   καὶ   κατὰ   καιρὸν   τὸν  
προσήήκοντα   καὶ   κατὰ   µμέέτρα   τὰ   δέέοντα  
λαµμϐανοµμέέναις,   ὥσπερ   οὖν   καὶ   ἐπὶ  
πόόµμασιν   εὐκαίίροις   τε   καὶ   µμετρίίοις…  
ἀφροδισίίων   δὲ   παντάάπασιν   ἀπέέχεσθαι  
κελεύύω  τὰς  θηλαζούύσας  παιδίία  γυναῖκας.  
Αἵ   τε   γὰρ   ἐπιµμήήνιοι   καθάάρσεις   αὐταῖς  
ἐρεθίίζονται   µμιγνυµμέέναις   ἀνδρίί,   καὶ   οὐκ  
εὐῶδες  ἔτι  µμέένει  τὸ  γάάλα.  Καίί  τινες  αὐτῶν  
ἐν  γαστρὶ  λαµμϐάάνουσιν,   οὗ  βλαϐερώώτερον  
οὐδὲν   ἂν   εἴη   παιδίίῳ   γάάλακτι   τρεφοµμέένῳ.  
Δαπανᾶται   γὰρ   ἐν   τῷδε   τὸ   χρηστόότατον  
τοῦ  αἵµματος  εἰς  τὸ  κυούύµμενον.    

à   ce   qu’on   accorde   une   attention   non   négligeable  
aux   aliments   et   aux   boissons   consommés   par   celle  
qui   le   nourrit,   mais   aussi   au   sommeil,   à   l’activité  
sexuelle   et   aux   exercices   de   cette   personne,   pour  
que  son  lait  soit  d’un  excellent  tempérament.  Il  peut  
être  d’une  telle  nature  si   le  sang  est  de  la  meilleure  
qualité.  Et   le   sang   de   la   meilleure   qualité   n’est   ni  
plein   de   bile   jaune,   ni   mélancholique,   ni  
phlegmatique,   ni   mélangé   à   quelque   humidité  
séreuse   ou   aqueuse.   Et   un   sang  d’une   telle   qualité  
est   généré   grâce   aux   exercices   modérés,   à   une  
nourriture  à  la  fois  chargée  de  bons  sucs  et  prise  au  
moment   opportun   et   en   quantité   nécessaire,   ainsi  
que   grâce   à   des   boissons   prises   au   moment  
opportun  et  en  quantité  modérée…  Quant  au  sexe,  
j’ordonne   que   les   femmes   qui   allaitent   s’en  
abstiennent   totalement.   En   effet,   elles   ont   leurs  
règles  dès  lors  qu’elles  couchent  avec  un  homme  et  
leur   lait   se   voit   alors   privé   de   sa   bonne   odeur.   Et  
certaines  d’entre  elles   tombent  enceintes,   ce  qui  est  
la   situation   la   plus   nuisible   pour   l’enfant   nourri  
avec  leur  lait.  Car  alors  la  meilleure  part  du  sang  est  
dépensée  pour  le  fœtus.  

  
Dans  ce  texte,  Galien  demande  donc  à  ce  que  le  régime  de  la  femme  qui  allaite  soit  

très   surveillé,   qu’il   s’agisse   de   la  mère   ou   de   la   nourrice   du   bébé.   Il   faut   en   effet  
contrôler  non  seulement  l’alimentation  et  les  boissons,  mais  aussi  le  reste  du  régime,  
et   notamment   ses   activités   physiques   soit   dans   des   exercices   proprement   dits,   soit  
dans   la  pratique  de  la  sexualité.  De   fait,   la  qualité  du  lait  dépend  de  celle  du  sang,  
qui   elle-‐‑même   tient   à   plusieurs   facteurs  :   un   sang   de   femme   est   de   bonne   qualité  
quand  cette  dernière  accomplit  des  exercices  modérés  en  complément  d’aliments  et  
de   boissons   de   bonne   qualité,   consommés   en   quantité   raisonnable   à   des  moments  
adaptés,  car  l’heure  des  repas  et  la  digestion  qui  s’ensuit  influent  dirtectement  sur  la  
qualité  du  sang  et  donc  du  lait963.    
Par   ailleurs,   une   femme   qui   allaite   doit   renoncer   à   toute   activité   sexuelle,   qui   ne  

pourra  donc  pas  compter  pour  un  exercice  physique,  et  ce  pour  deux  raisons.  D’une  
part,  le  coït  a  la  réputation  de  déclencher  les  menstruations  et  donc  d’altérer  l’odeur  
du  lait  ;   il   faut  donc  en  conclure  qu’une  nourrice  qui  a  ses  règles  produit  un  lait  de  
moins   bonne   qualité,   qui   pourra   peut-‐‑être   être   corrigé   par   une   modification   du  
régime,  à  moins  que  l’on  puisse  à  ce  moment-‐‑là  changer  temporairement  de  nourrice.  
D’autre  part,  la  pratique  de  la  sexualité  crée  un  risque  de  grossesse,  situation  dans  la  
quelle   le   sang   sert   prioritairement   à   la   formation   du   fœtus   si   bien   que   le   reste   de  

                                                
963   Pour   un   point   de   vue  moderne   le   sport   et   l’allaitement,   voir  Depiesse,  Grillon,   Coste   2009   p.   277-‐‑294  :   la  

pratique  d’un  sport  d’endurance  n’est  pas  déconseillé,  bien  au  contraire,  mais  elle  doit  se  faire  avec  modération  et  
prudence.   Au  moment   de   l’allaitement,   il   est   recommandé   de   programmer   la   tétée   ou   le   tirage   de   lait   avant  
l’effort,   car   ce   dernier   peut   être   responsable   d’une   élévation   du   taux   sanguin   d’acide   lactique   et   donc   d’une  
acidité  du  lait  maternel.  
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l’humeur  gagant  la  poitrine  est  en  faible  quantité  et  de  moins  bonne  qualité,  ce  qui  
nuit  au  succès  de  l’allaitement.      
  
Le   régime   des   femmes,   et   notamment   la   question   de   leur   activité   physique,   est  

également  abordée  dans  le  chapitre  10  du  onzième  livre  du  Sur  l’utilité  des  parties.  En  
effet,  alors  qu’il  s’enthousiasme  pour  l’anatomie  de  la  bouche,  qui  a  été  conçue  avec  
maîtrise  par  la  nature,  Galien  critique  inversement  la  démesure  des  humains,  qui  se  
laissent   entièrement   dominer   par   l’ivresse   du   plaisir   au   moment   de   l’acte   sexuel.  
C’est  alors  qu’il  reproche  aux  femmes  leur  tendance  naturelle  à  la  démesure  et  à  la  
paresse  en  matière  d’exercices  physiques964  :  
  
Tὰ   δὲ   …   τῆς   κυούύσης   ἁµμαρτήήµματα   περίί  

τε   τὰς   τῶν   συµμµμέέτρων   γυµμνασίίων  
ῥᾳθυµμίίας   καὶ   σιτίίων   πλησµμονὰς   καὶ  
θυµμοὺς   καὶ   µμέέθας   καὶ   λουτρὰ   καὶ  
ἀφροδισίίων   ἀκαίίρων   χρήήσεις   [ἃς]   οὐδ'ʹ  
εἰπεῖν   δυνατόόν.   Ἀλλ'ʹ   ὅµμως   γέέ   τοι   πρὸς  
τοσαύύτας   ὕϐρεις   ἡ   φύύσις   ἀντέέχει   καὶ  
κατορθοῖ   τὰ   πολλάά.  Καὶ  µμὴν   οὔτε  πυροὺς  
οὔτε   κριθὰς   οὔτ'ʹ   ἀµμπέέλους   οὔτ'ʹ   ἐλαίίας  
οὕτω   φυτεύύουσίί   τε   καὶ   σπείίρουσιν   οἱ  
γεωργοίί,   ἀλλὰ   πρῶτον   µμέέν,   ὅπως   εὖ  
ἐχούύσῃ   τῇ   γῇ   πιστεύύσωσι   τὰ   σπέέρµματα,  
πολλὴν  πρόόνοιαν  πεποίίηνται·∙  µμετὰ  ταῦτα  
δ'ʹ,   ὅπως   µμήήθ'ʹ   ὑπὸ   περιττῆς   ὑγρόότητος  
κατακλυζόόµμενα   σαπείίη   µμήήτ'ʹ   αὐχµμοῖς  
αὐανθείίη  µμήήτ'ʹ  ἀποσϐεσθείίη   διὰ   κρύύος,   οὐ  
παρέέργως   πεφροντίίκασιν.   Ἄνθρωπον   δ'ʹ  
οὐδεὶς   οὕτως   ἐπιµμελῶς   οὔτ'ʹ   ἔσπειρεν   οὔτ'ʹ  
ἀνεθρέέψατο  κυούύµμενον…  

   Quant   aux   erreurs   de   la   femme   enceinte   qui   se  
montre   paresseuse   lorsqu’il   faut   accomplir   des  
exerices  modérés,  qui   se   remplit  de  nourriture,   qui  
se   laisse   emporter,   s’enivre,   se   baigne   et   fait  
l’amour,  il  n’est  même  pas  possible  de  les  décrire.  Il  
est   vrai,   cependant,   que   la   nature   résiste   à   de   si  
grands   excès   et   qu’elle   en   corrige   la   plupart.   Pour  
autant,  ce  n’est  pas  ainsi  que  les  paysans  plantent  et  
sèment   le   blé,   l’orge,   les   vignes,   les   oliviers,   mais  
d’abord   ils   veillent   avec   une   grande   attention   à  
confier  leurs  graines  à  une  terre  en  bon  état  ;  puis  ils  
s’appliquent   scrupuleusement   à   ce   qu’elles   ne  
pourrissent   pas   en   étant   submergées   par   une  
humidité  excessive,  à  ce  qu’elles  ne  se  déshydratent  
pas   du   fait   des   sècheresses   et   à   ce   qu’elles   ne  
meurent   pas   à   cause   du   froid.   Mais   personne   n’a  
jamais   engendré   ni   nourri   dans   son   sein   un   être  
humain  avec  autant  de  soin…    
  

  
Ce   texte,   quelque   peu   moralisateur,   reproche   aux   hommes   et   aux   femmes   de  

s’abandonner   dans   le   plaisir   de   la   conception   au   lieu   de   veiller   à   donner   à   leur  
progéniture   le  meilleur  des   accueils  possibles  dans   le   corps  de   la  mère.  De   fait,   en  
principe,   une   femme   enceinte   doit   faire   des   exercices   modérés   notamment   pour  
garantir  la  bonne  croissance  de  l’utérus  et  la  qualité  de  son  lait  futur965.  Or,  si  l’on  en  
croit  Galien,  la  femme  enceinte  a  plutôt  tendance  à  se  montrer  paresseuse  durant  la  
grossesse,   à   se   gaver   de   nourriture   et   à   se   laisser   emporter   à   des   sentiments   qui  
peuvent  gâter  ses  humeurs  et  son  lait.  Ce  portrait  de  la  mauvaise  génitrice  rappelle  la  
femme   ventrue   de   Sémonide,   à   qui   les   athlètes   eux-‐‑mêmes   avaient   une   fâcheuse  
tendance  à  ressembler.  Les  athlètes  et  la  femme  enceinte  diffèrent  en  tout  sur  le  plan  
des  exercices  physiques,  puisque  les  premiers  sont  surentraînés  quand  cette  dernière  
réchigne   même   à   accomplir   quelques   mouvements   modérés.   Vient   ensuite   une  
comparaison  entre  les  géniteurs  négligeants  et   les  cultivateurs  qui  inversement  font  
                                                

964  De  usu  partium  XI  10  (K.  III  885,  8  -‐‑  886,  2  =  Helmreich  II  143-‐‑144).  
965  Voir  l’étude,  ci-‐‑dessous,  de  De  sanitate  tuenda  I  9  (K.  VI  45,  9  -‐‑  47  =  CMG  5.4.2  p.  21-‐‑22).  
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preuve  d’une  grande  vigilance  pour  préparer  et  entretenir  le  terrain  de  leur  semence.  
La   femme   enceinte   n’est   donc   pas   la   seule   coupable  :   le   géniteur   doit   lui-‐‑même  
surveiller   la   mère   de   sa   progéniture,   durant   la   grossesse   mais   encore   pendant  
l’allaitement.   Idéalement,   comme   la   terre   bien   entretenue   (εὖ   ἐχούύσῃ),   la   mère  
devrait  faire  en  sorte  que  son  corps  soit   lui  aussi  en  bon  état  :   il  existerait  donc  une  
εὐεξίία   typiquement   féminine   inspirée  du  modèle   agricole,  ni   trop  humide,  ni   trop  
sec.    
Si   le  discours  galénique  prend  le  plus  souvent  en  compte  l’hygiène  masculine966,   il  

n’en   reste   pas   moins   que,   comme   Hippocrate,   Galien   est   consient   que   la   gent  
féminine  nécessite  un  traitement  particulier,  dont  les  exercices  physiques  ne  sont  pas  
exclus967  :   Galien   prend   essentiellement   en   compte   les   difficultés   liées   à   la  
maternité  en   recommandant   des   exercices   modérés   favorisant   la   grossesse   et   la  
qualité  du  lait.  Cependant,  il  ne  peut  ignorer  non  plus  le  cas  des  femmes  esclaves,  ni  
celui  des  femmes  libres,  «  dont  le  régime  au  foyer  n’est  pas  fait  de  violents  labeurs  »  
(οἴκοι…  οὔτ'ʹ  ἐν  ἰσχυροῖς  πόόνοις  διαιτώώµμενον968),  mais  qui  pour  autant  «  ne  mènent  
pas  une  vie  totalement  oisive  »  (µμὴ  πάάνυ  τι  βίίον  ἀργον  ἐζηκυίίαις969).    
  
Revenons-‐‑en  désormais  au  cas  de  l’enfant,  dont  il  faut  examiner  le  régime  dans  la  

période  qui  s’étend  de  sept  à  quatorze  ans.  Ce  sujet  est  abordé  au  début  du  chapitre  
12  du  premier  livre  du  traité  d’Hygiène  :    
  
Ὁ   δὲ   ἄριστα   κατεσκευασµμέένος   ἄνθρωπος  

ἄχρι   τῆς   τεσσαρεσκαιδεκαέέτιδος  ἡλικίίας   ἐν  
τῇ   προειρηµμέένῃ   διαίίτῃ   φυλαττέέσθω,  
γυµμναζόόµμενος   µμήήτε   πάάνυ   πολλὰ   µμήήτε  
βίίαια,   µμήή   πως   αὐτοῦ   τὴν   αὔξησιν  
ἐπίίσχωµμεν,   καὶ   λουόόµμενος   ἐν   θερµμοῖς  
µμᾶλλον  ἢ  ψυχροῖς  λουτροῖς·∙  οὔπω  γὰρ  οὐδὲ  
τούύτων   ἀλύύπως   ἀνέέχεσθαι   δυνήήσεται.  
Πλαττέέσθω   δὲ   καὶ   τὴν   ψυχὴν   ἐν   τῷδε   τῆς  
ἡλικίίας  καὶ  µμάάλιστα   δι'ʹ   ἐθισµμῶν  τε  σεµμνῶν  
καὶ   µμαθηµμάάτων,   ὅσα   µμάάλιστα   ψυχὴν  
ἐργάάζεσθαι   κοσµμίίαν   ἱκανάά·∙   πρὸς   γὰρ   τὰ  
µμέέλλοντα  κατὰ  τὴν  ἑξῆς  ἡλικίίαν  αὐτῷ  περὶ  
τὸ   σῶµμα   πραχθήήσεσθαι   µμέέγιστον   ἐφόόδιόόν  
ἐστιν  ἡ  εὐκοσµμίία  τε  καὶ  εὐπείίθεια.    

   L’homme   d’excellente   constitution   doit   être  
maintenu   dans   le   régime   que   j’ai   évoqué   jusqu’à  
ses   quatorze   ans,   en   faisant   des   exercices   ni   très  
nombreux,   ni   violents,   pour   éviter   que   nous  
n’entravions  sa  croissance,  et  en  se  lavant  dans  des  
bains   chauds   plutôt   que   froids  ;   car   il   ne   pourra  
pas  même   encore   supporter   les   bains   froids   sans  
peine.  En  outre,  à   cet  âge,  qu’il   façonne   son  âme,  
notamment   par   de   bonnes   habitudes   et   par   tous  
les   apprentissages   qui   sont   à  même   de   mettre   le  
plus   d’ordre   dans   son   âme  ;   en   effet,   pour   les  
activités   physiques   qu’il   devra   ensuite   accomplir  
dans   la   catégorie   d’âge   suivante,   la   discipline   et  
l’obéissance  sont  la  meilleure  ressource.    

  
Ce  régime  contient  donc  des  exercices  physiques  ni  excessifs  ni  violents,  des  bains  

chauds,   mais   aussi   une   formation   spirituelle   garantie   par   la   prise   de   bonnes  
habitudes   et   par   des   apprentissages   qui   développent   la   discipline   et   l’obéissance  
nécessaire  à  l’éducation  future.  
                                                

966  Grimaudo  2008  p.  189-‐‑190.  
967  Gourevitch  1984  p.  63-‐‑64,  p.  67,  p.  233-‐‑254.  
968  De  venae  sectione  adversus  Erasistratum  5  (K.  XI  164,  5).  
969   In  Hippocratis   librum  primum   epidemiarium   commentarius   I   12   (K.  XVII  A  53,   13   =  CMG   5.10.1  p.  31)  ;   sur   ce  

texte,  voir  I.A.1.d.  
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Le  chapitre  12  du  Pronostic   évoque   l’emploi  du   temps  du   jeune  Commode,   fils  de  

Marc  Aurèle,  alors  qu’il  entre  à  peine  dans  cette  catégorie  d’âge.  En  effet,  lors  de  son  
second   séjour   à  Rome,   à  partir  de   169,   alors  que   l’empereur   est  parti  en   campagne  
contre  les  Germains,  Galien  est  chargé  de  veiller  à  la  santé  de  Commode  ;  or,  s’il  est  
vrai   que   l’épisode   a   lieu   en   169,   Commode   a   donc   8   ans.   Le   jeune   garçon   doit  
notamment  être  soigné  d’une  amygdalite  alors  qu’il  sort  de  la  palestre970  :    
  
Τῆς   παλαίίστρας   γὰρ   ἀπαλλαγέέντος  

αὐτοῦ  πρὶν  σιτίίων,  ὥρας  ὀγδόόης  εἰσέέϐαλε  
θερµμὸς   ἱκανῶς  πυρετόός·∙  ἁψαµμέένῳ  δέέ  µμοι  
τῶν   σφυγµμῶν   φλεγµμαίίνειν   τι   µμόόριον  
ἐφαίίνετο…    

   En   effet,   lorsqu’il   eut   quitté   la   palestre   avant   le  
repas,  à  la  huitième  heure,  une  fièvre  assez  chaude  
s’empara   de   lui  ;   et   il   me   semblait,   lorsque   je  
touchais   ses   palpitations,   qu’une   partie   était  
enflammée…    

  
Le  jour  en  question,  Commode  est  donc  sorti  de  la  palestre  avant  la  huitième  heure,  

soit   une   heure   après   midi,   c’est-‐‑à-‐‑dire   aux   environs   de   13h,   entre   12h44   et   13h15  
selon  le  moment  de  l’année.  Il  est  difficile  de  savoir  si  cet  horaire  est  représentatif  de  
l’emploi  du  temps  non  seulement  de  Commode  en  général,  qui  dans  ce  cas  précis  est  
atteint  d’une  maladie  qui  a  peut-‐‑être  écourté  la  séance  à  la  palestre,  mais  aussi  d’un  
enfant  de  son  âge,  car  il  est  fils  de  l’empereur  et  bénéficie  sans  doute  d’un  traitement  
privilégié.  
  
La   catégorie   d’âge   suivante   est   elle   aussi   examinée   dans   le   chapitre   12   du   traité  

d’Hygiène.   Sans   surprise,   l’hygiène   idéale  de   l’enfant   âgé  de  quatorze   à  vingt-‐‑et-‐‑un  
ans  inclut  une  fois  encore  des  exercices  physiques971  :  
  
Μετὰ   δὲ   τὴν   δευτέέραν   ἑϐδοµμάάδα   µμέέχρι  

τῆς   τρίίτης   εἰ   µμὲν   εἰς   τὴν   ἄκραν   εὐεξίίαν  
ἄγειν  αὐτὸν  ἐθέέλοις,   ἤτοι  στρατιώώτην  τινὰ  
γενναῖον   ἢ   παλαιστρικὸν   ἢ   ὁπωσοῦν  
ἰσχυρὸν  ἀπεργάάσασθαι  βουλόόµμενος,  ἧττον  
τῶν   τῆς   ψυχῆς   ἀγαθῶν,   ὅσα   γε   εἰς  
ἐπιστήήµμην  τινὰ  καὶ  σοφίίαν  ἄγει,  προνοήήσῃ·∙  
τὰ   µμὲν   γὰρ   εἰς   ἦθος   ἐν   τῷδε   µμάάλιστα   τῆς  
ἡλικίίας   ἀκριϐωθῆναι   προσήήκει.   Εἰ   δὲ   τὰ  
µμὲν  κατὰ   τὸ  σῶµμα  µμέέχρι   τοῦ   κρατυνθῆναι  
τὰ  µμόόρια  καὶ  περιποιῆσαίί  τιν'ʹ  ἕξιν  ὑγιεινὴν  
καὶ   αὐξῆσαι   προαιροῖο,   τὸ   δὲ   λογικὸν   τῆς  
ψυχῆς  τοῦ  µμειρακίίου  κοσµμῆσαι  σπουδάάζοις,  
οὐ   τῆς   αὐτῆς   ἐπ'ʹ   ἀµμφοῖν   διαίίτης   δεηθήήσῃ.  
Καίίτοι   καὶ   τρίίτον   <ἂν>   καὶ   τέέταρτον   εἶδος  
βίίου   εὑρεθείίη   ποτέέ,   τῶν   µμὲν   ἐπίί   τινα  
βάάναυσον   ἀφιγµμέένων   τέέχνην,   καὶ   ταύύτην  

   De   quatorze   à   vingt-‐‑et-‐‑un   ans,   si   tu   veux  
conduire   l’enfant   au   sommet   du   bon   état,  
souhaitant   faire   de   lui   un   noble   soldat,   un  
spécialiste   de   la   lutte   ou,   d’une   façon   ou   d’une  
autre,   quelqu’un   de   fort,   tu   prévoiras   la  
diminution   de   tous   les   biens   de   l’âme   qui,   sans  
doute,   conduisent   à  un   certain  niveau   de   science  
et   de   sagesse.   En   effet,   il   convient   de   veiller  
scrupuleusement  à   forger   le   caractère  de   l’enfant,  
surtout  à  cet  âge.  Mais  si,  jusqu’à  ce  que  les  parties  
du   corps   soient   renforcées,   tu   préfères   produire  
un   état   sain   et   l’augmenter,   et   si   tu   t’efforces   de  
mettre  en  ordre  la  part   logique  de  l’âme  du  jeune  
garçon,   dans   ces   deux   cas,   tu   n’auras   pas   besoin  
de   ce   même   régime.   Certes,   il   y   aurait   bien   une  
troisième  et  une  quatrième  sorte  de  vie  pour  ceux  
qui   se   sont   engagés   dans   un   art   manuel,   que   cet  

                                                
970  De   praenotione   ad   Posthumum  12   (K.   XIV   661,   15-‐‑18   =   CMG   5.8.1   p.   130).   Sur   ce   texte,   voir   l’introduction  

générale  de  V.  Boudon-‐‑Millot  dans  le  tome  I  de  la  CUF  p.  LXX.  
971  De  sanitate  tuenda  I  12  (K  VI  61,  1  -‐‑  62,  10  =  CMG  5.4.2  p.  28-‐‑29).  
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ἤτοι   γυµμνάάζουσαν   ἢ   ἀγύύµμναστον  
φυλάάττουσαν   τὸ   σῶµμα,   τῶν   δὲ   ἐπὶ  
γεωργίίαν  ἢ  ἐµμπορίίαν  ἤ  τι  τοιοῦτον  ἕτερον.  
Ὥστε   καὶ   χαλεπὸν   εἶναι   δοκεῖ  ἀριθµμῷ  τινι  
περιλαϐεῖν  πάάσας  τῶν  βίίων  τὰς   ἰδέέας.  Τῆς  
µμὲν  γὰρ   ὑγιεινῆς   τέέχνης   ἐπάάγγελµμάά   ἐστιν  
ἅπασιν  ἀνθρώώποις  ὑποθήήκας  διδόόναι  πρὸς  
ὑγείίαν,   ἤτοι   καθ'ʹ   ἕκαστον   ἰδίίας   ἢ   κοινῇ  
σύύµμπασιν   ἁρµμοττούύσας   ἢ   τὰς   µμέέν   τινας  
ἰδίίας  αὐτῶν,  τὰς  δὲ  κοινάάς.  Οὐ  µμὴν  ἐγχωρεῖ  
γε   περὶ   πάάντων   ἅµμα   διελθεῖν,   ἀλλὰ  
πρῶτον   µμὲν   ὡς   ἄν   τις   ἐπὶ   µμήήκιστον  
ἐκτείίνων   τὴν   ζωὴν   ὑγιαίίνῃ   τὰ   πάάντα·∙   χρὴ  
δ'ʹ,   οἶµμαι,   τὸν   τοιοῦτον   βίίον   ἁπάάσης  
ἀναγκαίίας   πράάξεως   ἀποκεχωρηκέέναι,  
µμόόνῳ  σχολάάζοντα   τῷ  σώώµματι·∙   δεύύτερον   δὲ  
µμεθ'ʹ   ὑποθέέσεως   ἢ   τέέχνης   ἢ   πράάξεως   ἢ  
ἐπιτηδεύύµματος   ἢ   ὑπηρεσίίας   τινὸς   ἤτοι  
πολιτικῆς   ἢ   ἰδιωτικῆς   ἢ   ὅλως   ἀναγκαίίας  
ἀσχολίίας.   Οὐδὲ   γὰρ   ἄλλως   ἂν   σαφὴς   ὁ  
λόόγος   οὔτ'ʹ   εὐµμνηµμόόνευτος   οὔτε   µμεθόόδῳ  
περαινόόµμενος   ἡµμῖν   γέένοιτο   χωρὶς   τῆς  
εἰρηµμέένης  ἄρτι  τάάξεως.    

art   fasse   faire  de   l’exercice  au  corps   ou  que,  dans  
le   cas   contraire,   il  préserve   le   corps,  et  pour   ceux  
qui   se   sont   engagés   dans   l’agriculture,   dans   le  
commerce  ou  dans  une  autre  activité  de  ce  genre.  
De   sorte   qu’il   semble   même   difficile   de   fixer   le  
nombre   de   toutes   les   sortes   de   vies.   De   fait,   une  
des  promesses  de   l’hygiène   est   de   donner   à   tous  
les   hommes   des   recommandations   pour   leur  
santé,  soit  particulières  à  chacun,  soit  appropriées  
à  tous  de  façon  commune,  soit  tantôt  particulères,  
tantôt  communes.  Cependant,   il   convient  non  pas  
de   faire   un   exposé   sur   toutes   les   sortes   à   la   fois,  
mais  de  dire  d’abord  comment   rester   toujours  en  
bonne   santé   quand   on   s’efforce   de   faire   durer   sa  
vie  le  plus  longtemps  possible.  Or  il   faut,   je  crois,  
qu’une   telle   vie   soit   détachée   de   toute   action  
contraignante,  consacrant  son  loisir  au  seul  corps  ;  
mais,  dans  un  deuxième  temps,  il  faudra  examiner  
notre   hypothèse   d’un   art,   d’une   action,   d’une  
activité,   d’un   service   ou   d’une   occupation   visant  
l’intérêt  public  ou  un  intérêt  particulier,  bref  d’une  
occupation  contraignante.  Car  autrement,  faute  du  
plan   que   je   viens   d’énoncer,   notre   discours   ne  
serait  même  pas  clair,  ni  facile  à  retenir,  ni  conduit  
avec  méthode.    

  
Galien  pose   ici   la  question  du  choix  de  vie  pour   le  garçon  de  quatorze  ans.  À   cet  

âge,   il   y   a   bel   et   bien   une   orientation   à   prendre,   comme   le   prouvent   les   verbes  
ἐθέέλοις,  βουλόόµμενος,  προαιροῖο,  et  les  alternatives  exprimées  par  ἤτοι…  ἢ…  ἢ…  οu  
µμέέν…  δέέ….    Ici,  la  perspective  est  simplement  médicale  et  pragmatique,  et  non  pas  
argumentative   comme   dans   le  Protreptique,   qui   faisait   principalement   l’éloge   de   la  
médecine  et  de  la  philosophie  :  dans  ce  passage  du  traité  d’Hygiène,  Galien  explique  
que  tel  choix  impose  tel  régime  sans  porter  de  jugement  de  valeur  sur  ces  décisions.    
La   possibilité   de   devenir   un   lutteur972   est   envisagée   dans   un   groupe   en   parallèle  

avec  deux  autres  choix,  être  un  noble  soldat  et  être   fort  de  quelque  manière  que  ce  
soit.  On  retrouve  ici  la  double  polarité  entre  le  monde  militaire  et  la  palestre.  Le  choix  
de  la  force  par  quelque  moyen  que  ce  soit,  plus  général,  reste  cohérent  avec  les  deux  
options  précédentes,  qui  nécessitent  elles  aussi  de  la  force,  à  ceci  près  que  le  soldat  a  
besoin   d’autres   qualités   comme   la   stratégie   tandis   que   le   lutteur,   si   l’on   en   croit  
Galien,  n’a  besoin  de  rien  d‘autre  que  de  force.  En  tout  cas,  dans  les  deux  cas,  Galien  
parle  d’ἄκρα  εὐεξίία.    
Cependant,   pour   le   cas   où   l’on   choisirait   de   faire   d’un   enfant   un   παλαιστρικόός,  

Galien   recommande  non  pas  de   supprimer   l’éducation  de   l’âme,  mais   simplement,  
comme  le  prouve  le  comparatif  ἧσσον,  d’en  diminuer  la  part  au  profit  des  activités  
physiques.  Galien  rappelle  en  effet  combien  la  formation  psychique  est  importante  à  
                                                

972  En  vérité,  Galien  emploie  non  pas  le  nom  παλαιστήής,  mais  le  terme  παλαιστρικόός,  littéralement  «  spécialiste  
de  la  palestre  »  et  plus  particulièrement  de  la  lutte  ;  il  n’y  pas  de  différence  entre  παλαιστρικόός  et  παλαιστικόός.  
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cet  âge  de  la  vie,  notamment  pour  apprendre  la  discipline  et  l’obéissance.  Il  faut  donc  
en  déduire  qu’il  est  mauvais  de  supprimer  complètement  la  formation  de  l’âme,  du  
moins  si  l’on  veut  apprendre  le  sens  moral  à  l’enfant.  
La  question  se  pose  de  savoir  qui  fait  le  choix  pour  l’enfant  :  s’agit-‐‑il  des  parents  ou  

du   médecin  ?   A   priori,   le   traité   s’adresse   plutôt   à   des   médecins,   qui   pourront   y  
trouver  l’essentiel  à  savoir  sur  les  questions  d’hygiène,  mais  toute  personne  cultivée  
est  également  susceptible  de  tirer  profit  à  la  lecture  de  cet  ouvrage.  Quoi  qu’il  en  soit,  
il  est  certain  qu’aucun  choix  de  vie  ne  saurait  se  faire  sans  l’accord  du  père  et  peut-‐‑
être  aussi,  dans  une  certaine  mesure,  de  la  mère,  voire  de  l’enfant  lui-‐‑même.  
  
Venons-‐‑en  pour  finir  à  l’autre  bout  de  la  vie  pour  répondre  à  la  question  suivante  :  

est-‐‑il   conseillé   aux   vieillards   d’avoir   une   activité   physique  ?   Pour   répondre   à   cette  
question,   il   convient   tout   d’abord   de   préciser   que,   pour   Galien,   la   vieillesse   est,  
comme   la   jeunesse,   divisé   en   trois   période   différentes   qui   présente   chacune   des  
caractéristiques  particulières.  Ce  point  est  clairement  abordé  dans  le  chapitre  12  du  
cinquième   livre   du   traité   d’Hygiène,   au   sein   d’un   développement   sur   les  
tempéraments  froids  et  secs973  :    
  
Ταῦτα  δὲ  περὶ  τῶν  τὴν  µμέέσην  ἐχόόντων  

ἡλικίίαν   τοῦ   γήήρως   εἴρηται,  
γινωσκόόντων   ἡµμῶν   τὸ   µμὲν   πρῶτον  
αὐτοῦ   µμέέρος,   ὃ   <τὸ>   τῶν   ὠµμογερόόντων  
ὀνοµμάάζουσι,  δυναµμέένων  ἔτι  τὰ  πολιτικὰ  
πράάττειν,   τὸ   δὲ   δεύύτερον,   ἐφ'ʹ   οὗ  
σύύµμφορον   τὸ   ὄνοµμα   φέέρουσιν,   αὐτὸ  
τοῦτο  εἶναι,  καθ'ʹ  οὗ  λέέγουσιν  
"ʺἐπὴν  λούύσαιτο  φάάγοι  τε,  
εὑδέέµμεναι  µμαλακῶς"ʺ·∙  
οὐ   µμὴν   ἐπίί   γε   τῆς   τρίίτης,   ἐν   ᾗ   τὸν  

γραµμµματικὸν  ἔφην  Τήήλεφον  ὄντα  ἐν  τῷ  
µμηνὶ   δὶς   ἢ   τρὶς   λούύεσθαι·∙   διὰ   γὰρ   τὴν  
ἀρρωστίίαν   τῆς   δυνάάµμεως   οὐ   φέέρουσιν  
οὗτοι   τὰ   συνεχῆ   λουτράά.   Πρόόσεστι   δ'ʹ  
αὐτοῖς   τὸ   µμηδ'ʹ   ἀθροίίζειν   δακνώώδη  
περιττώώµματα   διὰ   τὴν   ψύύξιν   τῆς   ἕξεως.  
Ὀνοµμάάζουσι   δὲ   τὸν   κατὰ   τὴν   ἡλικίίαν  
ταύύτην   πέέµμπελον,   ὡς   οἱ   ταῖς  
ἐτυµμολογίίαις   χαίίροντέές   φασι,   παρὰ   τὸ  
ἐκπέέµμπεσθαι  τὴν  εἰς  Ἅιδου  ποµμπήήν.    

   Ce   sujet   a   été   traité   à   propos   des   gens   qui   sont  
arrivés  au  milieu  de  la  vieillesse,  puisque  nous  savons  
que,   dans   sa   première   partie,   que   l’on   appelle   celle  
des   vieillards   encore   verts,   on  peut   encore   accomplir  
les  activités  de  la  cité,  tandis  que  la  seconde  partie,  où  
les   vieillards   portent   bien   leur   nom   par   le   fait   qu’ils  
sont  cet  individu  même  dont  on  dit  qu’il  doit  
"ʺquand  il  a  pris  son  bain  et  mangé,    
dormir  tendrement"ʺ  ;  
Sans   doute   la   troisième   partie   n’est-‐‑elle   pas   l’âge  

auquel,  comme  je  le  disais,  le  grammairien  Télèphe  se  
baignait   deux   ou   trois   fois   dans   le   mois  ;   en   effet,   à  
cause  de   la   faiblesse  de   leur   faculté,   ces   vieillards  ne  
supportent  pas  les  bains  fréquents.  Et  il  s’ajoute  pour  
eux   le   fait   de  ne  pas  même   rassembler  d’excréments  
piquants   à   cause   de   la   froideur   de   leur   état.   Et   on  
appelle  un  homme  de  cet  âge  le  pépé,  comme  le  disent  
ceux  qui   se  plaisent   aux   étymologies  pour   établir   un  
rapport  avec   le  départ   vers   chez  Hadès  de   la  pompe  
funèbre.    

  
Galien  distingue  donc   les  vieillards   encore  verts,   les  vieillards  proprement  dits   et  

les  «  pépés  »  (πέέµμπελοι).  Les  premiers  sont  encore  capables  d’accomplir  une  activité  
utile   à   la   cité,   ce  qui   laisse   entendre  qu’ils   sont   encore   suffisamment  mobiles  pour  
accomplir  un  certain  nombre  d’efforts  ;   les  seconds,  en  revanche,  sont   inactifs  et   se  
contentent  de  bains,  de  repas  et  de  sommeil  ;  quant  aux  πέέµμπελοι,  qui  reçoivent  un  
                                                

973  De  sanitate  tuenda  V  12  (K.  VI  369,  7  -‐‑  376,  6  =  CMG  5.4.2  p.  162-‐‑166).  
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nom  dont   l’étymologie   rappelle   la  proximité  de   la  pompe  mortuaire   (ποµμπήή),   leur  
activité  se  résume  au  strict  minimum.  
  
Ce   sont   donc   essentiellement   les   vieillards   de   la   première   période   qui   peuvent  

encore  prétendre  à  une  véritable  activité  sportive.  Cette  dernière  est  examinée  dans  
le   chapitre   2   du   cinquième   livre   du   traité   d’Hygiène,   au   sein   d’un   développement  
exclusivement   gérontologique.   Dans   ce   passage,   Galien   affirme   que   le   programme  
sportif  des  vieillards   est  déterminé  par   les   trois   critères,   à   savoir   la   constitution  de  
leur  corps,   leurs  habitudes  et   leurs  pathologies.  Les  deux  derniers  critères   justifient  
notamment  la  possibilité  ou  non  de  leur  faire  exécuter  des  exercices  à  la  palestre974  :  
  
Αἱ   δὲ   τῶν   γυµμνασίίων   ἰδέέαι   τοῖς  

γέέρουσιν,   ὅσαι   τ'ʹ   ὠφέέλιµμοι   καὶ   ὅσαι  
βλαϐεραίί,   κριθήήσονται   τῇ   τε   τοῦ  
σώώµματος  ὅλου  διαθέέσει  καὶ  τοῖς  ἔθεσι  καὶ  
τοῖς   ἐνοχλοῦσι   παθήήµμασι.   Τῇ   µμὲν   ὅλου  
τοῦ  σώώµματος  διαθέέσει  κατὰ  τάάδε.  Τὸ  µμὲν  
ἄριστον   τῇ   κατασκευῇ   σῶµμα,   περὶ   οὗ  
µμέέχρι   δεῦρο   πεποίίηµμαι   τὸν   λόόγον   ἐξ  
ἀρχῆς,   ὥσπερ   ἐν   νεόότητι   πρὸς   ἅπαντας  
τοὺς   σφοδροτάάτους   πόόνους  
ἐπιτηδειόότατόόν   ἐστιν,   οὕτως   ἐν   γήήρᾳ  
πρὸς   ἅπαντας   τοὺς   µμετρίίους.   Τὸ   δ'ʹ   ἤτοι  
παχυσκελὲς   ἢ   εὐρύύστερνον   ἢ   περαιτέέρω  
τοῦ   προσήήκοντος   ἰσχνοσκελὲς   ἢ   ὅσοις   ὁ  
θώώραξ  µμικρόός   ἐστιν   καὶ   κοµμιδῆ  στενὸς  ἢ  
τὸ  βλαισὸν  ἢ  τὸ  ῥαιϐὸν  ἢ  ὁπωσοῦν  ἄλλως  
ἀσύύµμµμετρον   εἰς   πολλὰ   τῶν   γυµμνασίίων  
οὐκ   ἐπιτήήδειον.   Ἐν   µμὲν   γὰρ   τοῖς   διὰ   τῆς  
φωνῆς   γινοµμέένοις   ὁ   κακῶς  
κατεσκευασµμέένος   θώώραξ,   ἐν   δὲ   τοῖς   διὰ  
περιπάάτων  τὰ  σκέέλη  βλάάπτεται.  Κατὰ  δὲ  
τὸν  αὐτὸν  τρόόπον  ἐπίί  τε  χειρῶν  εἰρῆσθαίί  
µμοι   νόόει   καὶ   τραχήήλου   καὶ   νώώτου   καὶ  
ὀσφύύος  ἰσχίίων  τε  καὶ  τῆς  ῥάάχεως  ὅλης.  Ὅ  
τι   γὰρ   ἂν   αὐτῶν   κακῶς   ᾖ  
κατεσκευασµμέένον,  ἐξελέέγχεται  µμᾶλλον  ἢ  
ῥώώννυται   γυµμναζόόµμενον,   εἰ   µμὴ   ἄρα   τὰς  
συµμµμέέτρους   τις   κινήήσεις   ὀνοµμάάζειν  
ἐθέέλοι   γυµμνάάσια   σύύµμµμετρα   τοῖς  
ἀσθενέέσι   µμορίίοις·∙   ἀλλ'ʹ   οὕτω   γε   περὶ  
ὀνόόµματος   µμᾶλλον   ἢ   περὶ   πράάγµματος   ἡ  
ἀµμφισϐήήτησις   ἔσται.   Τὰ   δ'ʹ   εἰς   ὑγείίαν  
διαφέέροντα  τῷ  γέέροντι  γυµμνάάσια  διὰ  τῶν  
ἰσχυροτέέρων   χρὴ   ποιεῖσθαι   µμορίίων·∙  
συγκινεῖται   γὰρ   ἐκείίνοις   καὶ  
συγγυµμνάάζεται  τὰ  λοιπάά.  Καὶ  µμὲν  δὴ  καὶ  

   On  déterminera  les  sortes  d’exercices  qui  sont  utiles  
et  celles  qui  sont  nuisibles  aux  vieillards  en  se  fondant  
sur   la   disposition   de   leur   corps   entier,   sur   leurs  
habitudes  et  sur  les  maux  leur  causant  de  la  gêne.  On  
se  fondera  sur  la  disposition  de  leur  corps  tout  entier  
en  suivant  le  raisonnement  que  voici  :  de  même  que  le  
corps   d’excellente   constitution,   dont   j’ai   parlé   du  
début   jusqu’à  maintenant,  est  dans  sa   jeunesse  tout  à  
fait  adapté  à  toutes  les  peines  très  violentes,  de  même  
dans   sa  vieillesse   il   est   tout  à   fait  adapté  à   toutes   les  
peines   modérées.   En   revanche,   le   corps   qui   est   doté  
de   jambes   épaisses,   d’une   large   poitrine,   de   jambes  
plus   maigres   qu’il   ne   convient,   celui   de   tous   ceux  
dont   le   thorax   est   petit   ou   extrêmement   étroit,   celui  
dont   les   pieds   sont   en   dehors,   dont   les   genoux   sont  
cagneux  ou  qui,  de  quelque  autre  manière  que  ce  soit,  
n’est   pas   bien   proportionné,   n’est   pas   adapté   à  
beaucoup  d’exercices.   En   effet,   dans   les   exercices   où  
on  utilise   la   voix,   le   thorax   qui   est  mal   constitué   est  
lésé  et,  dans  les  exercices  où  l’on  fait  des  promenades,  
ce  sont  les   jambes  qui   sont  lésées.  De  la  même  façon,  
garde  à  l’esprit  ce  que  j’ai  dit  sur  les  mains,   la  gorge,  
le   dos,   les   reins,   les   hanches   et   toute   l’épine  dorsale.  
En  effet,  un  corps  où  ses  parties   sont  mal  constituées  
est   davantage   mis   à   l’épreuve   que   renforcé   en   cas  
d’exercice,   à   moins   qu’on   ne   veuille   baptiser   les  
mouvements   bien  proportionnés  du  nom  d’exercices  
bien   proportionnés   pour   les   parties   faibles.   Mais,  
dans   ces   conditions,   la   controverse   porterait   sans  
doute   davantage   sur   le   nom   que   sur   la   chose.   Or,  
dans   le   cas  du  vieillard,   les  exercices  conduisant  à   la  
santé  doivent  être  faits  avec  les  parties  les  plus  fortes.  
En   effet   c’est   grâce   à   ces   dernières   que   le   reste   du  
corps   est   mis   en   mouvement   et   entraîné.   Et,   à   la  
vérité,   les   habitudes   elles   aussi   comptent   sans  doute  
pour   beaucoup   dans   la   détermination   du   type  

                                                
974  De  sanitate  tuenda  V  2  (K.  VI  322,  4  -‐‑  325,  5  =  V  9,  CMG  5.4.2  p.  155-‐‑156).    
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τὰ   ἔθη  µμεγίίστην   ἔχει  µμοῖραν   εἰς   εὕρεσιν  
ἰδέέας   γυµμνασίίων.   Ἄκοποίί   τε   γὰρ   αὐτοῖς  
αἱ   εἰθισµμέέναι   γίίνονται   κινήήσεις   ἥδονταίί  
τε   κατ'ʹ   αὐτὰς   ἐνεργοῦντες,   ὥσπερ   αὖ  
πάάλιν  ἐν  τοῖς  ἀήήθεσιν  ἄχθονταίί975   τε  καὶ  
κοπώώδεις  γίίνονται.  Τῶν  γε  µμὴν  τεχνικῶν  
ἐνεργειῶν   οὐδ'ʹ   ἅψασθαι   δυνατόόν   ἐστιν  
οἷον   αὐλεῖν   ἢ   σαλπίίζειν   ἢ   κιθαρίίζειν,  
ὥσπερ   γε   τῶν   κατὰ   παλαίίστραν,   ὅσοι  
παλαισµμάάτων   ἀµμαθεῖς.   Ἕκαστον   οὖν  
τῶν   γερόόντων   ἐν   τοῖς   συνήήθεσι  
γυµμνάάζειν,   ἀνιέέντας   αὐτῶν   τὴν  
σφοδρόότητα.   Τρίίτος   δὲ   σκοπὸς   ἰδέέας  
γυµμνασίίων   ἀπὸ   τῶν   παθηµμάάτων  
λαµμϐάάνεται,   κοινὸς   µμὲν   ἁπάάσης   ἡλικίίας  
ὑπάάρχων,  οὐ  µμὴν  ἴσην  γε  τὴν  δύύναµμιν  ἐν  
ἁπάάσαις  ἔχων,  ὅτι  µμηδὲ  τὴν  βλάάϐην  ἴσην  
ἐργάάζεται   παροφθείίς.   Ὅσοι   µμὲν   γὰρ  
ἑτοίίµμως   ἁλίίσκονται   σκοτώώµμασιν   ἢ  
ἐπιληψίίαις   ἢ   ὀφθαλµμίίαις   σφοδραῖς   ἢ  
ὠταλγίίαις,  οὐ  χρὴ  τούύτους  ἐπινεύύοντας  ἢ  
κατακύύπτοντας  ἢ  καλινδουµμέένους  χαµμαὶ  
γυµμνάάζεσθαι,  περιπάάτοις   δὲ  πολλοῖς   καὶ  
δρόόµμοις   µμετρίίοις   αἰωρήήσεσίί   τε   ἐπὶ   τῶν  
ὀχηµμάάτων   ἀκόόπως   χρῆσθαι.  
Παραπλήήσιον   δὲ   τρόόπον   καὶ   ὅσοις  
παρίίσθµμια  ῥᾳδίίως  ἢ  ἀντιάάδες  ἢ  συνάάγχαι  
γίίνονται   καὶ   ὅσοις   γαργαρεὼν   ἑτοίίµμως  
ῥευµματίίζεται   καὶ   ὅσοις   οὖλα   καὶ   ὅσοις  
ὀδόόντες   ἢ   ὅλως   τι   τῶν   κατὰ   τὸν  
τράάχηλόόν   τε   καὶ   τὴν   ὅλην   κεφαλὴν  
µμορίίων.   Ἡµμικρανίίᾳ   γοῦν   ἐνοχλοῦνται  
πολλοίί,   καὶ   τέένοντας   ἄλλοι   συνεχῶς  
ἀλγοῦσιν   ἐπὶ   µμικραῖς   προφάάσεσιν.   Ὧν  
οὐδεὶς   ἀνέέχεται   γυµμνασίίου   πληροῦντος  
τὴν   κεφαλήήν,   ἀλλ'ʹ   ἔστιν   ἅπασιν   αὐτοῖς  
τὰ  διὰ  τῶν  σκελῶν  ὠφέέλιµμα,  καθάάπερ  γε  

d’exercices  à  effectuer.  En  effet,   les  vieillards   font   les  
mouvements   auxquels   ils   sont   habitués   sans   se  
fatiguer   et   ils   ont   plaisir   à   les   accomplir,   alors  
qu’inversement  ils   sont  accablés  par  les  mouvements  
auxquels   ils   ne   sont   pas   habitués   et   s’y   fatiguent.  
Certes,   ils   ne   peuvent   pas   non   plus   s’adonner   aux  
activités  artistiques  tels  que  le  fait  de  jouer  de  la  flûte,  
de   la   trompette   ou   de   la   cithare,   comme  assurément  
tous   ceux  d’entre  eux976  qui   ignorent   les  exercices  de  
la  palestre  ne  peuvent  pas  s’adonner  à  ces  derniers.  Il  
faut   donc   exercer   chaque   vieillard   sans   lui   changer  
ses  habitudes,  en  s’efforçant  d’en  chasser  la  violence.  
Quant  au  troisième  objectif,  il  fait  dépendre  les  sortes  
d’exercices  des  maux  des  vieillards,  objectif   commun  
à  chaque  âge,  mais  qui  cependant  n’est  pas  de  valeur  
égale   à   tous   les   âges,   puisqu’il   ne   produit   pas   non  
plus   une   nuisance   équivalente   en   cas   de   négligence.  
En  effet,  tous  ceux  qui  sont  promptement  accablés  par  
des   vertiges,   des   crises   d’épilepsie,   des   ophthalmies  
violentes  ou  des  douleurs  aux  oreilles  ne  doivent  pas  
faire  d’exercices  en  baissant  la  tête,  en  se  penchant,  en  
se  roulant  par  terre,  mais  faire  beaucoup  de  marches,  
courir  de  façon  modérée  et   se  faire  promener  sans  se  
fatiguer.   Et   il   en   va   de   même   aussi   pour   tous   ceux  
chez   qui   les   inflammations   des   amygdales,   les  
inflammations  des  glandes  de  la  langue  et  les  angines  
se   produisent   facilement   et   chez   qui   la   luette,   les  
gencives,   les   dents   et   d’une   manière   générale   toute  
partie   relative   à   la   gorge   et   à   la   tête   est   prompte   à  
s’enrhumer.   En   tout   cas,  beaucoup  de  vieillards   sont  
indisposés   par   des   migraines,   et   d’autres   ont  
continuellement   mal   aux   tendons977   pour   un   rien.   Et  
personne   d’entre   eux   ne   supporte   un   exercice   qui  
congestionne   la   tête,   mais   tous   les   exercices   des  
jambes   leur   sont   utiles,   de   même   assurément   que  
ceux   dont   les   jambes   sont   faibles   par   nature   ont  
particulièrement   intérêt   à   faire   des   exercices   qui  

                                                                                                                                           
975   Il   semble   que   l’accablement   ressenti   en   cas   d’exercice   inhabituel   exprimé   par   le   verbe   ἄχθονται   soit   à  

comprendre  en  un  sens  surtout  moral  puisqu’il  répond  en  négatif  au  verbe  ἥδονται,   formant  ainsi  un  chiasme  
avec   les   adjectifs   ἄκοποι   et   κοπώώδεις.   Cependant,   il   n’est   pas   impossible   de   donner   aussi   à   ce  mot   son   sens  
physique. 

976   Il   faut,  semble-‐‑t-‐‑il,   comprendre  que   la  relative  ὅσοι  παλαισµμάάτων  ἀµμαθεῖς  désigne  non  pas  une  catégorie  
d’hommes   en   général,   mais   une   catégorie   de   vieillards  ;   à   côté   de   ὅσοι,   il   faut   donc   sous-‐‑entendre   un   génitif  
partitif   tel   que   τούύτων,   équivalant   à   τῶν   γερόόντων   (littéralement  :   «  comme   assurément   il   est   impossible   de  
s’adonner  aux  choses  de  la  palestre  pour  tous  ceux  d’entre  eux  qui  sont  ignorants  des  exercices  de  la  palestre  »).  
Dans   ce   passage,   en   effet,  Galien   souligne   le   fait   que   les   vieillards,   et   les  vieillards   seulement,   sont   incapables  
d’apprendre  de  nouvelles  activités  :  de  même  qu’un  vieil  homme  qui  n’a  jamais  joué  d’un  instrument  ne  saurait  
être  poussé  vers   la  musique,  de  même  un  vieil  homme  qui  n’a   jamais  pratiqué   la   lutte  ne  saurait  non  plus  être  
conduit  à  la  palestre.    

977  Les  τέένoντας  mentionnés   ici  désignent  sans  doute   les   tendons  situés  derrière   le  cou,  et  non  pas  n’importe  
quel  tendon,  puisque  dans  ce  passage  il  est  exclusivement  question  de  pathologies  qui  se  situent  au  niveau  de  la  
tête. 
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τοῖς  ἀσθενέέσι   φύύσει   τὰ  σκέέλη  βελτίίω   τὰ  
διὰ   τῶν   ἄνω   µμερῶν   γυµμνάάσια,  
χειρονοµμίίαι   καὶ   ἀκροχειρισµμοὶ   καὶ  
δίίσκων  βολαὶ  καὶ  ἁλτήήρων  χρῆσις  ὅσα  τε  
κατὰ  τὴν  παλαίίστραν  γυµμνάάζεται  χαµμαὶ  
πάάντα.  Τοῖς  γε  µμὴν  τὰ  µμέέσα  µμόόρια  χειρῶν  
καὶ   σκελῶν   πάάσχουσι   ῥᾳδίίως   ἅπαν   µμὲν  
εἶδος   ἐπιτήήδειόόν   ἐστι   γυµμνασίίων,   εἰ   µμὴ  
τῶν  ἄλλων  τις  ἀπείίργοι  σκοπῶν.    

mobilisent   les   parties   hautes   du   corps,   des  
mouvements   cadencés  des   bras,   des   séances  de   lutte  
avec   les   mains,   du   lancer   de   disque,   des   haltères   et  
tout   ce   qui   à   la   palestre   se   pratique   au   sol.   En  
revanche,   pour   ceux   qui   souffrent   facilement   aux  
parties   médianes   des   bras   et   des   jambes,   tout   type  
d’exercice  est  adapté,  à  moins  que  l’un  des  autres  buts  
ne  l’exclue.    

  
Si  leur  constitution  physique  et  que  leurs  maladies  le  leur  permettent,  les  vieillards  

pourront  donc  faire  des  exercices  de  la  palestre  à  condition  qu’ils  en  aient  déjà  pris  
l’habitude  ;  de   fait,   il  n’est  pas  possible  à  un  vieillard  de  se   lancer  dans  la  pratique  
d’un  art  quelconque,  car  cette  activité  lui  causera  trop  de  fatigue  et  ne  lui  procurera  
aucun  plaisir.  Il  faut  en  effet  que  les  personnes  âgées  pratiquent  des  activités  qui  ne  
les  épuisent  pas  et  qui  leur  soient  agréables  :  aussi  retrouve-‐‑t-‐‑on,  dans  ce  texte,  nié  ou  
non,  le  double  réseau  lexical  de  la  fatigue  (ἄκοποι,  κοπώώδεις)  et  du  plaisir  (ἥδονται,  
ἄχθονται).    
Pareillement,   à   supposer  que   leur   constitution  physique   et  que   leurs  habitudes   le  

leur  permettent,  les  vieillards  pourront  faire  des  exercices  de  la  palestre  à  condition  
que   des   pathologies   n’excluent   pas   cette   hypothèse.   Or   les   maladies   qui   sont  
incompatibles   avec   la  palestre   sont  nombreuses.  Trois   cas  de   figures   se  présentent.  
Premièrement,   les   vieillards   qui   souffrent   dans   les   parties   supérieures   du   corps,  
notamment  au  niveau  de  la  tête,  ne  doivent  pas  fréquenter  les  palestres,  puisque  les  
exercices  y  sont  souvent  accomplis  la  tête  basse  et  dans  de  la  poussière,  ce  qui  peut  
s’avérer   très   néfaste.   Deuxièmement,   pour   ceux   dont   les   jambes   sont   faibles,   les  
exercices  de  la  palestre  pratiqués  au  sol  sont  particulièrement  recommandés  :  il  faut  
comprendre  donc  que,  dans  ces  exercices,  on  se  sert  peu  ou  pas  du  tout  des  jambes  ;  
peut-‐‑être  ces  exercices  se  pratiquent-‐‑ils  en  partie  en  position  assise.  Pour  le  même  cas  
de  pathologies,  Galien  recommande  aussi  des  mouvements  de  bras  cadencés,  la  lutte  
avec   les   seules   mains,   le   lancer   de   disque   et   l’usage   d’haltères  ;   ces   exercices  
mobilisent   les   parties   hautes   sans   pour   autant   laisser   les   jambes     complètement  
inactives  :  ils  requièrent  une  certaine  activité  des  membres  inférieurs,  comme  le  font  
aussi  probablement  les  exercices  de  la  palestre  effectués  au  sol.  
  
Le  cas  des  enfants  et  celui  des  vieillards  montrent  à  quel  point  l’usage  des  exercices  

physiques  est  lié  à  l’inscription  des  corps  dans  la  temporalité  de  la  vie  humaine.  Mais  
la  prise  en  compte  des  contraintes  temporelles  dans  l’établissement  du  régime  sportif  
intervient  également  à  l’échelle  non  plus  de  la  vie,  mais  de  la  journée.  En  effet,  il  est  
bien   de   vouloir   pratiquer   un   sport   pour   se  maintenir   en   bonne   santé,  mais   encore  
faut-‐‑il  en  avoir  le  temps.    
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Exercices  physiques  et  loisir  :  l’intégration  du  sport  dans  les  emplois  du  temps.  
  
Il   est   certain   que   le   régime   d’un   travailleur   ne   saurait   ressembler   à   celui   d’un  

individu   qui   peut   consacrer   l’essentiel   de   sa   journée   à   l’entretien   de   son   corps978.  
Naturellement,  Galien   est   conscient  de   cette   évidence,  qui   a  des   conséquences  non  
seulement   sur   le   temps   dévolu   aux   activités   sportives,   mais   aussi   sur   le   régime  
alimentaire   qu’il   convient   d’adopter.   On   en   voit   par   exemple   la   preuve   dans   le  
chapitre  3  du  traité  Sur  les  bons  et  les  mauvais  sucs.  
En   effet,   alors   qu’il   s’intéresse   à   la   nourriture   dont   le   suc   est   de   bonne   qualité,  

Galien  donne  la  liste  des  «  aliments  les  plus  irréprochables  situés  à  mi-‐‑chemin  entre  
ceux  qui  amincissent  et  ceux  qui  engraissent,  consistant  pour  ainsi  dire  dans  la  juste  
mesure  et  le  milieu  des  extrêmes  »  (ἀµμεµμπτόότατα  …  τῶν  ἐδεσµμάάτων…  τὰ  µμεταξὺ  
τῶν   λεπτυνόόντων   τε   καὶ   παχυνόόντων,   ὡς   ἂν   ἐν   συµμµμετρίίᾳ   καὶ   µμεσόότητι   τῶν  
ὑπερϐολῶν  καθεστῶτα979)  :  il  s’agit  de  certains  types  de  pains,  de  la  chair  de  certains  
oiseaux   et   enfin   de   «  tous   les   poissons   qui   n’ont   ni   un   aspect   visqueux,   ni   une  
mauvaise   odeur   ou   un   goût   désagréable  »   (πάάντων  …   ἰχθύύων,   ὅσοι   γλισχρόότητάά  
τινα  µμήήτε  δυσωδίίαν  ἢ  ἀηδίίαν  ἔχουσι  κατὰ  τὴν  ἐδωδήήν980).  C’est  alors  qu’intervient  
la  distinction  entre,  d’une  part,  les  gens  pleinement  libres  de  leur  temps,  qui  peuvent  
manger  ce  qu’ils  veulent,  y  compris  les  aliments  les  moins  digestes,  et,  d’autres,   les  
individus   qui   exercent   une   activité   chronophage   les   contraignant   à   adapter   leur  
régime  alimentaire981  :    
  
Ὅσοις   µμὲν   γὰρ   ἀνθρώώποις   οἷόόν   τ’   ἐστὶ  

γυµμνασίίοις   τε   πλείίοσι   χρῆσθαι   καὶ  
κοιµμᾶσθαι,  µμέέχριπερ  ἂν  ἐθέέλωσι,   καὶ  βίίον  
ἔξω   τῶν   πολιτικῶν   ἀσχολιῶν   ᾕρηνται,  
τούύτοις   ἐγχωρεῖ   καὶ   τὰ   παχύύχυµμα   καὶ  
γλίίσχρα   τῶν   ἐδεσµμάάτων   ἐσθίίειν,   καὶ  
µμάάλισθ’   ὅταν   ἐπὶ   τῷ   πλήήθει   τῆς   ἐδωδῆς  
αὐτῶν   µμηδέέποτε   µμηδεµμίίαν   αἴσθησιν   ἐν  
ὑποχονδρίίῳ   δεξιῷ   σχῶσιν   ἢ   βάάρους   ἢ  
τάάσεως.  Ὅσοι  δ’  ἤτοι  διὰ  τὴν  ἡλικίίαν  ἢ  διάά  
τινα   συνήήθειαν   οὐχ   οἷοίί   τε   γυµμνάάζεσθαι  
πρὸ   τῶν   σιτίίων,   οὗτοι   πάάντων  
ἀπεχέέσθωσαν  ἐδεσµμάάτων,  ὅσα  τοιαῦτα.    

   À  tous  les  hommes  qui  peuvent  faire  une  quantité  
assez   importante   d’exercices   et   dormir   aussi  
longtemps   qu’ils   le   veulent,   et   qui   ont   choisi   une  
vie  en  dehors  des  affaires  de  la  cité,  il  est  permis  de  
manger   les   aliments   dont   le   suc   est   épais   et   qui  
sont   visqueux,   surtout   quand,   à   la   suite   de   la  
quantité   de   nourriture   qu’ils   ont   avalée,   ils   n’ont  
jamais  aucune  sensation  de  lourdeur  ou  de  tension  
dans   l’hypocondre   droit.   En   revanche,   tous   ceux  
qui,  à  cause  de  leur  âge  ou  de  quelque  habitude,  ne  
sont  pas  en  mesure  de  s’exercer  avant  la  prise  des  
repas,   doivent   s’abstenir   de   tous   les   aliments   qui  
sont  de  cette  nature.      

  
Ainsi,  quand  on  n’est  ni  trop  jeune,  ni  trop  vieux,  qu’on  peut  faire  du  sport  avant  

les   repas,   qu’on   est   libre  de  dormir   selon   son   gré   et   qu’on  dispose   en   outre  d’une  
solide   faculté   digestive,   rien   ne   saurait   empêcher   qu’on   consomme   des   aliments  
                                                

978  Sur  les  rapports  entre  le  sport  et  les  questions  sociales  chez  Galien,  voir  Grimaudo  2008,  Golden  2008,  King  
2005,   Schlange-‐‑Schöningen   2003,   Pleket   2004   et   2001,   Schumacher   2001,   Romano   1991   et   2000,   Wöhrle   1990,  
Poliakoff  1987,  Golden  1985,  Harig  et  Kollesch  1971,  Forbes  1955.  

979  De  rebus  boni  malique  suci  3  (K.  VI  762,  6-‐‑8  =  CMG  5.4.2  p.  396).  
980  De  rebus  boni  malique  suci  3  (K.  VI  762,  14  -‐‑  763,  2  =  CMG  5.4.2  p.  396-‐‑397).  
981  De  rebus  boni  malique  suci  3  (K.  VI  763,  5-‐‑12  =  CMG  5.4.2  p.  397).  
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épais   et   visqueux   auquel   il   est   toujours   possible   de   s’accoutumer.   Dans   le   cas  
contraire,   qui   concerne   tous   ceux   qui   travaillent   et   qui   exercent   une   activité  
quelconque   au   service   de   la   collectivité,   il   est   préférable   de   s’abstenir   d’une   telle  
nourriture.    
  
De   façon  plus  nette   encore,   le   traité  d’Hygiène   établit  une  distinction   entre,  d’une  

part,   un   individu  dont   le   temps   libre   est   réduit   et   la   santé   fragile   et,   d’autre   part,  
l’homme  pleinement  libre  de  son  temps  qui  dispose  d’une  excellente  constitution.  Il  a  
déjà  été  montré  que  le  traité  d’Hygiène  consacrait   l’essentiel  de  ses  pages  au  régime  
de  cet   individu   idéal,  auquel  Galien  accorde  un  statut  paradigmatique  :   cet  homme  
d’excellente  constitution,  à   la  santé   irréprochable  et  pleinement   libre  de  son   temps,  
permet   en   effet   au   médecin   de   Pergame   de   poser   les   bases   de   sa   méthode  
hygiénique982.  Peut-‐‑être  existe-‐‑t-‐‑il  dans   la   réalité,  même  s’il  est  permis  d’en  douter  ;  
l’essentiel  n’est  pas  là.  Ce  qui  importe,  ce  n’est  pas  son  existence  effective,  mais  bien  
plutôt   l’utilité   théorique   que   cet   individu  peut   avoir   dans   le   cadre   d’une   réflexion  
universelle  sur  la  question  de  l’hygiène.  
  
Pour   autant,  Galien   n’oublie   pas   que   la  majorité   des   gens   consacrent   une   grande  

partie  de  leur  temps  à  l’exercice  d’un  métier  ou  à  d’une  activité  qui  les  prive  du  loisir  
absolu   dont   peut   jouir   l’homme   abstrait   forgé   pour   les   besoins   de   son   traité  
d’Hygiène.   Sans   pour   autant   renoncer   à   ses   ambitions   idéales,   Galien   se   voit   donc  
contraint  d’imaginer  que   sa   créature   idéale   est   elle   aussi   soumise   à  des   contraintes  
quotidiennes  qui  réduisent  considérablement  son  loisir.  Ainsi,  dans  le  chapitre  5  du  
sixième   livre   du   traité   d’Hygiène,   Galien   décide   de   s’intéresser   au   régime   de   «  cet  
homme   dont   la   constitution   est   irréprochable,   mais   qui   mène   une   vie   d’esclave,  
tiraillée   en   tous   sens   -‐‑   peu   importe   le   nom   qu’on   voudra   lui   donner  »   (τῷ  …   τὴν  
ἄµμεµμπτον  ἔχοντι  κατασκεύύην,  βιοῦντι  δε  βίίον  δουλικὸν  ἢ  περισπαστικὸν  ἢ  ὅπως  
ἄν  τις  ὀνοµμάάζειν  ἐθέέλοι983).  De  fait,  pour  les  individus  qui  ne  disposent  pas  de  tout  
leur  temps,  la  question  se  pose  de  savoir  quand,  pour  combien  de  temps  et  de  quelle  
manière   ils   pourront   prendre   soin   de   leur   corps.   Il   ne   s’agit   pas   nécessairement  
d’esclaves  à  proprement  parler,  mais  aussi  d’hommes  libres  qui  sont  au  service  d’un  
puissant984  :  
  
Ὑποκείίσθω  τοίίνυν  ἐν  τῷ  λόόγῳ  πρῶτος  ὁ  

τὴν   κατὰ   πλάάτος   ἄµμεµμπτον   ἔχων  
κατασκευὴν   σώώµματος,   ἐν   βίίῳ   δουλικῷ   δι'ʹ  

   Il   faut   donc   que   notre   discours   s’intéresse  
d’abord   à   l’individu   à   la   constitution   physique  
globalement   irréprochable   qui,   parce   qu’il   mène  

                                                
982   Pour   une  mise   au   point   sur   ce   sujet,   voir  Grimaudo   2008,   chapitre  VII,   notamment   p.   189-‐‑190   et   p.   200  :  

l’intérêt   galénique   pour   l’homme   d’excellente   constitution   peut   être   compris   comme   une   conception  
aristocratique   de   l’hygiène  :   voir   Sigerist   1956   p.   13-‐‑14,   Edelstein   1931,   p.   310-‐‑311,  Garofalo   et   Vegetti   1978,   p.  
1010-‐‑1012,  Romano  2000  p.  132-‐‑136  (qui  souligne  aussi  l’exclusion  des  femmes  hors  du  traité  d’Hygiène  alors  que  
leur   cas   est   examiné   dans   d’autres   textes)  ;   cependant,   l’homme   d’excellente   constitution   joue   surtout   un   rôle  
paradigmatique  :  voir  Harig  et  Kollesch  1971  p.  20-‐‑23  ;   il  peut  être  associé  au  Canon  de  Polyclète  :  voir  Pigeaud  
1985  et  1995  p.  29-‐‑44.  

983  De  sanitate  tuenda  VI  5  (K.  VI  403,  8-‐‑10  =  CMG  5.4.2  p.  177). 
984  De  sanitate  tuenda  VI  7  (K.  VI  405,  1  -‐‑  407,  9  =  CMG  5.4.2  p.  178-‐‑179).    
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ὅλης   ἡµμέέρας   ὑπηρετῶν   ἤτοι   τῶν   µμέέγιστα  
δυναµμέένων   τισὶν   ἢ   µμονάάρχων,  
χωριζόόµμενος   δὲ   περὶ   τὰ   πέέρατα   τῆς  
ἡµμέέρας.   Ὁρίίσαι   δὲ   πάάλιν   ἐπὶ   τούύτου   χρήή,  
τίίνα  λέέγω  πέέρατα·∙  παρακοὴν  γὰρ  ὁ  λόόγος  
ἐργάάσεται  τοῖς  ἀναλεγοµμέένοις  αὐτόόν,  εἰ  µμὴ  
τύύχοι   διορισµμοῦ   προσήήκοντος.   Ἐὰν   γοῦν  
εἴπω   χωρίίζεσθαι   τηνικαῦτα   πρῶτον   εἰς  
τὴν   ἐπιµμέέλειαν   τοῦ   σώώµματος,   ἡνίίκα   ὁ  
ἥλιος   δύύνῃ,   µμὴ   προσθείίς,   ὁποίίας   ἡµμέέρας  
λέέγω,   πόότερον   τῆς   περὶ   τὰς   θερινὰς  
τροπὰς   ἢ   χειµμερινὰς   ἢ   κατάά   τινα   τῶν  
ἰσηµμερινῶν   ἢ   χρόόνον   ἑκάάτερον   ἐν   τῷ  
µμεταξὺ   τῶν   εἰρηµμέένων   καιρῶν,   ἀδύύνατον  
ἔσται   συµμφερούύσας   ποιήήσασθαι  
ὑποθήήκας.  Κατὰ  γοῦν  τὴν  Ῥωµμαίίων  πόόλιν  
αἱ   µμέέγισται   µμὲν   ἡµμέέραι   καὶ   νύύκτες   βραχὺ  
µμείίζους   ὡρῶν   ἰσηµμερινῶν   πεντεκαίίδεκα  
γίίνονται,   καθάάπερ   γε   πάάλιν   αἱ   ἐλάάχισται  
µμικρὸν  ἀποδέέουσι  τῶν  ἐννέέα,   κατὰ  δὲ  τὴν  
µμεγάάλην   Ἀλεξάάνδρειαν   τεσσάάρων   καὶ  
δέέκα   µμὲν   ὡρῶν   αἱ   µμέέγισται,   δέέκα   δὲ   αἱ  
σµμικρόόταται.   Ὁ   µμὲν   οὖν   ἐν   ταῖς  
σµμικροτάάταις   [µμὲν]   ἡµμέέραις   [µμεγίίσταις   δὲ  
νυξὶν]   ἀφιστάάµμενος   τῆς   ὑπηρεσίίας   ἡλίίου  
δυοµμέένου   καὶ   τρίίψασθαι   κατὰ  σχολὴν   καὶ  
λούύσασθαι   δύύναται   καὶ   κοιµμηθῆναι  
συµμµμέέτρως,   ὁ   δ'ʹ   ἐν   ταῖς   µμεγίίσταις   οὐδ'ʹ   ἓν  
τούύτων  οἷόός  τ'ʹ  ἐστὶ  πρᾶξαι  µμετρίίως·∙  οὐ  µμὴν  
οὐδ'ʹ   ἔγνων   τινὰ   τοιαύύτῃ   δυστυχίίᾳ   βίίου  
χρησάάµμενον.   Ὁ   γοῦν   ὧν   ἴσµμεν  
αὐτοκρατόόρων   ἑτοιµμόότατα   πρὸς   τὴν   τοῦ  
σώώµματος   ἐπιµμέέλειαν   ἀφικόόµμενος  
Ἀντωνῖνος   ἐν   µμὲν   ταῖς   µμικραῖς   ἡµμέέραις  
ἡλίίου   δύύνοντος   εἰς   τὴν   παλαίίστραν  
παρεγίίνετο,   κατὰ   δὲ   τὰς   µμεγίίστας   ἐνάάτης  
ὥρας   ἢ   τὸ   πλεῖστον   δεκάάτης,   ὡς   ἐξεῖναι  
τοῖς   παραµμέένουσιν   αὐτῷ   κατὰ   τὰς  
ἡµμερησίίας   πράάξεις   ἀπαλλαγεῖσι  
προνοήήσασθαι   τοῦ   σώώµματος   ἐν   τῷ   λοιπῷ  
µμέέρει   τῆς   ἡµμέέρας,   ὡς   ἅµμα   τῷ   δῦναι   τὸν  
ἥλιον   εἰς   ὕπνον   τρέέπεσθαι.   Τῆς   γάάρ   τοι  
σµμικροτάάτης  νυκτὸς  ἴσης  οὔσης  ἐννέέα  ταῖς  
ἰσηµμεριναῖς   ὥραις   αὐτάάρκης   ὁ   τοσοῦτος  
χρόόνος  αὐτοῖς   ὕπνου  τυχεῖν.  Ἐπισκεπτέέον  
οὖν,   εἴτε   γυµμνάάζεσθαι   κατὰ   τὸν  
ἔµμπροσθεν  βίίον  ὁ  τοιοῦτος  ὑπηρέέτης  ἔθος  
εἶχεν  εἴτ'ʹ  ἀγύύµμναστος  λούύεσθαι.    

une   vie   d’esclave,   est   toute   la   journée   au   service  
de  certains  hommes  de   très  grand  pouvoir  ou  de  
monarques,   ce   qui   lui   fait  quitter   son   travail  vers  
la  fin  de  la  journée.  Mais  à  nouveau  il  faut  donner  
une  définition  en  précisant  ce  que  l’on  entend  par  
le  mot   "ʺfin"ʺ.  Car  mon  discours   fera  se  méprendre  
ceux  qui  le  liront  s’il  ne  propose  pas  une  définition  
convenable.   En   tout   cas,   ce   qu’il   y   a  de   sûr,   c’est  
que,  si  je  dis  qu’il  part  se  consacrer  au  soin  de  son  
corps  dès   le  moment  précis  où   le   soleil   se  couche  
sans   ajouter   de   quel   jour   je   parle,   journée   du  
solstice  d’été,   journée  du   solstice  d’hiver,   journée  
d’équinoxe   ou   journée   située   entre   deux   des  
moments   que   je   viens   de   dire,   il   sera   impossible  
de   donner   des   recommandations   utiles.   En   tout  
cas,   dans   la   Cité  des   Romains,   les   journées   et   les  
nuits   les   plus   longues   durent   un   peu   plus   de  
quinze   heures   équinoxiales,   alors   que   les   plus  
courtes  durent  presque  neuf  heures  ;  mais  dans  la  
grande   Alexandrie,   les   plus   longues   durent   un  
peu   plus   de   quatorze   heures   et   les   plus   courtes  
dix.   Celui   qui,   lors   des   journées   les   plus   courtes,  
quitte   son   service  au  coucher  du  soleil  peut  donc  
se   frictionner   à   loisir,   se   baigner   et   dormir   en  
quantité  modérée,  mais  celui  qui  lors  des  journées  
les  plus   longues  quitte   son  service  au  coucher  du  
soleil  n’est  pas  même  en  mesure  d’accomplir  avec  
mesure   une   seule   de   ces   actions.   Cependant,   je  
n’ai  jamais  rencontré  personne  qui  connût  dans  sa  
vie   une   telle   infortune.   En   tout   cas,   ce   qu’il   y   de  
sûr,   c’est   qu’Antonin,   qui,   de   tous   les   empereurs  
que   nous   connaissons,   est   celui   qui   consacre   au  
soin   de   son   corps   le   plus   d’empressement,   se  
rendait  à   la  palestre  au  coucher  du  soleil   lors  des  
journées   courtes   et   à   la   neuvième   ou   le   plus  
souvent   à   la   dixième   heure   lors   des   journées   les  
plus   longues,   si   bien   qu’il   était   possible985   à   ceux  
qui   l’accompagnaient   dans   ses   activités  
quotidiennes,  une  fois  libérés,  de  s’occuper  de  leur  
corps  dans  la  partie  restante  de  la  journée,  de  sorte  
qu’ils   allaient   se   coucher   en   même   temps   que   le  
soleil.  Car  en  vérité,  puisque  la  plus  courte  nuit  est  
égale   à   neuf   heures   équinoxiales,   une   telle  
quantité   de   sommeil   leur   suffit.   Il   faut   donc  
examiner   si   un   tel   serviteur   avait   pour   habitude  
de   s’entraîner   dans   sa   vie   d’avant   et,   dans   le   cas  
contraire,  s’il  avait  pour  habitude  de  se  baigner.    

Τινὲς   γὰρ   οὐδὲ   ἄχρι   τοῦ   τρίίψασθαι      En  effet,  certains  ne  veillent  même  pas  assez  sur  

                                                                                                                                           
985  Sur  l’importance  de  ce  passage  pour  la  datation  du  traité,  voir  le  commentaire  ci-‐‑dessous.  
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προνοοῦνται   σφῶν   αὐτῶν,   ἀλλ'ʹ   ἄντικρυς  
εἰς  τὸ  βαλανεῖον  εἰσίίασιν  περιχεόόµμενοι  τὸ  
ἔλαιον   ἢ   καὶ   στλεγγίίδα   µμόόνον   λαϐόόντες,  
ὡς   κατ'ʹ   αὐτὸ   τὸ   βαλανεῖον  
ἀποστλεγγίίζεσθαι   τὸν   ἱδρῶτα.  Καὶ  µμέέντοι  
καὶ   µμετρίίως   φέέρουσι   τὸ   τοιοῦτον   ἔθος  
ἔνιοι.   ὥστε   τινὰς   αὐτῶν   µμηδὲ   νοσεῖν  
συνεχῶς,   ὅταν   ὦσιν   εὐδιάάπνευστοι.   Καὶ  
καλοῦσίί   γε   αὐτοὺς   "ʺἀραιοσυγκρίίτους"ʺ  
ἔνιοι   τῶν   ἰατρῶν   τε   καὶ   γυµμναστῶν.  
Εἴρηται   δὲ   καὶ   ὑφ'ʹ   <Ἱπποκράάτους>  
ὑγιεινοτέέρους   εἶναι   τοὺς   τοιούύτους·∙  
"ʺἀραιόότης  γάάρ"ʺ  φησίί   "ʺσώώµματος  ἐς   διαπνοὴν  
οἷς   πλεῖον   φέέρεται   ὑγιεινόότεροι,   οἷς   δ'ʹ  

ἐλάάσσω   νοσερωδέέστεροι."ʺ   Τὴν   µμὲν   δὴ  
τοιαύύτην   φύύσιν   τοῦ   σώώµματος   οὐ   χρὴ  
µμετάάγειν   ἐφ'ʹ   ἕτερον   ἔθος,   οὐδ'ʹ   ὅλως  
οὐδεµμίίαν,   ἀλλ'ʹ   ὅσαι   διὰ   πολλοῦ   χρόόνου  
νοσοῦσιν.    

eux-‐‑mêmes   pour   se   frictionner,   mais   se   jettent  
directement   dans   leur   bain   en   se   versant   l’huile  
tout   autour,   voire   en   ne   prenant   qu’un   strigile  
pour  se   racler   la   sueur  dans   le  bain   lui-‐‑même.  Et  
sans   doute   sont-‐‑ils   quelques-‐‑uns   à   supporter  
modérément   un   tel   usage.   De   sorte   que   certains  
d’entre   eux   ne   sont   même   pas   continuellement  
malades  dès   lors  qu’ils   transpirent   facilement.  Et,  
en  vérité,  un  petit  nombre  de  médecins  maîtres  de  
gymnastiques   les   appellent   "ʺindividus   au   tissu  
poreux"ʺ.  Mais  il  a  été  dit  aussi  par  Hippocrate  que  
de  tels  hommes  sont  plus  sains986  :   "ʺEn  effet,  dit-‐‑il,  
ceux  qui,  du   fait  de   la  porosité  de   leur  corps,   évacuent  

davantage   par   la   transpiration   sont   plus   sains,   tandis  

que  ceux  qui  évacuent  moins  sont  plus  malsains."ʺ  Sans  
doute   ne   faut-‐‑il   pas   faire   adopter   une   autre  
habitude  à  aucune  nature  de  ce  genre,  absolument  
aucune,  sauf  en  cas  de  longues  maladies.  

  
Galien  s’intéresse  ici  aux  esclaves,  à  qui  il  souhaite  «  donner  des  recommandations  

utiles  ».  Pour  ce  faire,  il  doit  prendre  en  compte  le  problème  posé  par  les  contraintes  
de  leur  emploi  du  temps  :  en  effet,  le  programme  diététique  des  esclaves  dépend  du  
temps  libre  dont  ces  derniers  disposent  après  leur  journée  de  travail.  Galien  affirme  
que,   pour   un   serviteur,   le   temps   qui   reste   entre   la   fin   de   son   service   et   sa   nuit  de  
sommeil  doit  être  dévolu  aux  soins  du  corps.    
Trois  principes  sont  donc  implicitement  posés  :  tout  d’abord,  il  faut  considérer  que  

le  temps  nécessaire  pour  aller  du  lieu  de  travail  au  lieu  de  soin,  puis  du  lieu  de  soin  
au  domicile,  est  négligeable  ;  en  outre,   il  faut  admettre  que  la  durée  des  soins  est  la  
même  tout  au  long  de  l’année  ;  enfin,   il  faut  admettre  que  neuf  heures  de  sommeil,  
qui   s’achèvent   en   principe   avec   le   lever   du   soleil,   sont   une   durée   suffisante   pour  
prendre  du  repos.    
Or  deux  difficultés   se  présentent  :   la  première   est  d’ordre   technique   et   s’explique  

par  la  façon  dont  les  heures  de  la  journée  sont  décomptées  au  IIe  siècle  de  notre  ère  ;  
la   seconde   est   d’ordre   diplomatique   et   tient   au   fait   que   le   discours   de   Galien  
s’adresse   indirectement   aux   maîtres   responsables   de   l’emploi   du   temps   de   leurs  
serviteurs.  
Tout   d’abord,   d’un   point   de   vue   technique,   Galien   ne   peut   pas   se   contenter   de  

donner  le  nombre  d’heures  que  les  serviteurs  doivent  consacrer  au  soin  de  leur  corps  
puisque,  dans  le  système  calendaire  des  Romains,  la  durée  des  heures  varie  selon  le  
moment  de  l’année,  c’est-‐‑à-‐‑dire  selon  la  longueur  du  jour  et  de  la  nuit.  De  la  même  
façon,  il  ne  suffit  pas  de  dire  que  l’entretien  du  corps  doit  commencer  à  telle  heure  de  

                                                                                                                                           
986      Il   s’agit   manifestement   d’une   citation   du   De   alimento   28   (Joly   p.  144  ;   la   leçon   retenue   par   R.   Joly   est  

sensiblement  différente  :  Ἀραιόότης  σώώµματος  ἐς  διαπνοὴν  οἷσι  πλέέον  ἀφαιρεῖται  ὑγιεινόόν·∙  πυκνόότης  σώώµματος  
ἐς  διαπνοὴν  οἷσι  ἔλασσον  ἀφαιρεῖται  νοσηλόόν.  («  Porosité  du  corps  pour  la  transpiration,  chose  salutaire  à  ceux  
à  qui  il  est  plus  élevé  ;  densité  du  corps  pour  la  transpiration,  chose  néfaste  pour  ceux  à  qui  il  est  moins  élevé.  ») 



398  

la  journée.  En  d’autres  termes,  pour  que  le  temps  dévolu  au  corps  et  celui  dévolu  au  
sommeil   aient   chacun  une  durée   constante   sur   toute   l’année,   il   faut  que   l’heure  où  
commence   chacune   de   ces   activités   change   constamment   au   gré   des   saisons.  
Pareillement,  en  disant  que  les  soins  du  corps  doivent  commencer  une  fois  le  service  
terminé,  en  fin  de  journée,  Galien  se  rend  compte  qu’il  est  trop  imprécis  :  il  se  doit  de  
définir   ce  qu’il   entend  par   «  fin  du   journée  »   (τὰ  πέέρατα  τῆς  ἡµμέέρας)   et  donc  par  
«  journée  ».  Il  s’efforce  ainsi  d’être  clair  pour  son  lecteur  et,  par  la  même  occasion,  il  
anticipe  l’objection  qui  consisterait  à  lui  dire  que  ses  conseils  sont  trop  flous  pour  être  
utiles.  Dès  lors,  la  question  de  la  durée  d’une  journée  donne  lieu  à  des  considérations  
astronomiques   et   géographiques  :   Galien   prend   en   compte   les   variations   d’une  
saison  à  une  autre,  entre  le  solstice  d’été  et  le  solstice  d’hiver,  mais  aussi  d’un  endroit  
à   un   autre   de   la   terre   habitée,   en   l’occurrence   grâce   aux   exemples   de   Rome   et  
d’Alexandrie.  Sans  doute  se   fonde-‐‑t-‐‑il   sur  sa  propre  expérience  de  météorologue  et  
de  voyageur.  Pour   fixer  des  règles  de  conduite  relatives  à   l’hygiène  des  esclaves,   il  
choisit  donc  d’examiner  les  cas  extrêmes  de  la  journée  la  plus  longue  et  de  la  journée  
la   plus   courte  :   il   suffira   ensuite   au   lecteur   de   réajuster   les   horaires   selon   que   la  
saison  sera  plus  ou  moins  avancée,  en  fonction  des  paramètres  de  l’éphéméride.  
La  seconde  difficulté,  d’ordre  diplomatique,  concerne  les  destinataires  du  traité  :  en  

effet,  ce  passage  s’adresse  ici  indirectement  aux  maîtres,  car  ce  sont  eux  qui  fixent  la  
fin  du  service  de  leurs  serviteurs.  Galien  se  retrouve  donc  dans  la  position  délicate  de  
devoir   donner   à   des   personnages   haut   placés   des   directives   sur   la   façon   dont   ils  
doivent  gérer  leur  personnel.  Naturellement,   il  en  va  de  l’intérêt  même  des  maîtres  
puisque   des   esclaves   en   bonne   santé   font   généralement   de   bons   serviteurs.  
Cependant,  le  terrain  est  glissant.  Galien  adοpte  donc  une  habile  stratégie  rhétorique,  
qui  fait  tendre  le  traité  vers  le  genre  épidictique.  Après  avoir  dit  que,  lors  du  solstice  
d’été,   un   esclave   quittant   son   service   à   la   tombée   du   jour   n’a   pas   le   temps   de  
s’occuper  de  son  corps,  il  affirme  que,  pour  sa  part,  il  n’a  jamais  rencontré  d’esclave  
qui  fût  contraint  à  une  telle  infortune  :  derrière  cette  confidence,  il  faut  donc  lire  un  
éloge  déguisé  des  puissants  fréquentés  par  Galien,  qui  ne  feraient  donc  pas  un  usage  
déraisonnable   de   leur   serviteurs.   Ensuite,   l’éloge   devient   explicite  :   Galien   prend  
l’exemple  de  l’empereur  Marc  Aurèle,  appelé  ici  Antonin987,  qui  exerça  le  pouvoir  de  
138  à  161  ;   l’emploi  de  l’imparfait  laisse  entendre  que  l’empereur  n’est  plus  à  Rome  
au  moment  où  Galien  écrit  ce  texte988.  Ce  dernier  est  présenté  comme  le  meilleur  des  
modèles,   si   l’on   en   juge   par   l’emploi   de   la   tournure   superlative   ὧν   ἴσµμεν  

                                                
987  Sur  ce  nom,  voir  Sur  ses  propres  livres  III  2  (Boudon-‐‑Millot  p.  142,  note  1).  
988  Marc  Aurèle   est   en  guerre   contre   les  Germains  de   l’automne  169  à   l’année  176  ;   sur   ce   point,   voir  Sur   ses  
propres   livres   III  4   (Boudon-‐‑Millot  p.  142,  note  6).   S.  Grimaudo  rappelle  par  ailleurs  que   le   traité  d’Hygiène  a  été  
écrit  en  trois  étapes  entre  175  et  182  durant  le  second  séjour  romain  de  Galien  (Grimaudo  2008  p.  17)  ;  or,  à  propos  
de  ce  passage,  elle  renvoie  à  Bardong  1942  p.  625-‐‑628,  qui  rejette  le  terminus  ante  quem  de  180,  année  de  la  mort  de  
Marc  Aurèle,  proposé  par   Ilberg  1889  p.   225-‐‑226,   lequel   se   fondait   sur   la   leçon   fautive  du  Reg.   173   retenue  par  
Kühn  :  dans   la  phrase   consacrée  à  Marc-‐‑Aurèle,   l’édition  Kühn   indique  que   l’empereur  avait   l’habitude  d’aller  
suffisamment  tôt  à  la  palestre  «  pour  qu’il  soit  possible  »  (ὡς  ἔξεστι)  à  ses  serviteurs  de  prendre  eux  aussi  soin  de  
leur  santé.  En  vérité,  comme  le  disait  déjà  Hartlich  1913,  il  est  préférable  de  retenir  la  leçon  du  Marc.  gr.  276  où  la  
consécutive  est  à  l’infinitif  (ὡς  ἐξεῖναι).  
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αὐτοκρατόόρων   ἑτοιµμόότατα  πρὸς   τὴν   τοῦ   σώώµματος   ἐπιµμέέλειαν  ἀφικόόµμενος   («  de  
tous   les  empereurs  que  nous   connaissons,   [il]  est  celui  qui  consacre  au   soin  de  son  
corps   le  plus  d’empressement   »)  :  Marc  Aurèle   apparaît   exemplaire  non   seulement  
par   le   soin   qu’il   accorde   à   son   propre   corps,  mais   aussi   parce   que   son   emploi   du  
temps  permet  de  libérer  ses  esclaves  suffisamment  tôt  pour  qu’ils  puissent  eux  aussi  
se  rendre  au  gymnase  et  à  la  palestre.    
L’emploi  du  temps  établi  par  Marc  Aurèle  au  solstice  d’été  permet  de  recomposer  

assez   précisément   la   fin   de   journée   idéale   de   l’esclave989  :   le   serviteur   termine   son  
travail  à  la  dixième  heure  (vers  15h45)  ;  il  peut  alors  se  consacrer  aux  soins  du  corps  
jusqu’au  coucher  du  soleil,  qui  a  lieu  à  la  première  heure  de  la  nuit  (vers  19h33).  Il  
dispose  donc  de  presque  quatre  heures  pour  gagner  le  gymnase,  se  donner  les  soins,  
regagner  son  domicile  et  prendre  son  repas  du  soir.  La  part  des  exercices  physiques  
sur   le   temps   de   soin   varie   d’un   individu   à   l’autre   et   peut   être   nulle   si   l’individu  
transpire  facilement,  car  alors  il  se  contentera  d’un  bain.  Le  lendemain,  après  un  peu  
moins  de  neuf  heures  de  sommeil,  l’esclave  se  réveille  en  même  temps  que  le  soleil  se  
lève  (vers  4h27).  Le  passage  où  Galien  dit  que  la  nuit  d’été  est  suffisamment  longue  
pour   accorder   du   repos   montre   à   quel   point   sa   conception   de   la   nature   est  
téléologique  :  selon  lui,  même  la  nuit  la  plus  courte  de  l’année  donne  suffisamment  
de  temps  de  sommeil  ;  le  monde  est  donc  conçu  de  la  meilleure  façon  qui  soit.  Certes,  
on  ne  peut  pas  dire  que   la  nuit   soit  un  moment  exclusivement  dévolu  au  sommeil,  
puisqu’en   hiver   par   exemple   elle   commence   avant   la   fin   des   activités  ;   mais   il  
apparaît  en  tout  cas  qu’elle  n’est  jamais  plus  courte  que  le  minimum  nécessaire  pour  
garantir  un  sommeil  réparateur.  
Cependant,  Galien  ne  pose  pas   la  question  du   temps  qu’il   faut   aux   esclaves  pour  

aller  au  gymnase  ni  pour  rentrer  à  leur  domicile,  ni  celle  du  temps  dévolu  au  repas  
du   soir,   si   bien   qu’il   n’est   pas   possible   de   calculer   avec   précision   la   durée  
qu’occupent   les   soins  du   corps   sur   les  presque  quatre  heures  de   loisir.   Sans  doute  
faut-‐‑il  en  déduire,  d’une  part,  qu’une  cité  bien  équipée  doit  fournir  à  ses  habitants  un  
nombre   important   de   gymnases   et,   d’autre   part,   que   le   repas   du   soir   doit   être  
relativement  bref.    
  
À   l’éloge  de  Marc  Aurèle  répond   inversement   le  blâme  des  mauvais  esclaves  qui,  

les  jours  fériés,  au  lieu  de  profiter  de  cette  occasion  pour  prendre  soin  de  leur  corps,  
se  livrent  à  la  débauche  et  aggravent  leur  santé990  :    
  
Καὶ   δύύνανταίί   γε   τὴν   τοιαύύτην   ἑαυτῶν  

πρόόνοιαν   ποιεῖσθαι   κατὰ   τὰς   ἡµμέέρας  
ἐκείίνας,   ἐν   αἷς   ἑορτήή   τίίς   ἐστι   δηµμοτελὴς  
ἐλευθεροῦσα   τῆς   δουλικῆς   ὑπηρεσίίας  
αὐτούύς.  Ἀλλὰ  δι'ʹ  ἀκρασίίαν  οὐ  µμόόνον  οὐδὲν  
ποιοῦσιν   εἰς   ἐπανόόρθωσιν   τῶν   κατὰ   τὸ  
σῶµμα   µμοχθηρῶς   ἠθροισµμέένων,   ἀλλὰ   καὶ  

   Et   ils  peuvent  assurément  prendre  un   tel  soin  
de   leur  corps   les   jours  de   fête  publique,  qui   les  
libèrent   de   leur   service   d’esclave.   Mais   par  
intempérance   non   seulement   ils   ne   font   rien  
pour   corriger   la   plénitude   dans   laquelle   il   ont  
mis   leurs   corps,  mais   ils   les   remplissent  même  
davantage   en   adoptant   un   mauvais   régime  

                                                
989  Pour  les  équivalents  horaires,  voir  Dautry  et  Maisani  1952  p.  33.  
990  De  sanitate  tuenda  VI  7  (K.  VI  415,  1-‐‑12  =  CMG  5.4.2  p.  182).    
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προσεπιπληροῦσιν   αὐτὰ   κακῶς  
διαιτώώµμενοι   κατὰ   τὰς   ἑορτάάς.  Ἁλίίσκονται  
τοιγαροῦν   νοσήήµμασιν   ἔνιοι   µμὲν   αὐτῶν  
οὕτως   χρονίίοις,   ὡς   ἐν   ἁπάάσῃ   τῇ   ζωῇ  
παραµμέένειν,   ὁποῖόόν   ἐστι   κακὸν   ἥ   τε  
ποδάάγρα   καὶ   ἡ   ἀρθρῖτις   καὶ   ἡ   νεφρῖτις,  
ἔνιοι  δὲ  ὀξέέσι  µμέέν,  ἀλλ'ʹ  ἐνοχλοῦσιν  αὐτοῖς  
ἤτοι   καθ'ʹ   ἕκαστον   ἔτος   ἢ   πάάντως   γε   διὰ  
δυοῖν,  τινὲς   δὲ  καὶ   δὶς   οὕτω  νοσοῦσιν  καθ'ʹ  
ἕκαστον  ἔτος.    

durant   les   fêtes.   Par   conséquent,   quelques-‐‑uns  
sont   pris   de   pathologies   qui,   pour   certaines,  
sont   tellement   chroniques   qu’elles   les  
accompagnent   dans   toute   leur   vie,   telles   les  
maladies   de   la   goutte,   de   l’arthrite   et   de   la  
néphrite,   et   qui,   pour   certaines,   sont   aiguës,  
mais   créent   de   la   gêne   chaque   année   ou   du  
moins   tous   les   deux   ans  ;   mais   certains  
individus   en   sont   même   atteints   deux   fois  
chaque  année.  

  
Les  jours  de  fêtes  publiques,  qui  sont  fériées,  il  est  donc  aisé  de  prendre  soin  de  soi,  

mais  par  absence  de  maîtrise  de  soi,  les  esclaves  ont  tendance  au  contraire  à  adopter  
lors  de  ces  occasions  un  mauvais  régime.  Le  système  binaire  οὐ  µμόόνον…  ἀλλὰ  καίί…  
souligne  le  comportement  scandaleux  de  ces  individus,  qui,  au  lieu  de  tirer  profit  des  
circonstances  pour  se  soigner,  font  encore  empirer  leur  état  de  santé.  Sans  doute  ces  
individus   intempérants   mangent-‐‑ils   et   boivent-‐‑ils   beaucoup  ;   peut-‐‑être   aussi  
dorment-‐‑ils   trop.  Galien   exprime   son   jugement  négatif   au  moyen  de   la   formule  δι’  
ἀκρασίίαν,  dont  on  retrouve  une  variante  plus  loin  sous  la  forme  du  couple  adjectival  
ἀκρατεῖς  τε  καὶ  ἀκολάάστους  («  incapables  de  se  maîtriser  et  de  se  retenir991  »).    
  
Disposer  de  temps  libre  ne  suffit  donc  pas  :  encore  faut-‐‑il  se  persuader  de  l’intérêt  

hygiénique   du   sport,   trouver   le   courage   de   se   rendre   à   la   palestre   et   y   faire   des  
exercices   qui   permettent   vraiment   d’améliorer   ou   d’entretenir   son   état   physique.  
Pour   répondre   à   l’ensemble   de   ces   exigences,   l’idéal   serait   donc   qu’il   existe   une  
activité  à  la  fois  facile  d’accès,  plaisante  et  utile  à  la  santé.  Or,  aux  yeux  de  Galien,  ce  
sport  existe  :  c’est  l’exercice  avec  la  petite  balle.  

Le  sport  idéal.  
  
L’exercice  avec  la  petite  balle992  fait  l’objet  d’un  court  traité  qui  en  vante  les  mérites.  

Galien   se   fonde   alors   sur   de   multiples   critères   à   la   fois   sociaux,   pratiques,  
hygiéniques,  psychologiques  et  même  politiques.  

                                                
991  De  sanitate  tuenda  VI  7  (K.  VI  415,  11  -‐‑  416,  3  =  CMG  5.4.2  p.  182-‐‑183)  :  «  L’art  de  l’hygiène  promet  à  ceux  qui  

lui   obéissent   de   préserver     leur   santé,   mais   pour   ceux   qui   lui   désobéissent   c’est   exactement   comme   si   elle  
n’existait  pas  du  tout.  Or  les  uns  désobéissent  vaincus  par  le  plaisir  immédiat,  que  nous  appelons  incapables  de  
se   maîtriser   et   de   se   retenir,   tandis   que   les   autres   c’est   sous   l’effet   de   l’amour   de   l’honneur,   que   les   Grecs  
d’aujourd’hui  appellent  recherche  de   la  vaine  gloire,  comme  dans   le  cas  de  cet  homme  qui  endurait   tout  plutôt  
que  d’enduire  de  poix  de  façon  continue  la  totalité  de  son  corps  alors  que  les  médecins  lui  conseillaient  ce  remède  
du   fait   de   sa   sécheresse.  »   (Ἡ   δ'ʹ   ὑγιεινὴ   τέέχνη   τοὺς   πειθοµμέένους   αὐτῇ   διαφυλάάττειν   ὑγιαίίνοντας  
ἐπαγγέέλλεται,  τοῖς  δ'ʹ  ἀπειθοῦσιν  ἐν  ἴσῳ  καθέέστηκεν,  ὡς  εἰ  καὶ  µμηδ'ʹ  ὅλως  ἦν.  ἀπειθοῦσι  δ'ʹ  ἔνιοι  µμὲν  ὑπὸ  τῆς  
ἐν  τῷ  παραχρῆµμα  νικηθέέντες  ἡδονῆς,  οὓς  ἀκρατεῖς  τε  καὶ  ἀκολάάστους  ὀνοµμάάζοµμεν,  ἔνιοι  δὲ  ὑπὸ  φιλοτιµμίίας,  
ἣν  ὀνοµμάάζουσιν  οἱ  νῦν  Ἕλληνες  κενοδοξίίαν,  ὁποῖος  ἦν  καὶ  ὁ  πάάντα  µμᾶλλον  ὑποµμείίνας  παθεῖν  ἢ  πιττοῦσθαι  
συνεχῶς  ὅλον  τὸ  σῶµμα  συµμϐουλευόόντων  αὐτῷ  τῶν  ἰατρῶν  τὸ  βοήήθηµμα  τοῦτο  διὰ  τὴν  ἰσχνόότητα.)  

992   Sur   ce   traité,   voir   Boudon-‐‑Millot   2010  et   la   bibliographie   dans   Kollesch   et   Nickel   1994,   qui   indiquent   les  
différentes  traductions  du  texte  et  renvoient  notamment  à  Nickel  1976,  Mendner  1959,  Bilinski  1955,  Massart  1945,  
Heubaum   1939,   Wenkebach   1938,   Wegner   1938,   Goepel   1908-‐‑1909.   Sur   les   différents   types   de   balles,   voir  
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Galien   commence   cet   ouvrage   par   une   brève   introduction   théorique   rappelant  

l’importance   sanitaire   des   exercices   physiques,   qui   prime   même   sur   celle   de  
l’alimentation,   puis   il   introduit   l’éloge   particulier   des   exercices   qui   peuvent   être  
effectués  avec  la  petite  balle  (τὰ  διὰ  τῆς  σµμικρᾶς  γυµμνάάσια).  Le  pluriel,  ici,  doit  être  
souligné,   puisqu’il   existe   en   vérité   de   nombreuses   manières   de   jouer   avec   cet  
accessoire,  ce  qui  fait  d’ailleurs  un  de  ses  principaux  atouts993  :  
  
Πηλίίκον   µμὲν   ἀγαθόόν   ἐστιν,   <ὦ  

Ἐπίίγενες,>   εἰς   ὑγίίειαν   γυµμνάάσια,   καὶ  
ὡς   χρὴ   τῶν   σιτίίων   ἡγεῖσθαι   αὐτάά,  
παλαιοῖς  ἀνδράάσιν  αὐτάάρκως  εἴρηται,  
φιλοσόόφων   τε   καὶ   ἰατρῶν   τοῖς  
ἀρίίστοις·∙   ὅσον   δ'ʹ   ὑπὲρ   τἄλλα   τὰ   διὰ  
τῆς   σµμικρᾶς   σφαίίρας   ἐστίί,   τοῦτ'ʹ  
οὐδέέπω   τῶν   πρόόσθεν   ἱκανῶς   οὐδεὶς  
ἐξηγήήσατο.   Δίίκαιον   οὖν   ἡµμᾶς   ἃ  
γιγνώώσκοµμεν   εἰπεῖν,   ὑπὸ   σοῦ   µμὲν  
κριθησόόµμενα   τοῦ   πάάντων   ἠσκηκόότος  
ἄριστα  τὴν  ἐν  αὐτοῖς  τέέχνην,  χρήήσιµμα  
δ'ʹ,  <εἴπερ>  ἱκανῶς  εἰρῆσθαι  δόόξειε,  καὶ  
τοῖς   ἄλλοις,   οἷς   ἂν   µμεταδῷς   τοῦ  
λόόγου,  γενησόόµμενα.  

   De  quelle  importance  est  le  bien  que  représentent  les  
exercices  physiques  au  regard  de  la  santé,  Épigène,  et  
combien   ces   derniers   doivent   primer   sur   les  
aliments994,   voilà   des   sujets   qui   ont   été   suffisamment  
traités  par   les  Anciens,  qui,   en   fait  de  philosophes  et  
de  médecins,   sont   les   meilleurs995  ;   mais   combien   les  
exercices   avec   la   petite   balle   sont   supérieurs   aux  
autres,   voilà  un   sujet  que  personne  dans   le  passé  n’a  
encore  exposé  en  détail.  Il  est  donc  légitime  que  nous  
disions   ce   que   nous   en   savons,   pour   que   nos  
connaissances   soient   soumises   à   ton   jugement   à   toi,  
qui  de  tous  en  es  le  meilleur  praticien,  et  pour  qu’elles  
soient  utiles  aussi,   s’il   est  permis  de  parler  ainsi,  aux  
autres   personnes   à   qui   tu   pourras   faire   partager   ce  
discours.  

  
Dans   l’introduction   de   cet   éloge   particulier,   qui   tâche   de   prendre   le   relais   de   la  

réflexion   générale   menée   par   les   Anciens,   Galien   dit   sa   volonté   de   soumettre   son  
traité   au   jugement   d’Épigène,   son   destinataire,   dont   il   souligne   au   passage  
l’excellente  maîtrise   en  matière   de   petite   balle,   et   dont   il   espère   qu’il   favorisera   la  
diffusion   de   sa   pensée  ;   l’expression   µμεταδιδόόναι   τοῦ   λόόγου   µμεταδῷς   laisse  
entendre  qu’Épigène  pourrait  parler  de  ce  texte  autour  de  lui,  voire  en  promouvoir  la  
lecture.  Il  est  certain  que  le  lectorat  de  ce  traité  doit  être  prioritairement  constitué  de  
lettrés  qui  reconnaîtront  les  références  savantes  distillées  dans  le  texte996.  
  
Avant   d’en   venir   au   cas   particulier   de   l’activité   avec   la   petite   balle,   Galien  

commence   par   affirmer   que   les   meilleurs   exercices   physiques   sont   ceux   qui   font  
travailler  intensément  le  corps  tout  en  charmant  l’âme997  :  
  

                                                                                                                                           
Barthèlemy   et   Gourevitch   p.   80   (Martial,  Épigrammes   45-‐‑48)   et   p.   149   (CIL   VI   9797).   Sur   l’histoire   des   jeux   de  
ballon,  voir  Thuillier  1998  ;  voir  aussi  Rassat  et  Thuillier  1996.  

993  De  parvae  pilae  exercitio  1  (K.  V  899  =  SM  I  p.  93).  
994   Galien   se   rappelle   ici   sans   doute   d’Épidémies  VI   4,   23,   1   (Littré   V   p.   314-‐‑315   =  Manetti-‐‑Roselli  p.   92   sans  

différence  de  texte)  :  «  Que  les  peines  précédent  les  repas  »  (Πόόνοι  σιτίίων  ἡγείίσθωσαν).  Pour  lui,  la  priorité  énoncée  
dans  cette  phrase  est  autant  chronologique  qu’axiologique.  

995  Galien  pense  ici  sans  doute  en  priorité  à  Platon  et  à  Hippocrate.  
996   Voir   notamment   les   notes   de   traduction   renvoyant   à   Platon,   Hippocrate,   et,   plus   loin,   la   référence   à   la  

doctrine  stoïcienne.  
997  De  parvae  pilae  exercitio  1  (K.  V  899-‐‑900  =  SM  I  p.  93-‐‑94).  
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Φηµμὶ   γὰρ   ἄριστα   µμὲν   ἁπάάντων  
γυµμνασίίων   εἶναι   τὰ   µμὴ   µμόόνον   τὸ  
σῶµμα  διαπονεῖν,  ἀλλὰ  καὶ  τὴν  ψυχὴν  
τέέρπειν   δυνάάµμενα.   Καὶ   ὅσοι  
κυνηγέέσια   καὶ   τὴν   ἄλλην   θήήραν  
ἐξεῦρον,   ἡδονῇ   καὶ   τέέρψει   καὶ  
φιλοτιµμίίᾳ   τὸν   ἐν   αὐτοῖς   πόόνον  
κερασάάµμενοι,   σοφοίί   τινες   ἄνδρες  
ἦσαν   καὶ   φύύσιν   ἀνθρωπίίνην   ἀκριϐῶς  
καταµμεµμαθηκόότες.   Τοσοῦτον   γὰρ   ἐν  
αὐτῇ   δύύναται   ψυχῆς   κίίνησις,   ὥστε  
πολλοὶ  µμὲν  ἀπηλλάάγησαν  νοσηµμάάτων  
ἡσθέέντες   µμόόνον,   πολλοὶ   δ'ʹ   ἑάάλωσαν  
ἀνιαθέέντες.   Οὐδ'ʹ   ἔστιν   οὐδὲν   οὕτως  
ἰσχυρόόν   τι   τῶν   κατὰ   τὸ   σῶµμα  
παθηµμάάτων,  ὡς  κρατεῖν  τῶν  περὶ  τὴν  
ψυχήήν.  Οὔκουν   οὐδ'ʹ   ἀµμελεῖν   χρὴ   τῶν  
ταύύτης  κινήήσεων  ὁποῖαίί  τινες  ἔσονται,  
πολὺ   δὲ   µμᾶλλον   ἢ   τῶν   τοῦ   σώώµματος  
ἐπιµμελεῖσθαι   τάά   τ'ʹ   ἄλλα   καὶ   ὅσῳ  
κυριώώτερα   σώώµματος   ἡ   ψυχήή.   Τοῦτο  
µμὲν   δὴ   κοινὸν   ἁπάάντων   γυµμνασίίων  
τῶν   µμετὰ   τέέρψεως,   ἄλλα   δ'ʹ   ἐξαίίρετα  
τῶν   διὰ   τῆς   σµμικρᾶς   σφαίίρας,   ἃ   ἐγὼ  
νῦν  ἐξηγήήσοµμαι.  

   J’affirme   que   les   meilleurs   de   tous   les   exercices  
physiques   sont   ceux   qui   peuvent   non   seulement   faire  
travailler   intensément   le   corps,   mais   aussi   charmer  
l’âme.   Et   les   inventeurs   de   la   chasse   avec   chiens   ainsi  
que  des  autres  types  de  chasse,  en  mêlant  l’effort  de  ces  
activités  au  plaisir,  au  charme  et  à  l’ambition  étaient  des  
hommes   sages   et   précisément   instruits   de   ce   qu’est   la  
nature  humaine.  En  effet,  le  mouvement  de  l’âme  est  si  
puissant  dans  la  nature  humaine  que  beaucoup  de  gens  
furent   débarrassés   de   leurs   maladies   par   le   seul   fait  
d’avoir   éprouvé   du   plaisir,   tandis   que   beaucoup  
d’autres  furent  pris  de  maladies  pour  avoir  éprouvé  du  
chagrin.   Il   n’existe   même   aucune  maladie   physique   si  
forte  qu’elle  l’emporte  sur  l’empire  psychique.  Il  ne  faut  
donc   pas   non   plus   plus   négliger   de   voir   de   quelle  
nature   sont   les   mouvements   de   l’âme,   mais   veiller   à  
comprendre  qu’ils  sont  bien  plus  puissants  que  ceux  du  
corps  et   voir   surtout  combien   la   souveraineté  de   l’âme  
est   supérieure   à   celle   du   corps.   Voilà   donc   un   point  
commun   à   tous   les   exercices   physiques   qui  
s’accompagnent  de   charme,  mais  d’autres   aspects   sont  
remarquables   parmi   ceux   qui   caractérisent   l’exercice  
avec  la  petite  balle,  et  je  vais  maintenant  les  exposer  de  
façon  détaillée.  

  
Un  bon  exercice  doit  donc  idéalement  solliciter  à  la  fois  le  corps  et  l’âme.  C’est  le  cas  

par   exemple   de   la   chasse998,   dont   Galien   envisage   aussitôt   plusieurs   variantes,  
notamment  avec  ou  sans  chien,  mais  on  verra  que  cet  éloge  de  la  chasse  sera  très  vite  
affaibli   par   une   vive   critique   fondée   sur   le   critère   matériel   de   l’accessibilité.   Quoi  
qu’il  en  soit,  Galien  souligne  aussi  les  vertus  thérapeuthiques  du  plaisir  sportif,  qui  
prouve  ainsi  l’empire  que  l’âme  exerce  sur  le  corps.  On  devine  que  les  exercices  avec  
la   petite   balle   font   partie   de   cette   catégorie   d’activités,   mais   Galien   n’insiste   pas  
encore  explicitement  sur  ce  point,  qui  sera  examiné  en  détail  dans  le  chapitre  3.    
  
Galien   va   s’efforcer   ensuite   de  mettre   en   évidence   trois   qualités   particulièrement  

bien  illustrées  dans  les  exercices  avec  la  petite  balle,  pour  démontrer  la  supériorité  de  
cette   activité   sur   toutes   les   autres.   Il   insiste   alors   successivement   sur   trois   aspects  :  
tout   d’abord,   dans   le   chapitre   2,   les   exercices   avec   la   petite   balle  sont   jugés   faciles  
d’accès  ;  puis,  dans  les  chapitres  2  et  3,  Galien  montre  en  quoi  ce  sont  des  exercices  
particulièrement  complets  sur   le  plan  de  la  quantité  et  de   la  qualité  ;  enfin,  dans   le  
chapitre  3,  il  met  en  évidence  le  rôle  de  l’intelligence  dans  le  déroulement  de  ces  jeux,  
qui  relèvent  de  la  stratégie.  
  

                                                
998  Sur  le  loisir  de  la  chasse,  voir  la  préface  de  J.  Beaujeu  dans  Bartèlemy  et  Gourevitch  1975  p.  XXV.  
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Tout  d’abord,  donc,  Galien   insiste   sur   le   fait   que   les   exercices   avec   la  petite  balle  
sont  faciles  d’accès999  :  
  
Πρῶτον   µμὲν   ἡ   εὐπορίία.   Εἰ   γοῦν  

ἐννοήήσειας,   ὅσης   δεῖται  παρασκευῆς  θ'ʹ  
ἅµμα   καὶ   σχολῆς   τάά   τ'ʹ   ἄλλα   πάάντα   τὰ  
περὶ   θήήραν   ἐπιτηδεύύµματα   καὶ   τὰ  
κυνηγέέσια,   σαφῶς   ἂν   µμάάθοις,   ὡς   οὔτε  
τῶν   τὰ   πολιτικὰ   πραττόόντων   οὐδεὶς  
οὔτε   τῶν   τὰς   τέέχνας   ἐργαζοµμέένων  
δύύναται   µμεταχειρίίζεσθαι   τὰ   τοιαῦτα  
γυµμνάάσια.   Καὶ   γὰρ  πλουτοῦντος   δεῖται  
πολλῶν   καὶ   σχολὴν   ἄγοντος   οὐκ  
ὀλίίγην  ἀνθρώώπου.  Τοῦτο  δὲ  µμόόνον  οὕτω  
γε   φιλάάνθρωπον,   ὡς   µμηδὲ   τὸν  
πενέέστατον   ἀπορεῖν   τῆς   ἐπ'ʹ   αὐτὸ  
παρασκευῆς   (οὐ   γὰρ   δικτύύων   οὐδ'ʹ  
ὅπλων   οὐδ'ʹ   ἵππων   οὐδὲ   κυνῶν  
θηρευτικῶν,   ἀλλὰ   σφαίίρας   µμόόνης  
δεῖται   καὶ   ταύύτης   σµμικρᾶς),   οὕτω   δ'ʹ  
εὔγνωµμον   εἰς   τὰς   ἄλλας   πράάξεις,   ὥστ'ʹ  
οὐδεµμιᾶς   αὐτῶν   ὀλιγωρεῖν   ἀναγκάάζει  
δι'ʹ   αὑτόό.   Καίίτοι   τίί   ἂν   εὐπορώώτερον  
γέένοιτο   τοῦ   καὶ   τύύχην   ἀνθρωπίίνην  
ἅπασαν   καὶ   πρᾶξιν   προσιεµμέένου;   τῶν  
µμὲν  γὰρ  ἀµμφὶ  τὰς  θήήρας  γυµμνασίίων  τῆς  
χρήήσεως   οὐκ   ἐφ'ʹ   ἡµμῖν   ἡ   εὐπορίία·∙  
πλούύτου  τε  γὰρ  δεῖται  τὴν  παρασκευὴν  
τῶν   ὀργάάνων   ἐκπορίίζοντος   καὶ   ἀργίίας  
τὸν   καιρὸν   ἐπιτηρούύσης.   Τούύτου   δ'ʹ   ἡ  
τῶν   ὀργάάνων   παρασκευὴ   καὶ   τοῖς  
πενεστάάτοις   εὔπορος,   ὅ   τε   καιρὸς   τῆς  
χρήήσεως   καὶ   τοὺς   ἱκανῶς   ἀσχόόλους  
ἀναµμέένει.   Τὸ   µμὲν   δὴ   τῆς   εὐπορίίας  
αὐτοῦ  τηλικοῦτον  ἀγαθόόν.  

   Tout  d’abord,  il  y  a  la  facilité  d’accès.  En  tout  cas,  
ce   qu’il   y   a   de   sûr,   c’est   que   si   tu   as   à   l’esprit  
combien  de  préparation  et  en  même  temps  combien  
de   temps   libre   nécessitent   toutes   les   activités   de  
chasse  et  notamment  celles  de  la  chasse  avec  chiens,  
tu  peux  comprendre  facilement  que  personne  parmi  
ceux   qui   sont   engagés   dans   la   politique   ni   parmi  
ceux   qui   exercent   un   métier   n’est   en   mesure  
d’entreprendre   de   tels   exercices   physiques.   De   fait,  
pour   chasser,   il   faut   avoir   de  nombreuses   richesses  
et  beaucoup  de   temps   libre.  Au   contraire,   l’exercice  
avec  la  petite  balle  est  à   ce  point  fait  pour  l’homme  
que  même  le  plus  pauvre  ne  saurait  manquer  de  ce  
qui  est  nécessaire  à  sa  préparation  (il  ne  faut  ni  filets,  
ni   armes,   ni   chevaux,   ni   chiens   de   chasse,   mais  
seulement   une   balle,   et   petite   de   surcroît),   et   il   est  
tellement   bienveillant   à   l’égard   des   autres   actions  
qu’il   contraint   quiconque   l’exerce   à   ne   négliger  
aucune  d’entre  elles.  Assurément  quel  exercice  peut-‐‑
être   plus   facile   d’accès   que   celui   qui   réunit   toute  
fortune   humaine   et   l’action  ?   En   effet,   le   fait   qu’il  
soit  facile  de  pratiquer  les  exercices  liés  aux  séances  
de  chasse1000  ne  dépend  pas  de  nous1001  :  il  faut  avoir  
de  l'ʹargent  qui  fournisse  de  quoi  s’approvisionner  en  
matériel  et  du  temps  libre  pour  guetter  l’occasion1002.  
Au   contraire,   pour   l’exercice   avec   la   petite   balle,   la  
préparation   du   matériel   est   abordable   même   pour  
les   plus   pauvres,   et   l’occasion   de   sa   pratique   se  
présente  même  à  ceux  qui  n’ont  pas  un   temps   libre  
considérable.  Voilà  donc  l’importance  de  l’avantage  
que  représente  la  facilité  d’accès  de  cet  exercice.  

  
Les   exercices   avec   la  petite  balle   sont  donc  abordables   sur   le  plan   financier,  mais  

également   peu   chronophages   du   point   de   vue   de   leur   intégration   logistique   dans  
l’emploi   du   temps   d’une   personne   active.   C’est   ce   premier   point   qui   permet   en  
parallèle  d’amorcer   la   critique  de   la   chasse,   louée  précédemment.  De   fait,   l’activité  
cynégétique  nécessite  un  matériel  important  et  onéreux,  principalement  une  arme  et  
des  munitions,  à  quoi  s’ajoutent  éventuellement  un  chien,  voire  une  meute,  un  cheval  

                                                
999  De  parvae  pilae  exercitio  2  (K.  V  900-‐‑901  =  SM  I  p.  94-‐‑95).  
1000  Ou  «  aux  différents  types  de  chasse  »  (chasse  avec  chien,  sans  chien  ou  à  cheval  par  exemple).  
1001  Galien  fait  référence   ici  à   la  distinction  stoïcienne  entre  ce  qui  dépend  de  nous  (τὰ  ἐφ’  ἡµμῖν)  et   ce  qui  ne  

dépend  pas  de  nous  (τὰ  οὐκ  ἐφ’  ἡµμῖν).  Pour  une  synthèse  sur  ce  sujet,  voir  Manuli  1992  et  1993.  
1002  Littéralement  «  de  l’inactivité  épiant  l’occasion  »  ;  Galien  semble  mélanger  ici  deux  idées,  d’une  part,  le  fait  

qu’il   faille   beaucoup   de   temps   libre   pour   préparer   une   séance   de   chasse   et,   d’autre   part,   le   fait   que   durant   la  
chasse  il  faille  parfois  attendre  longtemps  avant  qu’une  proie  ne  surgisse.  
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et  tout  le  matériel  hippique,  sans  compter  les  besaces  et  autres  accessoires  permettant  
la  découpe  et  le  transport  du  gibier.  Outre  l’aspect  financier  de  tout  cet  équipement,  
Galien  juge  trop  long  le  temps  nécessaire  à  la  préparation  d’une  séance  de  chasse  :  il  
faut   en   effet   rassembler   le   matériel   et   l’emporter   sur   le   lieu   de   la   traque,   où   par  
ailleurs  il  est  utile  d’avoir  fait  au  préalable  un  repérage  de  terrain.  De  plus,  la  chasse  
est,  comme  son  homologue  la  pêche,  une  activité  qui  peut  prendre  du  temps  une  fois  
la  partie  commencée  car  il  arrive  que  les  proies  tardent  à  se  montrer.  
Inversement,   les   exercices   avec   la   petite   balle   sont   peu   onéreux,   puisqu’ils   ne  

nécessitent   rien   d’autre   que   l’accessoire   qu’on   retrouve   dans   leur   nom,   et   qui,  
souligne  Galien,  est  en  outre  de  taille  réduite.  Il  est  vrai  que  la  course  à  pied,  si  l’on  
excepte  la  question  des  sandales,  ne  nécessite  elle  non  plus  aucun  matériel,  mais  elle  
pèche  en  revanche  par  le  manque  de  diversité  de  ses  actions.    
Quoi  qu’il  en  soit,  Galien  n’indique  ici  ni  les  lieux  où  l’on  vend  et  ni  la  façon  dont  

on   frabrique   les  petites  balles,  ce  qui   laisse  entendre  que   l’achat  et   la  confection  de  
ces  accessoires  devaient  être  relativement  aisés.  Il  n’est  donc  nul  besoin  d’être  riche  
pour  s’adonner  à  cette  activité,  par  ailleurs  peu  chronophage  :  aucun  préparatif  n’est  
nécessaire   pour   s’adonner   à   ces   exercices   immédiatement   praticables.   Il   faut   en  
conclure  que  leur  terrain  de  jeu  ne  requiert  pas  de  contrainte  particulière  ;  sans  doute  
faut-‐‑il  au  moins  un  espace  relativement  vaste  et  plat  comme  on  en   trouve  dans   les  
gymnases  ou  dans  les  plus  grandes  palestres.  En  outre,  un  sol  meuble  peut  s’avérer  
utile  s’il  est  vrai  que  certaines  manières  de  jouer  avec  la  petite  balle  s’apparentent  à  la  
lutte,  comme  on  le  voit  dans  le  suite  du  texte.  
  
En   effet,   les   exercices   avec   la   petite   balle   constituent   un   sport   très   complet   et  

diversifié,  dont  la  technique  précise  est  partiellement  éclaircie  dans  les  chapitres  2  et  
3  du  traité1003  :  
  
Ὅτι  δὲ  καὶ  πολυαρκέέστατον  τῶν  ἄλλων  

γυµμνασίίων,   ὧδ'ʹ   ἂν   µμάάλιστα   µμάάθοις,   εἰ  
σκέέψαιο   καθ'ʹ   ἕκαστον   αὐτῶν,   ὅ   τι   τε  
δύύναται   καὶ   οἷόόν   τι   τὴν   φύύσιν   ἐστίίν.  
Εὑρήήσεις  γὰρ  ἢ  σφοδρὸν  ἢ  µμαλακὸν  ἢ  τὰ  
κάάτω  µμᾶλλον  ἢ  τὰ  ἄνω  κινοῦν  ἢ  µμέέρος  τι  
πρὸ  τῶν  ἄλλων,  οἷον  ὀσφὺν  ἢ  κεφαλὴν  ἢ  
χεῖρας   ἢ   θώώρακα,   πάάντα   δ'ʹ   ἐξ   ἴσου   τὰ  
µμέέρη  τοῦ  σώώµματος  κινοῦν  καὶ  δυνάάµμενον  
ἐπίί  τε  τὸ  σφοδρόότατον  ἀνάάγεσθαι  καὶ  ἐπὶ  
τὸ   µμαλακώώτατον   ὑφίίεσθαι   τῶν   µμὲν  
ἄλλων  οὐδέέν,   τοῦτο   δὲ  µμόόνον   τὸ   διὰ   τῆς  
σµμικρᾶς   σφαίίρας   γυµμνάάσιον,   ὀξύύτατόόν  
<γ'ʹ>  ἐν  µμέέρει  καὶ  βραδύύτατον  γενόόµμενον,  
σφοδρόότατόόν   τε   καὶ   πρᾳόότατον,   ὡς   ἂν  
αὐτόός  τε  βουληθῇς  καὶ  τὸ  σῶµμα  φαίίνηται  
δεόόµμενον.   Οὕτω   δὲ   καὶ   τὰ   µμέέρη   κινεῖν  

   Quant   au   fait   qu’il   est   aussi   plus   riche   que   les  
autres   exercices   physiques,   tu   peux   très   bien   le  
comprendre  si  tu  examines  un  par  un  la  vertu  et   la  
nature  de  chacun  d’entre  eux.  En  effet,  tu  te  rendras  
compte   que   chacun   est   violent   ou   doux,   qu’il   fait  
bouger   le   bas   plus   que   le   haut   ou   une   partie   en  
priorité  par  rapport  aux  autres,  comme  la  hanche,  la  
tête,   les   bras   ou   le   thorax,   mais   faire   bouger   de  
façon  égale   toutes  les  parties  du  corps  et  pouvoir  à  
la  fois  montrer  jusqu’à  une  intensité  très  violente  et  
descendre   à   un   degré   très   doux,   aucun   autre  
exercice  physique  ne  le  permet  que  celui  qu’on  fait  
avec   la   petite   balle,   qui   est   assurément   très   vif   et  
très   lent   à   tour   de   rôle,   très   violent   et   très   doux  
selon   tes   désirs   et   selon   les   besoins   que   manifeste  
ton   corps.   Et   dans   ces   conditions,   il   t’est   aussi  
possible  de   faire   bouger  en  même   temps   toutes   les  

                                                
1003  De  parvae  pilae  exercitio  2-‐‑3  (K.  V  901-‐‑904  =  SM  I  p.  95-‐‑97).  
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ἔστι   µμὲν   αὐτοῦ   πάάνθ'ʹ   ὁµμοῦ,   εἰ   τοῦτο  
συµμφέέρειν   δόόξειεν,   ἔστι   δὲ   πρὸ   ἄλλων  
ἄλλα,   εἰ   καὶ   τοῦτόό   ποτε   δόόξειεν.   Ὅταν  
µμὲν   γὰρ   συνιστάάµμενοι   πρὸς   ἀλλήήλους  
καὶ   ἀποκωλύύοντες   ὑφαρπάάσαι   τὸν  
µμεταξὺ   διαπονῶσι,   µμέέγιστον   αὐτὸ   καὶ  
σφοδρόότατον   καθίίσταται   πολλοῖς   µμὲν  
τραχηλισµμοῖς,   πολλαῖς   δ'ʹ   ἀντιλήήψεσι  
παλαιστικαῖς   ἀναµμεµμιγµμέένον,   ὥστε  
κεφαλὴν   µμὲν   καὶ   αὐχέένα   διαπονεῖσθαι  
τοῖς   τραχηλισµμοῖς,   πλευρὰς   δὲ   καὶ  
θώώρακα   καὶ   γαστέέρα   ταῖς   τε   τῶν  
ἁµμµμάάτων   περιθέέσεσι   καὶ   ἀπώώσεσι   καὶ  
ἀποστηρίίξεσι   καὶ   ταῖς   ἄλλαις  
παλαιστικαῖς   λαϐαῖς.   Ἐν   τούύτῳ   δὲ   καὶ  
ὀσφὺς   τείίνεται   σφοδρῶς   καὶ   σκέέλη.   Καὶ  
γὰρ  οὖν  καὶ  ἑδραίίας  δεῖ  τῆς  βάάσεως  ἐν  τῷ  
τοιούύτῳ  πόόνῳ.  Τὸ  δὲ  καὶ  προϐαίίνειν  <καὶ  
ὑποϐαίίνειν>   καὶ   εἰς   τὰ   πλάάγια  
µμεταπηδᾶν   οὐ   µμικρὸν   σκελῶν  
γυµμνάάσιον,   ἀλλ'ʹ,   εἰ   χρὴ   τἀληθὲς   εἰπεῖν,  
µμόόνον  δικαιόότατα  κινοῦν  πάάντ'ʹ  αὐτῶν  τὰ  
µμόόρια.   Τοῖς   µμὲν   γὰρ   προϊοῦσιν   ἕτερα  
νεῦρα   καὶ   µμύύες,   τοῖς   δ'ʹ   ὑποϐαίίνουσιν  
ἕτερα   διαπονεῖται   πλέέον,   οὕτω   δὲ   καὶ  
τοῖς   εἰς   τὰ   πλάάγια   µμεθισταµμέένοις   ἄλλα.  
Καὶ  ὅστις  καθ'ʹ  ἓν  εἶδος  κινήήσεως  κινεῖ  τὰ  
σκέέλη   καθάάπερ   οἱ   θέέοντες,   ἀνωµμάάλως  
οὗτος  καὶ  ἀνίίσως  τὰ  µμέέρη  γυµμνάάζει.    
Ὡς   δὲ   τοῖς   σκέέλεσιν,   οὕτω   καὶ   ταῖς  

χερσὶ  τὸ  γυµμνάάσιον  τοῦτο  δικαιόότατον  ἐν  
παντὶ   σχήήµματι   λαµμϐάάνειν   ἐθιζοµμέένων  
τὴν  σφαῖραν.  ἀνάάγκη  γὰρ  κἀνταῦθα  τὴν  
ποικιλίίαν   τῶν   σχηµμάάτων   ἄλλοτ'ʹ   ἄλλους  
τῶν   µμυῶν   τείίνειν   σφοδρόότερον,   ὥστε  
πάάντας   ἐν   µμέέρει   πονοῦντας   ἴσον   ἔχειν  
ἀνάάπαυλάάν,   καὶ   οὕτως   ἐν   µμέέρει   πάάντας  
ἐνεργοῦντάάς   τε   καὶ  ἀναπαυοµμέένους   οὔτ'ʹ  
ἀργοὺς   µμέένειν   τὸ   πάάµμπαν   οὔτε   κόόποις  
ἁλίίσκεσθαι   µμόόνους   πονοῦντας.   Ὄψιν   δ'ʹ  
ὅτι   γυµμνάάζει,   µμαθεῖν   ἔνεστιν  
ὑποµμνησθέέντας,   ὡς,   εἰ   µμήή   τις   ἀκριϐῶς  
τὴν   ῥοπὴν   τῆς   σφαίίρας   εἰς   ὅ   τι   φέέροιτο  
προαισθάάνοιτο,   διαµμαρτάάνειν   τῆς   λαϐῆς  
ἀναγκαῖόόν  ἐστιν  αὐτόόν.    

parties  de  ton  corps  si  tu  y  vois  quelque  utilité,  mais  
il   t’est   possible   aussi   de   faire   bouger   telle   partie  
plutôt   que   telle   autre,   si   jamais   tu   y   vois   aussi  
quelque   intérêt.   En   effet,   quand   les   joueurs   se  
dépensent  en   se   tenant  ensemble   les  uns  contre   les  
autres  et  en  empêchant   que   celui   qui  est  milieu  ne  
s’extraie  par  en  dessous,  cet  exercice  même  devient  
très  puissant  et  très  violent  parce  qu’il  se  mêle  à  de  
nombreuses   saisies   du   cou   et   à   de   nombreuses  
prises   de   lutte,   si   bien   que   la   tête   et   la   nuque   se  
dépensent   du   fait   des   saisies   du   cou,   ainsi   que   les  
flancs,   le   thorax,   le   ventre   à   la   fois   à   cause   de  
l’encerclement  des  nœuds  formés  par  les  membres,  
des  poussées,   des  pressions  et  des  autres  prises  de  
lutte.   Et,   dans   cet   exercice,   les   flancs   s’étirent   ainsi  
que   les   jambes.   Et   en  particulier,   il   faut   être   stable  
sur   ses   appuis   quand   on   accomplit   un   effort   de   ce  
genre.   Quant   au   fait   d’aller   vers   l’avant,   de   se  
baisser  et  de  sauter  sur  les  côtés,  voilà  qui  constitue  
un   exercice   non   négligeable   des   jambes,   mais,   s’il  
faut  dire  la  vérité,  c’est  à  la  condition  qu’il  mette  en  
mouvement   toutes   les   parties   de   jambes.   En   effet,  
quand   on   va   vers   l’avant,   certains   tendons   et  
certains  muscles  sont  mis  en  mouvement,  et,  quand  
on   se  baisse,   c’en   sont  d’autres  qui   sont  davantage  
mis   en   mouvement,   et   il   en   va   de   même   aussi  
quand   on   se   déplace   sur   les   côtés.   Au   contraire,  
celui   qui   bouge   ses   membres   en   faisant   une   seule  
sorte  de  mouvement,   comme   les  coureurs,  entraîne  
les   parties   de   son   corps   d’une   façon   qui   n’est   ni  
homogène  ni  égale1004.    
Et,  comme  pour  les   jambes,  de  même  cet  exercice  

physique  est  aussi  le  meilleur  pour  les  bras  dès  lors  
qu’on   s’habitue   à   recevoir   la   balle   dans   toutes   les  
positions.   En   effet,   il   est   inévitable   là   aussi   que   la  
variété  des  positions   tende  plus  violemment   tantôt  
tel   muscle,   tantôt   tel   autre,   si   bien   que,   travaillant  
tour   à   tour,   tous   disposent   d’un   repos   égal,   et,  
puisque   dans   ces   conditions   ils   sont   tous  
successivement  en  action  et  au  repos,   ils   ne   restent  
jamais  tout  le  temps  sans  rien  faire  et  ne  sont  jamais  
pris  de  fatigues  pour  avoir  travaillé  seuls.  Quant  au  
fait   que   cet   exercice   fait   travailler   la   vue,   il   est  
possible   de   le   comprendre   une   fois   quand   on   se  
rappelle  que    le  joueur  qui  ne  devine  pas  à  l’avance  
le   sommet  précis   de   la   trajectoire  prise  par   la  balle  
échouera  inévitablement  à  s’en  saisir.    

                                                                                                                                           
1004   Manifestement,   les   adverbes   ἀνωµμάάλως   et   ἀνίίσως   ne   sont   pas   synonymes  :   il   semble   que   ἀνωµμάάλως  

veuille  plutôt  dire  que,  pour  une  même  partie,   les  mouvements  ne  sont  pas  de   la  même  nature  tout  au   long  de  
l’exercice,  tandis  que  ἀνίίσως  laisse  plutôt  entendre  que,  d’une  partie  à  l’autre,  les  efforts  ne  sont  pas  équivalents.  
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Les  exercices  utilisant   la  petite  balle  sont  donc  d’une  grande  richesse  aux  yeux  de  

Galien  dans  la  mesure  où  ils  peuvent  mobiliser  tout  le  corps  ou  seulement  certaines  
de  ses  parties  avec,  en  outre,  une  intensité  variable  à  volonté  en  terme  de  vitesse  et  
de   puissance.   La   description   qu’en   donne   Galien   n’est   pas   complète  :   de   fait,   les  
lecteurs   auquels   ils   s’adressent   connaissent   ce   jeu   ou   peuvent   en   apprendre   les  
diverses   modalités   auprès   des   pédotribes   experts   en   ce   domaine.   Le   texte   nous  
permet  malgré  tout  de  comprendre  globalement  en  quoi  consistent  ces  exercices.    
Une  des  formes  possibles  du  jeu  dispose  un  individu  au  cœur  d’une  mêlée  dont  il  

doit  s’extraire,  sans  doute  avec  la  balle  dans  les  mains  en  veillant  à  ne  pas  se  la  faire  
prendre.   L’ensemble   des   participants   multiplient   alors   les   prises   virulentes,  
notamment  au  niveau  du  cou,  pour  stopper  l’avancée  du  joueur  en  possession  de  la  
balle,  comme  dans  le  rugby  moderne1005.  C’est  essentiellement  sur  ce  point  qu’un  tel  
type  d’exercice  se  distingue  de  la  course,  qui,  certes  est  elle  aussi  facile  d’accès,  mais  
qui   se   caractérise   en   revanche   par   la  monotonie   de   ses  mouvements.   Inversement,  
quand   on   s’exerce   avec   la   petite   balle,   ce   sont   alors   la   tête,   la   nuque,   les   flanc,   le  
thorax   et   le   ventre   qui   sont   mobilisés,   mais   aussi   les   jambes  :   de   fait,   outre   les  
diverses   poussées   et   contre-‐‑poussées   qu’il   convient   d’exercer   pour   constituer   ou  
traverser  la  mêlée,  le  joueur  en  possession  de  la  balle  doit  s’efforcer  d’aller  de  l’avant,  
mais   aussi  de   fléchir   les   jambes   et  parfois   aussi  de   sauter,  par   exemple   sur   le   côté,  
pour  esquiver  une  prise  ou  saisir  la  balle  au  vol.  La  question  de  savoir  vers  quel  lieu  
et  dans  quel  but  précis  il  se  met  en  mouvement  n’est  pas  précisée  ;  il  semble  en  tout  
cas  que   l’objectif   soit  d’avancer  avec   la  balle,  et   la  chose  peut  se   faire  par  équipe  à  
condition  que  l’on  se  fasse  des  passes.    
On  comprend  dès  lors  l’importance  de  la  mobilisation  des  membres  supérieurs,  qui  

non   seulement  peuvent   ceinturer   l’adversaire,  mais   encore   se  doivent  d’attraper   la  
balle  dans   toutes   les   positions.  Dans   cet   exercice   d’équipe,   le   lancer,   la   passe   et   la  
réception  de   la  balle  sont  donc  des  actes   fondamentaux,  dont   le  mérite  est  de   faire  
travailler  alternativement  et  diversement  la  totalité  des  muscles.  
Galien   observe   en   outre   que   ce   type   d’activité   sollicite   aussi   beaucoup   la   vue,  

puisque   les   joueurs  doivent  observer  et  anticiper   la   trajectoire  de   la  balle  en  cas  de  
lancer1006.   L’exercice   des   yeux   garantit   ainsi   non   seulement   l’acuité,   mais   aussi   la  
longévité  fonctionnelle  de  cet  organe  précieux.  

                                                
1005   Dans   son   histoire   du   rugby,   S.   Darbon   s’intéresse   aux   origines   profondes   de   ce   sport   moderne   né   en  

Angleterre  au  XIXe  s.  sans  parler  de  ce  texte  de  Galien  :  il  évoque  les  jeux  de  balle  ou  de  ballon  du  passé  européen,  
qu’il  place  sous  le  signe  de  la  «  fête  »  et  de  la  «  bagarre  »  dans  une  période  «  pré-‐‑sportive  »,  mais  il  ne  remonte  pas  
au-‐‑delà  du  Moyen-‐‑Âge  (Darbon  2007  p.  6).  
1006  Sur  le  rôle  de  la  vue  chez  les  sportifs  modernes,  voir  Chevaleraud  1983  :  dans  son  introduction  (p.  IX),  l’auteur  
estime  que  la   fonction  visuelle  n’a  pas  suffisamment  retenue   l’attention  des  médecins  du  sport  alors  même  que  
l’information   visuelle   joue   «  un   rôle   très   important   tant   pour   l’apprentissage   correct   du   geste   que   pour   sa  
réalisation  pratique  »  :   la   fonction  visuelle   fournit   en   effet   85%  de   l’information.   J.  Chevaleraud   indique   (p.   45)  
que  les  pathologies  oculaires  sont  «  aggravées  ou  compliquées  …  par  les  conditions  mêmes  de  l’exercice  sportif  :  
polltion   tellurique,   irritation   aquatique…,   souillure   par   des   produits   pour   massage  ».   Dans   le   chapitre   5,   il  
s’intéresse  aux  aspects  ophtalmologiques  spécifiques  de  différents  sports  (p.  71-‐‑125)  :  pour  les  sports  de  ballon  et  
de  balle,  il  estime  qu’  «  une  motilité  normale,  une  absence  de  diplopie,  une  bonne  appréciation  de  la  profondeur  
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Cependant,  les  exercices  avec  la  petite  balle  ne  se  contentent  pas  de  faire  travailler  

toutes  les  parties  du  corps,  depuis  les  jambes  jusqu’aux  yeux  ;  ils  font  aussi  réfléchir,  
essentiellement  en  raison  de  leur  dimension  stratégique1007  :  
  
Ἐπὶ  τούύτῳ  δὲ  καὶ  τὴν  γνώώµμην  θήήγει  τῇ  

φροντίίδι   τοῦ   τε  µμὴ   καταϐαλεῖν  καὶ   τοῦ  
διακωλῦσαι  ………  Φροντὶς  δὲ  µμόόνη  µμὲν  
καταλεπτύύνει,   µμιχθεῖσα   δέέ   τινι  
γυµμνασίίῳ  καὶ  φιλοτιµμίίᾳ  καὶ  εἰς  ἡδονὴν  
τελευτήήσασα   τὰ   µμέέγιστα   καὶ   τὸ   σῶµμα  
πρὸς  ὑγίίειαν  καὶ  τὴν  ψυχὴν  εἰς  σύύνεσιν  
ὀνίίνησιν.   Οὐ   σµμικρὸν   δὲ   καὶ   τοῦτ'ʹ  
ἀγαθόόν,   ὅταν   ἄµμφω   τὸ   γυµμνάάσιον  
ὠφελεῖν   δύύνηται,   καὶ   σῶµμα   καὶ   ψυχήήν,  
εἰς   τὴν   ἰδίίαν   ἑκάάτερον   ἀρετήήν.   Ὅτι   δ'ʹ  
ἀσκεῖν   ἄµμφω   δύύναται   τὰς   µμεγίίστας  
ἀσκήήσεις,   ἃς   µμάάλιστα   µμετιέέναι   τοῖς  
στρατηγοῖς   οἱ   πόόλεως   βασιλεῖς   νόόµμοι  
κελεύύουσιν,   οὐ   χαλεπὸν   κατιδεῖν.  
Ἐπιθέέσθαι   γὰρ   ἐν   καιρῷ   καὶ   [λαθεῖν  
ἐπιθέέµμενον   καὶ]   ὀξυλαϐῆσαι   τὴν  
πρᾶξιν   καὶ   σφετερίίσασθαι   τὰ   τῶν  
ἐναντίίων  ἢ  βιασάάµμενον  ἢ  καὶ  ἀδοκήήτως  
ἐπιθέέµμενον   καὶ   φυλάάξαι   τὰ   κτηθέέντα  
τῶν   ἀγαθῶν   στρατηγῶν   ἔργα·∙   καὶ   τὸ  
σύύµμπαν   φάάναι,   φύύλακάά   τε   καὶ   φῶρα  
δεινὸν   εἶναι   χρὴ   τὸν   στρατηγόόν,   καὶ  
ταῦτ'ʹ   αὐτοῦ   τῆς   ὅλης   τέέχνης   τὸ  
κεφάάλαιον.  Ἆρ'ʹ   οὖν   ἄλλο   τι   γυµμνάάσιον  
οὕτω  προεθίίζειν  ἱκανὸν  ἢ  φυλάάττειν  τὸ  
κτηθὲν   ἢ   ἀνασῴζειν   τὸ  µμεθεθὲν   ἢ   τῶν  
ἐναντίίων  τὴν  γνώώµμην  προαισθάάνεσθαι;  
Θαυµμάάζοιµμ'ʹ   ἄν,   εἴ   τις   εἰπεῖν   ἔχοι.   Τὰ  
πολλὰ   γὰρ   αὐτῶν   αὐτὸ   τοὐναντίίον  
ἀργοὺς   καὶ   ὑπνηλοὺς   καὶ   βραδεῖς   τὴν  

   De  surcroît,  cet  exercice  aiguise  la  pensée  parce  que  
l’on   est   soucieux   de   ne   pas   tomber   et   d’empêcher   le  
passage  ……….  Or   le   souci   fait  mincir   à   lui   seul,   et,  
quand  il  se  mêle  à  un  exercice  physique  et  à  l’esprit  de  
compétition   et   qu’il   accomplit   ses  meilleurs   résultats  
dans   le   plaisir,   il   favorise   tant   le   cheminement   du  
corps   vers   la   santé   que   celui   de   l’âme   vers  
l’intelligence.   Et   c’est  encore  un  bien  non  négligeable  
quand  l’exercice  physique  peut  être  doublement  utile,  
au  corps  comme  à  l’âme,  en  visant  l’excellence  propre  
à   chacun   des   deux.   Quant   au   fait   qu’il   peut   faire  
accomplir   à   l’un   comme   à   l’autre   les   exercices   très  
importants   que   les   lois   régissant   la   cité   ordonnent   le  
plus  de  rechercher  à  ses  stratèges,  ce  n’est  pas  difficile  
à   voir.   En   effet,   se   placer1008   au   bon   endroit   au   bon  
moment,  saisir  l’opportunité  d’une  action,  déjouer  les  
plans  de  ses  adversaires  soit  en  usant  de  violence,  soit  
encore  en  se  plaçant  de  façon  inattendue  et  conserver  
les   avantages   que   l’on   a   pris,   voilà   des   actes  
qu’accomplissent  les  bons  stratèges  ;  et  pour  tout  dire,  
il   faut   que   le   stratège   soit   un   habile   défenseur   et  
voleur,  et   l’essentiel  de   tout   son  art   consiste  dans   ces  
deux   points.   Existe-‐‑t-‐‑il   donc   un   autre   exercice  
physique   qui   soit   fait   pour   habituer   par   avance   à  
conserver  les  avantages  qu’on  a  pris,  à  aller  récupérer  
ce  qu’on  a   laissé   filer   ou  à  anticiper   la  pensée  de   ses  
adversaires  ?   Je   serais   étonné   qu’on  me   réponde   par  
l’affirmative.   En   effet,   la   majorité   des   exercices  
produisent   le   stricte   opposé   en   rendant   la   pensée  de  
leurs   adeptes   inactive,   somnolente   et   lente.   Et  
précisément,  tous  les  efforts  que  l’on  fait  à  la  palestre  

                                                                                                                                           
et  un  champ  visuel  complet  sont  nécessaires  pour  surveiller   la  trajectoire  du  ballon,  apprécier  sa  position,  situer  
rapidement   et   correctemetn   tous   les   jours  ;   un   sens   chromatique   normal   est   souhaitable   pour   indentifier   la  
couleur   des   maillots.  »   Pour   les   sports   de   contact,   le   port   d’un   casque   permet   de   réduire   les   lésions   oculo-‐‑
palpébrales  ;   les   arcades   sourcilières,   le   globe   oculaire   et   notamment   la   cornée   sont   souvent   atteints  ;   les  
conjonctivites  sont  fréquentes  à  cause  des  poussières.  À  propos  du  tir  à  l’arc,  où  la  vue  joue  un  rôle  fondamentale,  
J.  Chevaleraud  écrit  p.  117  :  «  ce  sont  les  Grecs  et  les  Romains  qui  firent  du  tir  à  l’arc  un  sport.   Il  y  avait  en  effet  
des  concours  de  tirs  à  l’arc  dans  l’antiquité  comme  l’atteste  Galien  en  Thrasybule  33  (K.  V  870  15  =  SM  III  p.  78  ;  
pour  une  étude  de  ce  passage,  voir   I.B.1.a).  C’est  en  1972  que  le  tir  à  l’arc  est  devenu  une  discipline  olympique.  
Pour   ce   sport   de   précision,   il   faut   avoir   un   bon   pouvoir   séparateur,   une   bonne   vision   binoculaire,   un   bon  
équilibre   oculo-‐‑moteur,   un   sens   chromatique   normal   pour   bien   identifier   la   cible   et   une   résistance   normale   à  
l’éblouissement.  Il  en  va  de  même  pour  la  chasse,  dont  on  peut  regretter  qu’elle  demande  souvent  aujourd’hui,  en  
outre,  une  bonne  résistance  à  l’alcool.  

1007  De  parvae  pilae  exercitio  3  (K.  V  904-‐‑906  =  SM  I  p.  97-‐‑98).  
1008   Le   verbe   ἐπιθέέσθαι   a   peut-‐‑être   le   sens   hostile   d’   «  attaquer  »   comme   c’est   généralement   le   cas   dans   les  

contextes  d’affrontement.  
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γνώώµμην   ἐργάάζεται.   Καὶ   γὰρ   καὶ   ὅσα  
κατὰ   παλαίίστραν   πονοῦσιν   εἰς  
πολυσαρκίίαν  µμᾶλλον  ἢ  ἀρετῆς  ἄσκησιν  
φέέρει·∙   πολλοὶ   γοῦν   οὕτως  
ἐπαχύύνθησαν,   ὡς   δυσχερῶς   ἀναπνεῖν.  
Ἀγαθοίί   γ'ʹ   οὐδ'ʹ   ἂν   οἱ   τοιοῦτοι   πολέέµμου  
γέένοιντο   στρατηγοὶ   ἢ   βασιλικῶν   ἢ  
πολιτικῶν   πραγµμάάτων   ἐπίίτροποι·∙  
θᾶττον  ἂν  τοῖς  ὑσὶν  ἢ  τούύτοις  τι  ὁτιοῦν  
ἐπιτρέέψειεν.  

portent   vers   l’abondance   de   chair   plutôt   que   vers  
l’exercice  de  la  pensée.  Εn  tout  cas,  ce  qu’il  y  a  de  sûr,  
c’est  que  nombreux  sont  ceux  qui  ont  été  rendus  épais  
au   point   de   respirer   avec   difficulté.   Assurément,   les  
individus  de  cette  nature  ne  deviendraient  même  pas  
de   bons   stratèges   de   guerre,   de   bons   intendants   de  
biens   impériaux   ou   de   bons   gestionnaires   d’affaires  
politiques.   On   aurait   plus   vite   fait   de   confier   une  
mission,   quelle   qu’elle   soit,   à   des   porcs   plutôt   qu’à  
eux.  

  
Les   exercices   avec   la  petite  balle   aiguisent  donc   la  pensée  parce  que   celui  qui   les  

pratique  est  contraint  de  se  concentrer  pour   éviter  de   tomber  ou   inversement  pour  
gêner   la  progression  de   son  adversaire1009.  Cette   activité   fait   ainsi   réfléchir  puisque  
chacun  doit   tâcher   de   programmer   son   propre   jeu   et   devinser   celui   des   autres.  En  
mobilisant   à   la   fois   la   pensée,   le   corps   et   l’esprit   de   compétition   au   profit   d’une  
activité  ludique,  ces  exercices  favorisent  l’excellence  de  la  santé  et  de  l’intelligence  :  
en   effet,   les   sportifs   peuvent   à   la   fois  mincir   et   se   fortifier   en   voyant   stimuler   leur  
intelligence.  
Galien   insiste   particulièrement   sur   la   dimension   stratégique   du   jeu,   qui   présente  

donc   un   intérêt   pour   la   cité   puisqu’ils   constituent   à   la   fois   une   simulation   et   un  
entraînement  à  une  guerre  de  conquête  et  de  position.  La  maîtrise  du  terrain  et  de  la  
balle   y   sont   en   effet   décisifs  :   comme   dans   un   combat,   les   adversaires   doivent  
occuper  des  zones,  en  conquérir  d’autres,  reconquérir  celles  qu’ils  ont  concédées  afin,  
sans   doute,   principalement   de   récupérer   la   balle.   Saisir   les   opportunités   d’action,  
bien  se  placer,  anticiper  le  jeu  de  l’adversaire,  dont  il  faut  contrer  la  progression  avec  
violence  ou  par  surprise,  voilà  en  quoi  consiste  l’essentiel  de  la  stratégie  de  ce  jeu,  qui  
présente  bel  et  bien  plus  d’un  point  commun  avec  la  guerre.  On  devine  l’intérêt  de  
cet   argument   pour   conforter   l’idéologie   de   conquête  militaire   qui   avait   cours   sous  
l’empire,  et  notamment  au  siècle  de  Galien  en  raison  du  conflit  opposant  Rome  et  les  
Germains,  qui  commença  aux  environs  de  l’année  1681010.  
Sur  ce  point,  les  exercices  avec  la  petite  balle  valent  mieux  que  ceux  de  la  palestre,  

qui,   selon  Galien,  n’exercent  pas  du   tout   l’esprit.  On  pourrait   cependant   relativiser  
cette  critique,  car  la  pratique  de  la  lutte  nécessite  elle  aussi  de  la  part  de  ses  adeptes  
un  réel  sens  de  l’anticipation  et  une  habile  occupation  de  l’espace.  Galien  déplore  en  
outre   que   la   lutte   ne   fasse   pas   travailler   l’endurance   du   souffle   et   qu’elle   fasse  
exclusivement  grossir1011.  
  

                                                
1009  Voir   Jouanna  2009  p.  202-‐‑204,  qui   cite  également  un  autre  passage  où  le  verbe  θήήγω  est  employé  dans   le  

même  contexte  (De  alimentorum  facultatibus  I  1,  K.  VI  454,  15  -‐‑  455,  1  =  CMG  5.4.2  p.  202).    
1010   Sur   ce   point,   voir   l’introduction   générale   de  V.   Boudon-‐‑Millot   dans   le   tome   I   de   l  CUF,   notamment   à   la  

p.  LXVII,  renvoyant  à  la  bibliographie  de  V.  Nutton  dans  le  CMG  5.8.1  p.  210-‐‑211.  
1011  Sur  la  faible  importance  du  travail  respiratoire  à  la  palestre  et  sur  le  fait  que  la  lutte  produise  des  citoyens  en  

surpoids  plus  inutiles  à  leur  cité  que  des  porcs,  voir  aussi  I.A.2.a  et  I.A.3.C,  I.B.2.B  et  I.C.1.a.  
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Après   avoir   souligné   le   caractère   abordable,   complet   et   intellectuel   des   exercices  
avec  la  petite  balle,  en  finissant  par  une  critique  de  l’empâtement  des  lutteurs,  Galien  
approfondit   son   argumentation   en   montrant   la   supériorité   de   cette   activité   sur   la  
course  à  pied1012  :  
  
Ἀλλ'ʹ   ἴσως   οἰήήσῃ   µμε   δρόόµμον   ἐπαινεῖν  

καὶ   τἄλλ'ʹ   ὅσα   λεπτύύνει   τὸ   σῶµμα  
γυµμνάάσια.  Τὸ  δ'ʹ  οὐχ  οὕτως  ἔχει.  Τὴν  γὰρ  
ἀµμετρίίαν   ἐγὼ   πανταχοῦ   ψέέγω,   καὶ  
πᾶσαν   τέέχνην   ἀσκεῖν   φηµμι   χρῆναι   τὸ  
σύύµμµμετρον,   κἂν   εἴ   τι   µμέέτρου   στερεῖται,  
τοῦτ'ʹ   οὐκ   εἶναι   καλόόν.   Οὔκουν   οὐδὲ  
δρόόµμους   ἐπαινῶ   τῷ   τε   καταλεπτύύνειν  
τὴν   ἕξιν   καὶ   τῷ   µμηδεµμίίαν   ἄσκησιν  
ἀνδρείίας   ἔχειν.   Οὐ   γὰρ   δὴ   τῶν   ὠκέέως  
φευγόόντων   τὸ   νικᾶν,   ἀλλὰ   τῶν  
συστάάδην  κρατεῖν  δυναµμέένων,  οὐδὲ  διὰ  
τοῦτο   Λακεδαιµμόόνιοι   πλεῖστον  
ἠδύύναντο   τῷ   τάάχιστα   θεῖν,   ἀλλὰ   τῷ  
µμέένειν   θαρροῦντες.   Εἰ   δὲ   καὶ   πρὸς  
ὑγίίειαν   ἐξετάάζοις,   ἐφ'ʹ   ὅσον   ἀνίίσως  
γυµμνάάζει   τὰ   µμέέρη   τοῦ   σώώµματος,   ἐπὶ  
τοσοῦτον   οὐδ'ʹ   ὑγιεινόόν.   Ἀνάάγκη   γὰρ  
αὐτῷ   τὰ   µμὲν   ὑπερπονεῖν,   τὰ   δ'ʹ   ἀργεῖν  
παντελῶς.  Οὐδέέτερον  δ'ʹ  αὐτῶν  ἀγαθόόν,  
ἀλλ'ʹ   ἄµμφω   καὶ   νόόσων   ὑποτρέέφει  
σπέέρµματα   καὶ   δύύναµμιν   ἄρρωστον  
ἐργάάζεται.  

   Mais  peut-‐‑être  croiras-‐‑tu  que  j’approuve  la  course  et  
tous  les  autres  exercices  physiques  qui  amincissent  le  
corps,   mais   il   n’en   est   rien.   Car,   pour   ma   part,   je  
blâme  le  manque  de  mesure  partout  où  il  se  trouve,  et  
j’affirme  que  tout  art  doit  exercer  à  la  juste  proportion  
et  que,  s’il   s’éloigne  un  peu  de  la  mesure,   il  n’est  pas  
beau.   Je   n’approuve  donc  pas  non  plus   les   courses   à  
cause  du  fait  qu’elles  mettent  à  la  fois  le  corps  dans  un  
état   de   maigreur   et   qu’elles   ne   comportent   aucun  
exercice  du   courage.  Car,   en   vérité,   vaincre   n’est   pas  
le  fait  de  ceux  qui  fuient  rapidement,  mais  de  ceux  qui  
peuvent  l’emporter  en  se  tenant  au  corps  à  corps,  et,  si  
les   Lacédémoniens   étaient   très   puissants,   ce   n’était  
pas  parce   qu’ils   couraient   très   vite,  mais  parce   qu’ils  
campaient   hardiment   sur   leur   position.   En   outre,   si  
ton   examen   se   porte   vers   la   santé,   un   exercice   n’est  
pas  non  plus  sain   tant  qu’il  entraîne  de  façon  inégale  
les   parties   du   corps.   En   effet,   inévitablement,   il   fera  
trop   travailler   certaines   parties   tandis   que   d’autres  
resteront  totalement  inactives.  Or  aucune  de  ces  deux  
options   n’est   un   bien,   mais   chacune   alimente  
secrètement   les   germes   des   maladies   et   produit   en  
même  temps  une  faculté  dépourvue  de  force.    

  
La   course   à   pied   est   jugée   inférieure   aux   exercices   avec   la   petite   balle   pour   trois  

raisons   principales.   Tout   d’abord,   elle   se   contente   de   faire  maigrir   ses   adeptes.  De  
plus,   jugée   peu   virile,   elle   n’exerce   pas   au   courage  :   on   retrouve   ainsi   le   lieu   de  
commun  du  lâche  guerrier  qui  s’enfuit  en  courant  face  au  danger,  exposé  notamment  
dans   l’Autolycos   d’Euripide1013,   par   opposition   au   modèle   spartiate,   qui   campe  
toujours  sur  ses  positions  ;  il  ne  faut  pas  pour  autant  en  conclure,  semble-‐‑t-‐‑il,  que  la  
course   à   pied   soit   un   exercice   réservé   aux   femmes1014.   Enfin,   cette   activité  

                                                
1012  De  parvae  pilae  exercitio  3  (K.  V  906  =  SM  I  p.  98-‐‑99).  
1013  Sur  cette  référence,  citée  dans  le  Protreptique,  voir  I.B.1.a.  
1014  De  fait,  dans  le  chapitre  VII  du  premier  livre  du  Sur  le  dyspnée  (De  difficultate  respirationis  I  7,  K.  VII  771,  13  -‐‑  

772,  10),  au  sein  d’un  développement  rappelant  que  les  variations  de  la  respiration  et  du  pouls  sont  étroitement  
liées,   Galien   observe   notamment   que   le   repos   produit   un   effet   contraire   à   celui   des   activités   viriles,   parmi  
lesquelles  il  range  la  lutte,  mais  aussi  la  course  :  «  On  se  rend  compte  que  le  pouls  prend  également  cette  même  
forme  en  fonction  des  différences  d’âge,  comme  nous  l’avons  aussi  exposé  dans  le  troisième  des  livres  que  nous  
avons  consacrés  à  ses  causes.  Et  comme  pour  les  âges,  de  même  aussi  en  ce  qui  concerne  les  saisons,  les  régions  et  
toutes   les   propriétés   de   l’air   qui   nous   environne,   les   variations   du   pouls   sont   en   rapport   avec   celle   de   la  
respiration,  et  celle  de  la  respiration  en  rapport  avec  celle  du  pouls,  tendant  vers  la  grandeur,  la  vitesse  et  la  haute  
fréquence  quand  il   fait   chaud  et  vers   le   contraire  quand  il   fait   froid.  Ces   livres  ont  examiné  ces  questions,   tout  
comme  celle  des  activités.  En  effet,  quand  nous  courons,  que  nous  luttons  et  que  nous  accomplissons  n’importe  
quelque   autre   activité   virile,   notre   respiration   est   grande,   rapide   et   fréquente,   parce   que,   du   fait   de   nos  
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d’endurance   est   présentée   comme   un   sport   incomplet   qui   ne   donne   aucune   force  
sinon   dans   les   jambes   et   qui   risque   de   favoriser   le   déclenchement   de   pathologies  
aussi   bien   dans   ces   parties   trop   entraînées   que   dans   celles   qui   sont   négligées,  
notamment  des  fractures,  des  claquages  ou  des  déchirures1015.  
  
Dans   le   chapitre   4,   il   récapitule   les   principaux   atouts   de   l’exercice   avec   la   petite  

balle,  notamment  sur  le  plan  sanitaire1016  :  
  
Μάάλιστ'ʹ   οὖν   ἐπαινῶ   γυµμνάάσιον,   ὃ   καὶ  

σώώµματος   ὑγίίειαν   ἱκανὸν   ἐκπορίίζειν   καὶ  
µμερῶν  εὐαρµμοστίίαν  καὶ  ψυχῆς  ἀρετήήν,  ἃ  
πάάντα   τῷ   διὰ   τῆς   σµμικρᾶς   σφαίίρας  
ὑπάάρχει.   Καὶ   γὰρ   ψυχὴν   εἰς   πάάντα  
δυνατὸν   ὠφελεῖν   καὶ   τοῦ   σώώµματος   τὰ  
µμέέρη   δι'ʹ   ἴσου   πάάντα   γυµμνάάζειν·∙   ὃ   καὶ  
µμάάλιστ'ʹ   εἰς   ὑγίίειαν   συµμφέέρει   καὶ  
συµμµμετρίίαν   ἕξεως   ἐργάάζεται,   µμήήτ'ʹ  
ἄµμετρον   πολυσαρκίίαν   µμήήθ'ʹ  
ὑπερϐάάλλουσαν   ἰσχνόότητα   φέέρον,   ἀλλ'ʹ  
εἴς   τε   τὰς   ἰσχύύος   δεοµμέένας   πράάξεις  
ἱκανὸν   καὶ   ὅσαι   τάάχους   χρῄζουσιν  
ἐπιτήήδειον.  Οὕτω   µμὲν   οὖν   ὅσον   ἐν   αὐτῷ  
σφοδρόότατον   οὐδενὸς   τῶν   πάάντων   κατ'ʹ  
οὐδὲν   ἀπολείίπεται.   Τὸ   δὲ   πρᾳόότατον  
ἴδωµμεν   αὖθις.   Ἔστι   γὰρ   ὅτε   καὶ   τούύτου  
δεόόµμεθα  διάά  θ'ʹ  ἡλικίίαν  ἢ  µμηδέέπω  φέέρειν  
ἰσχυροὺς  πόόνους  ἢ  µμηκέέτι  δυνάάµμενοι  καὶ  
κάάµματον   ἐπανεῖναι   βουληθέέντες   ἢ   ἐκ  
νόόσων  ἀνακοµμιζόόµμενοι.  Δοκεῖ  δέέ  µμοι  κἀν  
τούύτῳ  πλέέον  ἔχειν  ἑτέέρου  παντόός·∙  οὐδὲν  
γὰρ  οὕτω  πρᾷον  ὡς  αὐτὸ  τοῦτ'ʹ,  εἰ  πρᾴως  

   J’approuve  donc  surtout  comme  exercice  physique  
celui  qui  est  fait  pour  procurer  la  santé  du  corps,  la  
bonne  harmonie  des  parties  et  l’excellence  de  l’âme,  
objectifs   qui   sont   tous   à   portée   de   main   grâce   à  
l’exercice  avec  la  petite  balle.  Et  de  fait,  cette  activité  
peut  servir  à  développer  toutes  les  facultés  de  l’âme  
et   entraîner   toutes   les   parties   du   corps   de  manière  
égale  ;   lui  qui  est  même   l’exercice   le  plus  utile  à   la  
santé,   produit   le   juste   équilibre   de   l’état,   puisqu’il  
n’apporte  ni  une  abondance  de  chair  démesurée  ni  
une   maigreur   excessive,   mais   s’avère   convenable  
pour  les  actions  nécessitant  de  la  force  et  approprié  
pour   toutes   celles   qui   ont   besoin   de   vitesse.   Ainsi  
donc,   dans   la   mesure   où   il   a   aussi   une   dimension  
très  violente,   il  n’est  en  rien  surpassé  par  aucun  de  
tous   les   autres   exercices.  Mais   voyons   inversement  
ce   qu’il   en   est   de   la   très   grande  douceur.   En   effet,  
parfois  c’est  d’elle  que  nous  avons  besoin  à  cause  de  
notre   âge,   soit   que   nous   ne   puissions   pas   encore  
supporter  de  vigoureux  labeurs,  soit  que  nous  ne  le  
puissions   plus,   et   quand   nous   voulons   sortir   d’un  
état  d’épuisement  ou  que  nous  y  sommes  contraints  
à   cause   des   maladies.   Or   il   me   semble   que   c’est  

                                                                                                                                           
mouvements  intenses,  notre  chaleur  augmente,  tandis  que  le  souffle  vital  est  dilapidé  ;  mais,  lorsque  nous  restons  
tranquilles   et   immobiles,   notre   chaleur   se   consume   tandis   que   notre   souffle   n’est   nullement   dilapidé,   ou   alors  
extrêmement   peu.  »   (Tὴν   αὐτὴν   δὲ   ταύύτην   ἰδέέαν   καὶ   οἱ   σφυγµμοὶ   κατὰ   τὰς   τῶν   ἡλικιῶν   διαφορὰς   ἔχοντες  
εὑρίίσκονται,  καθάάπερ  καὶ  τοῦτ'ʹ  ἐν  τρίίτῳ  τῶν  ἐν  αὐτοῖς  αἰτίίων  διήήλθοµμεν.  Ὡς  δ'ʹ  ἐν  ταῖς  ἡλικίίαις,  οὕτω  κᾀν  
ταῖς  ὥραις  καὶ  ταῖς  χώώραις  καὶ  πάάσαις  ταῖς  τοῦ  περιέέχοντος  ἡµμᾶς  ἀέέρος  καταστάάσεσιν  οἵ  τε  σφυγµμοὶ   ταῖς  
ἀναπνοαῖς  αἵ  τ'ʹ  ἀναπνοαὶ  τοῖς  σφυγµμοῖς  ἀνάάλογον  ἔχουσιν,  ἐν  µμὲν  ταῖς  θερµμαῖς  εἰς  µμέέγεθος  καὶ  τάάχος  καὶ  
πυκνόότητα   τρεπόόµμεναι,   κατὰ   δὲ   τὰς  ψυχρὰς   εἰς   τἀναντίία.  Καὶ   εἴρηται   περὶ   τούύτων  ἁπάάντων   ἐν   ἐκείίνοις,  
ὥσπέέρ   γε   καὶ   περὶ   τῶν   ἐπιτηδευµμάάτων.   Ἐν   µμὲν   γὰρ   τῷ   τρέέχειν   καὶ   παλαίίειν   καὶ   ὁπωσοῦν   ἄλλως  
ἀνδρίίζεσθαι  µμέέγα  καὶ  ταχὺ  καὶ  πυκνὸν  ἀναπνέέοµμεν,  ἡσυχάάζοντες  δὲ  µμικρὸν  καὶ  βραδὺ  καὶ  ἀραιόόν·∙  ὅτι  ταῖς  
µμὲν  συντόόνοις  κινήήσεσιν  αὐξάάνεται  µμὲν  τὸ  θερµμὸν,  δαπανᾶται  δὲ  τὸ  πνεῦµμα  τὸ  ψυχικόόν·∙  ἠρεµμούύντων  δὲ  καὶ  
ἀκινήήτων  µμενόόντων,  τὸ  µμὲν  θερµμὸν  µμαραίίνεται,  πνεῦµμα  δ'ʹ  οὐδ'ʹ  ὅλως  ἢ  παντελῶς  ὀλίίγον  ἀναλίίσκεται.)  Il  ne  
fait  aucun  doute  que  le  verbe  ἀνδρίίζεσθαι  exprime  ici  une  discrimation  liée  au  sexe,  (opposant  les  hommes  et  les  
femmes)  et  non  pas  liée  à  l’âge  (opposant  les  hommes  adultes  aux  enfants)  :  de  fait,  parmi  les  activité  propres  à  
l’ἀνήήρ,  Galien  range  la  lutte  ;  or  ce  sport  est  pratiqué  par  les  enfants  dès  leur  entrée  à  l’école  comme  on  l’a  vu  en  
De  sanitate  tuenda  I  10  (K.  VI  53  5  -‐‑  54,  6  =  CMG  5.4.2  p.  25).  La  lutte  et  la  course  sont  bel  et  bien  considérées  comme  
des  activités  réservés  aux  sujets  masculins.  On  a  donc  ici  la  preuve  que  l’argument  selon  lequel  la  course  n’est  pas  
un  acte  d’homme  est  valable  uniquement  dans  le  contexte  guerrier.  Ce  texte  semble  montrer  aussi  que  la  course  à  
pied  n’est  pas  une  activité  pratiquée  par  les  femmes.    

1015  Sur  ces  traumatismes,  ,  voir  I.A.3.b.  
1016  De  parvae  pilae  exercitio  4  (K.  V  906-‐‑909  =  SM  I  p.  99-‐‑101).  
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αὐτὸ   µμεταχειρίίζοιο.   Δεῖ   δὲ   µμέέσως   µμὲν  
ἔχοντα   µμηδὲ   συµμµμέέτρου   ἀποστάάντα,   τὰ  
µμὲν   ἠρέέµμα   προϐαίίνειν,   τὰ   δὲ   καὶ   κατὰ  
χώώραν   µμέένειν,   µμὴ   πολλὰ  
διαγυµμνασάάµμενον,   ἐπὶ   τῷδε   τρίίψεσι  
µμαλακαῖς  δι'ʹ  ἐλαίίου  καὶ  λουτροῖς  θερµμοῖς  
χρῆσθαι.   Τοῦτο   µμὲν   ἁπάάντων   ἐστὶ  
πρᾳόότατον,   ὥστε   καὶ   ἀναπαύύσασθαι  
δεοµμέένῳ   συµμφορώώτατον   εἶναι   καὶ  
ἀρρώώστου   δύύναµμιν   ἀνακαλέέσασθαι  
δυνατώώτατον   καὶ   γέέροντι   καὶ   παιδὶ  
συµμφορώώτατον.   Ὅσα   δὲ   τούύτου   µμὲν  
ἰσχυρόότερα,   τοῦ   δ'ʹ   ἄκρως   σφοδροῦ  
πρᾳόότερα   διὰ   τῆς   σµμικρᾶς   σφαίίρας  
ἐνεργεῖται,   χρὴ   καὶ   ταῦτα   γιγνώώσκειν,  
ὅστις   γ'ʹ   ὀρθῶς   βούύλεται   διὰ   παντὸς  
αὐτὴν   µμεταχειρίίζεσθαι.   Καὶ   γὰρ   εἴ   ποτε  
δι'ʹ   ἀναγκαῖον   ἔργον,   οἷον   τὰ   πολλὰ  
πολλάάκις   ἡµμᾶς   καταλαµμϐάάνει,  
πονήήσειας   ἀµμέέτρως   ἢ   τοῖς   ἄνω   µμέέρεσι  
καὶ   τοῖς   κάάτω   πᾶσιν   ἢ   ποσὶ   µμόόνοις   ἢ  
χερσὶν,   ἔνεστίί   σοι   διὰ   τοῦδε   τοῦ  
γυµμνασίίου   τὰ   µμὲν   ἀναπαῦσαι,   τὰ  
πρόότερον   κεκµμηκόότα,   τὰ   δ'ʹ   εἰς   τὴν   ἴσην  
ἐκείίνοις   κίίνησιν   καταστῆσαι,   τὰ  
πρόότερον   ἀργὰ   παντελῶς   µμεµμενηκόότα.  
Τὸ   µμὲν   γὰρ   ἐκ   διαστήήµματος   ἱκανοῦ  
βάάλλειν  εὐτόόνως,  ἢ  οὐδὲν  τοῖς  σκέέλεσιν  ἢ  
παντάάπασιν   ὀλίίγα   χρώώµμενον,   ἀναπαύύει  
µμὲν   τὰ   κάάτω,   τὰ   δ'ʹ   ἄνω   κινεῖ  
σφοδρόότερον·∙   τὸ   δ'ʹ   ἐπὶ   πλέέον   διαθέέοντα  
καὶ   ὠκέέως   ἐκ   πολλοῦ   διαστήήµματος  
ὀλιγάάκις   προσχρῆσθαι   τῇ   βολῇ   τὰ   κάάτω  
µμᾶλλον  διαπονεῖ.  Καὶ  τὸ  µμὲν  ἠπειγµμέένον  
ἐν   αὐτῷ   καὶ   ταχὺ   χωρὶς   συντονίίας  
ἰσχυρᾶς  τὸ  πνεῦµμα  µμᾶλλον  γυµμνάάζει·∙  τὸ  
δ'ʹ  εὔτονον  ἐν  ταῖς  ἀντιλήήψεσι  καὶ  βολαῖς  
καὶ   λαϐαῖς,   οὐ   µμὴν   ταχύύ   γε,   τὸ   σῶµμα  
µμᾶλλον   ἐντείίνει   τε   καὶ   ῥώώννυσιν·∙   εἰ   δ'ʹ  
εὔτονόόν   θ'ʹ   ἅµμα   καὶ   ἠπειγµμέένον   εἴη,  
διαπονήήσει   τοῦτο   µμεγάάλως   καὶ   τὸ   σῶµμα  
καὶ   τὸ   πνεῦµμα   καὶ   πάάντων   ἔσται  
γυµμνασίίων  σφοδρόότατον.  Ἐφ'ʹ  ὅσον  δὲ  δεῖ  
καθ'ʹ   ἑκάάστην   χρείίαν   ἐπιτείίνειν   τε   καὶ  
ἀνιέέναι,   γράάψαι  µμὲν  οὐχ   οἷόόν   τε   (τὸ   γὰρ  
ἐν  ἑκάάστῳ  ποσὸν  ἄρρητον),  ἐπ'ʹ  αὐτῶν  δὲ  
τῶν  ἔργων  εὑρεῖν  τε  καὶ  διδάάξαι  δυνατόόν,  
ἐν  ᾧ   δὴ  καὶ  µμάάλιστα   τὸ  πᾶν   κῦρος·∙   οὐδὲ  
γὰρ  ἡ  ποιόότης  ἐστὶ  χρήήσιµμος,  εἰ  τῷ  ποσῷ  
διαφθείίροιτο.   Τούύτου   µμὲν   δὴ   τῷ  
παιδοτρίίϐῃ   µμετέέστω   τῷ   µμέέλλοντι   τὸ  

aussi   dans   cet   exercice   que   réside   la   plus   grande  
douceur   plutôt   que   dans   tout   autre.   En   effet,   rien  
n’est   aussi   doux   que   cet   exercice   même   si   tu  
l’entreprends  doucement.  Mais  il  faut,  quand  on  est  
au  milieu,   sans  même   s’éloigner  du   juste  équilibre,  
tantôt   avancer   doucement,   tantôt   rester   sur   place  
sans   beaucoup   se   dépenser,   puis   procéder   à   des  
massages   tendres   en   utilisant   de   l’huile   et   en  
prenant  des  bains  chauds.  Dans  ces  conditions,  c’est  
lui   qui   de   tous   les   exercices   est   le   plus   doux,   de  
sorte  qu’il  est  très  utile  même  lorsqu’on  a  besoin  de  
repos,   qu’il   peut   très   bien   faire   revenir   une   faculté  
dépourvue   de   force   et   qu’il   est   très   utile   pour   un  
vieil   homme   comme   pour   un   enfant.   Tous   les  
mouvements   qui   sont   effectués   avec   la   petite   balle  
avec  plus  de  force  que  le  niveau  doux,  mais  plus  de  
douceur   que   l’intensité   extrêmement   violente,  
doivent   aussi   être   connus   si   du   moins   l’on   veut  
toujours   exécuter   cet   exercice   correctement.   Et   en  
effet,   si   jamais   à   cause   d’un   travail   contraignant  
comme   les   nombreuses   activités   qui   souvent   nous  
incombent,  tu  fais  faire  un  effort  démesuré  à  toutes  
les   parties   du   haut   de   ton   corps,   du   bas   ou   bien  
seulement  à   tes  bras   ou   tes   jambes,   il   t’est   possible  
grâce   à   cet   exercice   de   laisser   en   repos   tes   parties  
fatiguées  au  préalable  et  d’engager  les  autres  parties  
restées   jusque   là   entièrement   inactives   dans   un  
mouvement  égal  à  ces  dernières.  En  effet,   le  fait  de  
lancer   la   balle   avec   vigueur  par   intervalle   régulier,  
sans   utiliser   du   tout   les   jambes   ou   bien   très   peu,  
laisse   en   repos   les   parties   basses,   mais   fait   bouger  
assez  violemment  les  parties  hautes  ;  et,  quand,  par  
une  augmentation  de  la  quantité  et  de  la  vitesse  de  
course,  après  un  long  intervalle,  on  lance  en  outre  la  
balle   un   petit   nombre   de   fois,   on   fait   davantage  
travailler   ses  parties  basses.  L’urgence  qu’on  y  met  
et   la   rapididité   sans   forte   intensité   entraîne  
davantage  le  souffle  ;  la  vigueur  dont  on  fait  preuve  
dans   les   attaques,   les   lancers   et   les   prises,   bien  
qu’elle   soit   non   rapide,   tend   et   renforce  davantage  
le   corps  ;   si   l’on   fait   preuve   de   vigueur   avec   en  
même  temps  une  certaine  urgence,  on  fera  travailler  
grandement  à  la  fois   son  corps  et   son  souffle,  et  de  
tous  les  exercices  ce  sera  le  plus  violent.  Le  degré  de  
tension  et  de  relâchement  propre  à  chaque  geste,  ne  
peut  pas  être  décrit  (en  effet,   la  quantité  qu’on  met  
dans   chaque   mouvement   est   impossible   à   dire),  
mais,  pour  ce  qui  des  actes  mêmes,  il  est  possible  de  
trouver  et  d’apprendre  en  quoi  consiste  surtout  leur  
supériorité  ;   car   la   qualité   n’est   même   pas   utile   si  
elle  est  détruite  par  la  quantité.  En  vérité,  il  faut  que  
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γυµμνάάσιον  ἀφηγεῖσθαι.   cette   tâche   incombe   au   pédotribe   qui   va   servir   de  
guide  pour  l’exercice.  

  
Galien   fait   ici   l’éloge   des   activités   sportives   qui   produisent   à   la   fois   la   santé   et  

l’harmonie   esthétique   des   parties   du   corps1017,   mais   aussi   l’excellence   de   l’âme,  
comme  dans   le   cas   des   exercices   avec   la   petite   balle,   dont   il   récapitule   les   atouts  :  
cette  activité  stimule  l’âme,  ne  produit  ni  la  surabondance  ni  la  maigreur  des  chairs,  
et   sollicite   toutes   les   parties   du   corps   avec   une   intensité   variable,   allant   du   plus  
violent   au   plus   doux   et   du   plus   rapide   au   plus   lent.   Ce   dernier   point   en   fait   une  
activité   particulièrement   adaptée   aux   enfants   et   aux   vieillards,   à   condition   qu’elle  
soit  associée  à  des  massages  et  à  des  bains1018.  Enfin,  les  exercices  avec  la  petite  balle  
conviennent   parfaitement   aux   hommes   qui   exercent   un   métier   manuel  :   en   effet,  
parce  qu’on  peut  facilement  faire  en  sorte  qu’ils  ne  mobilisent  qu’une  partie  du  corps  
en  laissant  les  autres  au  repos,  ils  peuvent  harmonieusement  compléter  l’activité  des  
métiers   où   seule   une   portion   de   l’organisme   est   activée.   Ainsi,   par   exemple,   les  
exercices   où   l’on   se   contente   de   se   lancer   la   balle   ne   sollicitent   que   les   bras  ;   par  
ailleurs,  si  on  augmente  la  quantité  et  la  vitesse  des  courses  sur  le  terrain  de  jeu,  on  
fera   travailler   son   endurance   respiratoire  ;   enfin,   si   on  privilégie   les   attaques   et   les  
prises   de   la   mêlée,   on   obtiendra   un   renforcement   de   tout   le   corps.   La   définition  
précise   de   l’intensité   des   exercices   est   présentée   explicitement   comme   une  
responsabilité   relevant   de   la   compétence   du   pédotribe,   qui   une   fois   de   plus   peut  
s’avérer  utile  à  la  santé  dès  lors  qu’ils  répondent  aux  consignes  globales  données  par  
le  médecin  hygiéniste.  
  
Enfin,  dans  le  chapitre  5,  Galien  ajoute  que  les  exercices  avec  la  petite  balle  ont  aussi  

l’avantage  de  n’exposer  à  aucun  danger  particulier,  contrairement  à  toutes  les  autres  
activités   physiques,   dont   il   souligne,   à   titre   d’exemple,   les   risques   de  
traumatismes1019  :  
  
Τὸ   δ'ʹ   ὑπόόλοιπον   τοῦ   λόόγου  

περαινέέσθω.   Βούύλοµμαι   γὰρ   ἐφ'ʹ   οἷς  
εἶπον   ἀγαθοῖς   προσεῖναι   τῷδε   τῷ  
γυµμνασίίῳ  µμηδ'ʹ   ὡς   ἐκτόός   ἐστι   κινδύύνων  
παραλιπεῖν,   οἷς  τὰ  πλεῖστα  τῶν  ἄλλων  
περιπίίπτει…   Εἰ   δὴ   πρὸς   οἷς   εἶπον  
ἀγαθοῖς   ἔτι   καὶ   τοῦθ'ʹ   ὑπάάρχει   τοῖς   διὰ  
τῆς   σµμικρᾶς   σφαίίρας   γυµμνασίίοις,   ὡς  
µμηδὲ   κινδύύνῳ   πελάάζειν,   ἁπάάντων   ἂν  
εἴη   πρὸς   ὠφέέλειαν   ἄριστα  
παρεσκευασµμέένα.    

   Mais  le  reste  de  notre  discours  doit  être  mené  à  son  
terme.   En   effet,   je   veux,   outre   les   biens   que   j’ai   dits  
attachés   à   cet   exercice,   ne   pas   négliger   non   plus   la  
distance   qui   sépare   ce   dernier   des   dangers   auxquels  
se   heurtent   la   majorité   des   autres   activités1020…   En  
vérité,  si,  en  plus  des  biens  que  j’ai  dits,  il  y  a  encore  le  
fait  que  les  exercices  accomplis  avec  la  petite  balle  ne  
font  même  pas  courir  de  risque,  il  se  pourrait  bien  que  
ces   derniers   soient,   de   tous   les   exercices,   ceux  
auxquels  on  s’attèle  avec  le  plus  de  bénéfice.    

                                                
1017  Sur  le  lien  entre  santé  et  beauté,  voir  I.B.1.b.  
1018   Sur   le   sport   des   enfants   et   des   vieillards,   voir   essentiellement   les   passages   du   traité   d’Hygiène   analysés  

précédemment.  
1019  De  parvae  pilae  exercitio  5  (K.  V  909-‐‑910  =  SM  I  p.  101-‐‑102).    
1020  Galien  fait  alors  une  liste  des  risques  auxquels  exposent  les  autres  activités  que  l’exercice  avec  la  petite  balle.  

Voir  I.A.3.  
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Les   pathologies   exposées   dans   ce   dernier   chapitre   ont   été   examinés   dans   notre  

développement   consacré   aux   diverses   traumatismes   occasionnés   par   le   sport1021.  
Galien   cite   en   effet   un   certain   nombre   des   risques   encourus   par   les   adeptes   de   la  
course   à   pied,   des   sports   hippiques,   du   lancer   de   disque,   du   saut   en   longueur   et  
surtout   des   sports   de   combat.  Ce   tableau   inquiétant   contraste   ainsi   non   seulement  
avec  les  bienfaits  apportés  par  les  exercices  utilisant  la  petite  balle,  mais  aussi  avec  le  
caractère  très  sécurisant  de  cette  activité,  qui  n’expose  à  aucun  danger  particulier.  
  
Faut-‐‑il  pour  autant  conclure  de  cet  éloge  dithyrambique  que  les  exercices  effectués  

avec  la  petite  balle  constituent  la  seule  activité  sportive  qui  trouve  grâce  aux  yeux  de  
Galien  ?   Sans  doute  une   telle   affirmation   serait-‐‑elle   exagérée.   Il  est  vrai  que  Galien  
souligne  les  défauts  des  autres  activités  sportives,  dont  il  en  reconnaît  aussi  quelques  
vertus.  Or,  si  aucune  ne  rassemble  autant  de  qualités  que  les  exercices  avec  la  petite  
balle,   chacune   a   malgré   tout   des   qualités   à   faire   valoir  :   la   chasse   est   une   activité  
divertissante,  et   la  course  un  sport  absolument  libre  de  toute  contrainte  ;  quant  à  la  
lutte,  elle  a  au  moins  le  mérite  d’enseigner  quelques  prises  qui  pourront  servir  dans  
la  pratique  de  certains  jeux  avec  la  petite  balle.  
  
Or,   outre   les   atouts   singuliers   que   présente   chaque   activité   physique,   il   existe  

encore  une  qualité  que  toutes  sans  exception  sont  en  mesure  de  revendiquer  dès  lors  
que   leurs   adeptes   font   preuve   de   dextérité  dans   leurs  mouvements  :   il   s’agit   de   la  
beauté  du  geste.  Cette  idée  apparaît  dans  le  chapitre  3  du  cinquième  livre  du  Sur  les  
doctrines  d’Hippocrate  et  de  Platon.    
Ce  passage  compare  les  rapprochements  que  Chrysippe  et  Platon  ont  opérés  entre  

le   corps   et   l’âme.   Selon   Galien,   Chrysippe   est   allé   moins   loin   que   Platon,   qui,  
notamment  dans  le  Sophiste,  systématise  le  parallèle  qui  peut  être  fait  entre  la  beauté,  
la   santé   et   la   vertu,   toutes   trois   issues   de   la   juste   proportion   des   parties   qui   les  
constituent.   Galien   estime   que,   sur   le   plan   physique,   cette   théorie   se   vérifie   non  
seulement  dans  l’apparence,  mais  aussi  dans  les  actions  du  corps.  En  effet,  la  beauté  
ou  la  laideur  de  toute  fonction  (ἐνέέργεια)  réside  dans  la  juste  proportion  des  actions  
qui  la  compose,  comme  on  le  voit  notamment  dans  la  pratique  de  certaines  activités  
sportives1022  :  
  
Εἰ   τοίίνυν   ἐθέέλοι   τις   ἅπασαν   τὴν  

ἀναλογίίαν   τῶν   κατὰ   τὸ   σῶµμα   τοῖς   κατὰ  
τὴν   ψυχὴν   διασώώζειν,   ὡς   ὑπέέσχετο  
Χρύύσιππος,  ἐπιδεῖξαι  χρὴ  τοῦτον  ἔκ  τινων  
ἁπλῶν  ὡσανεὶ  στοιχείίων  συγκειµμέένην  τὴν  
ὅλην  ψυχὴν  ἵνα  ἐν  τῇ  τούύτων  πρὸς  ἄλληλα  
συµμµμετρίίᾳ   τὴν   ὑγίίειαν   καὶ   τὴν   νόόσον  

   Par   conséquent,   si   l’on   veut   conserver  
intégralement  toute  l’analogie  qui  peut  être  faite  
entre   les   domaines   du   corps   et   de   l’âme1023,  
comme  se  proposa  de   le   faire  Chrysippe,   il   faut  
montrer   que   l’âme   entière   se   compose,   pour  
ainsi   dire,   de   certains   éléments   simples,   pour  
trouver  que  c’est  dans  la  juste  proportion  de  ces  

                                                
1021  Voir  I.A.3.  
1022  De  placitis  Hippocratis  et  Platonis  V  3,  19,  1  -‐‑  23,  6  (CMG  5.4.1.2  p.  308-‐‑310).  
1023  Sur  cette  analogie,  voir  aussi  II.C.1.a.  
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αὐτῆς   εὕρῃ   γιγνοµμέένην,   ὅπερ   ὁ   Πλάάτων  
ἐποίίησε.   Χρύύσιππος   δ'ʹ   οὔτε   ταύύτην  
ἠδυνήήθη   τὴν   ὁµμοιόότητα   διδάάξαι   καίίτοι  
ὑποσχόόµμενος   οὔτε   τὴν   τοῦ   κάάλλους   τῆς  
ψυχῆς,  ἀλλὰ  εἰς  ταὐτὸν  συνέέχεεν  ὑγιείίᾳ  τὸ  
κάάλλος.    
Κατὰ   γὰρ   τοὺς   οἰκείίους   τοῦ   λόόγου  

µμερισµμοὺς   καλὴν   ἢ   αἰσχρὰν   ἔφησε  
γίίγνεσθαι  ψυχήήν,  ὑγιαίίνουσα  δ'ʹ  ἢ  νοσοῦσα  
πῶς   ἂν   γέένοιτο   παρέέλιπεν   εἰς   ταὐτόόν,  
οἶµμαι,   συγχέέων   ἄµμφω   καὶ   µμὴ   δυνάάµμενος  
ἀκριϐῶς   τε   καὶ   ὡρισµμέένως   ὑπὲρ   αὐτῶν  
ἀποφήήνασθαι,   καθάάπερ   ὁ   Πλάάτων  
ἐποίίησεν  ἐν  ἄλλοις  τέέ  τισι  καὶ  τῷ  Σοφιστῇ,  
τὴν   µμὲν   τῶν   µμερῶν   τῆς   ψυχῆς   πρὸς  
ἄλληλα   στάάσιν   ἀποφηνάάµμενος   εἶναι  
νόόσον   ψυχῆς,   τὰς   δὲ   παραφόόρους   τε   καὶ  
ἀµμέέτρους   κινήήσεις   αὐτῆς,   τουτέέστι   τὰς  
ἐνεργείίας   τὰς   καθ'ʹ   ὁρµμήήν,   αἶσχος,   ὥσπερ  
γε   τὴν  µμὲν  συµμφωνίίαν   τε   καὶ  συµμµμετρίίαν  
πρὸς   ἄλληλα   τῶν   µμορίίων   αὐτῆς   ὑγίίειαν,  
τὴν   δὲ   συµμµμετρίίαν   τῶν   κινήήσεων   [τὸ]  
κάάλλος.  
Ὥσπερ   γὰρ   τὸ   σῶµμα   τὸ   καλὸν   ἐν   τῇ  

συµμµμετρίίᾳ   τῶν   µμορίίων   τὴν   γέένεσιν   ἴσχει,  
κατὰ  τὸν  αὐτὸν  τρόόπον  ἐνέέργεια  καλὴ  διὰ  
τὴν   τῶν   κατὰ   µμέέρος   κινήήσεων   γίίγνεται  
συµμµμετρίίαν.  Οὕτω  γοῦν  καὶ  ὀρχεῖσθαι   καὶ  
παγκρατιάάζειν   καὶ   παλαίίειν   καὶ   βαδίίζειν  
εὐσχηµμόόνως   καὶ   καλῶς   λέέγονταίί   τινες,  
ἕτεροι   δ'ʹ   ἀσχηµμόόνως   τε   καὶ   αἰσχρῶς.   Ἐν  
µμὲν   <γὰρ>   τῇ   συµμµμετρίίᾳ   τῶν   κατὰ   µμέέρος  

derniers   les   uns   avec   les   autres   que   naissent   sa  
santé   et   sa   maladie,   comme   l’a   fait   Platon.   Or  
Chrysippe   ne   put   ni   enseigner   cette  
ressemblance,   bien   qu’il   se   fût   proposé   de   le  
faire,   ni   celle   relative   à   la   beauté   de   l’âme  :   il  
confondait  la  beauté  avec  la  santé.  
En   effet,   il   a   dit   que,   selon   les   divisions  

habituelles  du  discours,   l’âme  devenait  belle   ou  
laide,   mais   il   a   omis   de   préciser   comment   elle  
pouvait   devenir   saine   ou   malade,   parce   qu’à  
mon   avis   il   confondait   les   deux   choses   et   ne  
pouvait   pas   faire   de   démonstration   précise   et  
déterminée   sur   ce   sujet   comme   l’a   fait  
notamment   Platon   dans   le   Sophiste1024   quand   il  
déclare  que  le  désaccord  des  parties  de  l’âme  est  
une   maladie   de   l’âme   tandis   que   ses  
mouvements  déviants  et  disproportionnés,  c’est-‐‑
à-‐‑dire  les  actions  où  l’on  se  laisse  emporter,  sont  
sa  laideur,  de  même  sans  doute  que  l’accord  et  la  
juste   proportion   de   ses   parties   sont   sa   santé  
tandis   que   la   juste   proportion   de   ses  
mouvements  est  sa  beauté.  
En  effet,  de  même  que  le  beau  corps  trouve  son  

origine  dans  la  juste  proportion  de  ses  parties,  de  
la  même   façon,   une   belle   action   naît   grâce   à   la  
juste  proportion  de  ses  mouvements  particuliers.  
En   tout   cas,   c’est   ainsi   que   certaines   personnes  
disent   danser,   faire   du   pancrace,   lutter   et  
marcher   avec   élégance   et   beauté,   tandis   que   les  
autres   disent   accomplir   ces   actions   de   façon  
disgrâcieuse   et   laide.  De   fait,   c’est   dans   la   juste  
proportion   des   mouvements   particuliers   qu’est  

                                                                                                                                           
1024  Voir  cet  extrait  du  dialogue  entre  Théétète  et  l’étranger  en  Sophista  227  d  13  -‐‑  228  b  10  :  «  L’ETRANGER.  -‐‑  En  ce  

qui  concerne   l’âme,  deux  sortes  de  méchanceté  doivent  être  distinguées.  THEETETE.   -‐‑  Lesquelles  ?  L’ETRANGER.   -‐‑  
L’une   est   à   l’âme   ce  que   la  maladie   est   au   corps,   l’autre   ce  que   la   laideur   est   au   corps.  THEETETE.   -‐‑   Je  n’ai   pas  
compris.   L’ETRANGER.   -‐‑   Peut-‐‑être   ne   considères-‐‑tu   pas   la   maladie   et   le   désaccord   comme   une   seule   et   même  
chose  ?  THEETETE.   -‐‑  Là  non   plus,   je  ne   sais  pas   ce  que   je  dois   te   répondre.-‐‑  L’ETRANGER.   -‐‑  Considères-‐‑tu  que   le  
désaccord   est   autre   chose   que   la   séparation   d’une   parenté   naturelle   causée   par   une   dissociation  ?   THEETETE.   -‐‑  
Nullement.   L’ETRANGER.   -‐‑   Et   la   laideur   est-‐‑elle   autre   chose   que   le   genre   de   disproportion   qui   partout   est  
désagréable  ?  THEETETE.  -‐‑  Non,  rien  d’autre.  L’ETRANGER.  -‐‑  Eh  quoi  !  Ne  percevons-‐‑nous  pas  que,  dans  l’âme  des  
poltrons,  les  opinions  sont  dissociées  des  désirs,  le  courage  du  plaisir,  la  raison  des  chagrins,  et  que  tout  cela  est  
en  dissension  ?  THEETETE.  -‐‑  Si,  et  même  en  dissension  violente.  L’ETRANGER.  -‐‑  Cependant,  il  est  certain  que  toutes  
ces   choses   sont  nécessairement  parentes.  THEETETE.   -‐‑  Comment   en   serait-‐‑il   autrement  ?  L’ETRANGER.   -‐‑  Donc,   en  
disant  que  la  méchanceté  est  un  désaccord  et  une  maladie  de  l’âme,  nous  parlerons  avec  raison.  THEETETE.  -‐‑  Tout  
à  fait.  (ΞΕ.  -‐‑  Δύύο  µμὲν  εἴδη  κακίίας  περὶ  ψυχὴν  ῥητέέον.  ΘΕΑΙ.  -‐‑  Ποῖα;  ΞΕ.  -‐‑  Τὸ  µμὲν  οἷον  νόόσον  ἐν  σώώµματι,  τὸ  δ'ʹ  
οἷον  αἶσχος  ἐγγιγνόόµμενον.  ΘΕΑΙ.   -‐‑  Οὐκ  ἔµμαθον.  ΞΕ.   -‐‑Νόόσον  ἴσως  καὶ  στάάσιν  οὐ  ταὐτὸν  νενόόµμικας;  ΘΕΑΙ.  -‐‑  
Οὐδ'ʹ  αὖ  πρὸς  τοῦτο  ἔχω  τίί  χρήή  µμε  ἀποκρίίνασθαι.  ΞΕ.  -‐‑  Πόότερον  ἄλλο  τι  στάάσιν  ἡγούύµμενος  ἢ  τὴν  τοῦ  φύύσει  
συγγενοῦς  ἔκ  τινος   διαφθορᾶς  διαφοράάν;  ΘΕΑΙ.   -‐‑  Οὐδέέν.  ΞΕ.   -‐‑  Ἀλλ'ʹ  αἶσχος  ἄλλο  τι  πλὴν   τὸ  τῆς  ἀµμετρίίας  
πανταχοῦ   δυσειδὲς   ἐνὸν   γέένος;  ΘΕΑΙ.   -‐‑   Οὐδαµμῶς  ἄλλο.  ΞΕ.   -‐‑   Τίί   δέέ;   ἐν  ψυχῇ   δόόξας   ἐπιθυµμίίαις   καὶ   θυµμὸν  
ἡδοναῖς  καὶ  λόόγον  λύύπαις  καὶ  πάάντα  ἀλλήήλοις  ταῦτα  τῶν  φλαύύρως  ἐχόόντων  οὐκ  ᾐσθήήµμεθα  διαφερόόµμενα;  
ΘΕΑΙ.   -‐‑   Καὶ   σφόόδρα   γε.  ΞΕ.   -‐‑   Συγγενῆ   γε   µμὴν   ἐξ   ἀνάάγκης   σύύµμπαντα   γέέγονεν.  ΘΕΑΙ.   -‐‑  Πῶς   γὰρ   οὔ;  ΞΕ.   -‐‑  
Στάάσιν  ἄρα  καὶ  νόόσον  τῆς  ψυχῆς  πονηρίίαν  λέέγοντες  ὀρθῶς  ἐροῦµμεν.  ΘΕΑΙ.  -‐‑  Ὀρθόότατα  µμὲν  οὖν.)  
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κινήήσεων   τὸ   κάάλλος   τῶν   ἐνεργειῶν   ἐστι  
γνώώριµμον,  κατὰ  δὲ  τὰς  ἀµμετρίίας  τὸ  αἶσχος.  

connaissable  la  beauté  des  actions,  et  dans  leurs  
disproportions  que  réside  leur  laideur.  

  
Après   avoir   montré   que   Platon   est   plus   précis   que   Chrysippe   dans   sa   façon   de  

rapprocher   les   domaines   du   corps   et   de   l’âme,   Galien   fait   donc   référence   à   la  
pratique   langagière   qui   consiste   à   compléter   un   verbe   d’action   par   un   adverbe  
exprimant   la   beauté   ou   la   laideur.   Parmi   ces   verbes   d’action   figurent   les   infinitifs  
ὀρχεῖσθαι,   παγκρατιάάζειν,   παλαίίειν   et   βαδίίζειν  :   c’est   donc   que   la   beauté   est  
compatible   avec   la   danse,   le   pancrace,   la   lutte   et   la  marche.   Les   sports   de   combat  
peuvent  donc  eux  aussi  être  beaux  dès  lors  que  le  corps  qui  les  exerce  accomplit  des  
mouvements  justement  proportionnés  les  uns  par  rapport  aux  autres  ;  c’est  ce  qu’on  
appelle  communément  aujourd’hui   la  «  justesse  »  du  mouvement,  comme  on  dirait  
d’une  voix  qu’elle  est  juste  sans  être  nécessairement  d’une  extraordinaire  puissance.  
Si  l’on  en  croit  Galien,  un  sportif  est  donc  beau  non  pas  lorsqu’il  accomplit  un  exploit  
et  pulvérise  des  records,  mais  lorsque  ses  mouvements  constituent  une  combinaison  
équilibrée,  sans  à-‐‑coups  ni  passage  en  force.  De  même,  pour  être  un  beau  danseur,  il  
n’est  nul  besoin  d’accomplir  des  figures  virtuoses  :   il  suffit  de  savoir  enchaîner  une  
série  de  mouvements  harmonieusement  agencés  les  uns  par  rapport  aux  autres  sans  
hésitation  ni  démonstration  de  force  ;  mais  sans  doute  est-‐‑ce  là  le  plus  difficile.  

L’exercice   physique,   une   activité   utile   aux   malades  ?   De   la   contre-‐‑indication   aux  
usages  thérapeutiques  et  pharmaceutiques  du  sport.  
  
Comme   on   l’a   déjà   vu   avec   le   cas   des   vieillards,   la   pratique   du   sport   n’est   pas  

complètement   contre-‐‑indiquée   dans   les   cas   des   constitutions   faibles.   D’aileurs,   en  
écrivant   son   traité   d’Hygiène,   Galien   entend   surtout   rendre   service   aux   individus  
dont  la  santé  n’est  pas  irréprochable,  mais  qui  souhaiteraient  améliorer  leur  état.  Les  
régimes  adaptés  aux  divers  types  de  mauvais  tempéraments  sont  synthétisés  dans  le  
chapitre  12  du  cinquième  livre  du  traité  d’Hygiène1025  :    
  
Πρόόσχες   οὖν   µμοι   τὸν   νοῦν   ἄνωθεν  

ἐπερχοµμέένῳ   διὰ   βραχέέων,   ὁποίίους   εἶναι  
χρὴ  τοὺς  διορισµμούύς.  Ὅσοις  µμὲν  φύύσει  τὸ  
θερµμὸν   δακνῶδέές   ἐστιν,   ὡς   καπνώώδη  
γεννᾶν   περιττώώµματα,   τούύτοις   λουτρὰ  
χρήήσιµμα   καὶ   κινήήσεις   βραχεῖαίί   τε   καὶ  
νωθραίί,   πολλαὶ   δὲ   καὶ   ὀξεῖαι  
βλαϐερώώτεραι.   Τούύτοις   οὖν   οὐ   µμόόνον  
ἅπαξ,  ἀλλὰ  καὶ   δὶς   λούύεσθαι  τῆς  ἡµμέέρας  
συµμφέέρει,  καὶ  µμάάλιστα  θέέρους,  ἐσθίίειν  τε  
τροφὰς   εὐχύύµμους,   µμηδὲν   ἐχούύσας   δριµμύύ·∙  
πολέέµμιον   δ'ʹ   αὐτοῖς   καὶ   τὸ   ἡλιοῦσθαι   καὶ  
τὸ   θυµμοῦσθαι   καὶ   τὸ   φροντίίζειν   πολλάά.  
Ταῖς   δ'ʹ   ἐναντίίαις   ἢ   κατὰ   τούύσδε   φύύσεσι  

   Suis-‐‑moi  donc  attentivement  pendant  que  j’expose  
brièvement   depuis   le   commencement   de   quelle  
nature  sont   nécessairement   les  distinctions  :  à   ceux  
pour   qui   le   chaud   est   piquant  par   nature   au  point  
de  générer  des  excréments  piquants,  des  bains  sont  
utiles,   ainsi   que   des   mouvements   courts   et   lents,  
tandis   que  des  mouvements   nombreux   et   vifs   sont  
particulièrement   nuisibles.   Pour   eux,   donc,   il   est  
utile   de   se   baigner   non   pas   seulement   une,   mais  
deux   fois   par   jour,   surtout   en   été,   ainsi   que   de  
manger   des   aliments   dotés   d’un   bon   suc,   n’ayant  
aucune   aigreur  ;   et   il   leur   est   particulièrement  
néfaste  de  s’exposer  au  soleil,  de  s’emporter  et  de  se  
faire  beaucoup  de  souci.  Pour  les  natures  contraires  

                                                
1025  De  sanitate  tuenda  V  12  (K.  VI  373,  8  -‐‑  376,  6  =  CMG  5.4.2  p.  164-‐‑167).  
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(εἰσὶ  δ'ʹ  οὗτοι  ψυχροὶ  καὶ  ὑγροὶ  τὴν  κρᾶσιν)  
ἰσχυροτέέρων   τε   κινήήσεων   χρείία   καὶ  
διαίίτης  πλέέον  ἐχούύσης  τὸ  λεπτόόν·∙  εἴρηται  
δ'ʹ,   ἥτις   ἐστὶν   ἡ   τοιαύύτη,   δι'ʹ   ἑνὸς  
ὑποµμνήήµματος·∙   οὐ   µμὴν   οὐδ'ʹ   ἐν   ἡλίίῳ  
γυµμναζόόµμενοι   βλάάπτονται,   καθάάπερ   οὐδ'ʹ  
ἀλουτοῦντες.   Μεγίίστη   µμὲν   οὖν   διαφορὰ  
ταῖς   εἰρηµμέέναις   ἐστὶ   φύύσεσι   πρὸς  
ἀλλήήλας·∙   ἐναντιωτάάτη   γὰρ   ἡ   ὑγρὰ   καὶ  
ψυχρὰ  κρᾶσις  τῇ  θερµμῇ  καὶ  ξηρᾷ·∙  µμεγίίστη  
δὲ   τῇ   θερµμῇ   καὶ   ὑγρᾷ   πρὸς   τὴν   ψυχρὰν  
καὶ  ξηράάν.  Ἔστι  δὲ  ἡ  µμὲν  ψυχρὰ  καὶ  ξηρὰ  
τῇ   τῶν   γερόόντων   ὁµμοίία·∙   διὸ   καὶ   ταχέέως  
γηρᾷ   τὰ   τοιαῦτα   σώώµματα,   καὶ   λέέλεκται  
περὶ   αὐτῶν   αὐτάάρκως   ἔµμπροσθεν.   Ἡ   δ'ʹ  
ὑγρὰ   καὶ   θερµμὴ   τοῖς   ῥευµματικοῖς  
εὐάάλωτος   πάάθεσι.   Τόό   γε   µμὴν   κοινὸν   ἐπὶ  
πασῶν   τῶν   δυσκράάτων   φύύσεων   ἄµμεινόόν  
ἐστι   κἀπὶ   τῆσδε   πράάττειν.   Ἔστι   δὲ   τοῦτο  
κολάάζειν  µμὲν  αὐτὴν  διὰ  τῶν  ἐναντίίων  ἐπὶ  
πολλῇ   σχολῇ,   φυλάάττειν   δὲ   διὰ   τῶν  
ὁµμοίίων,  ἐπειδὰν  ὑπὸ  πλειόόνων  ἀσχολιῶν  
εἴργηταίί   τις   ἑαυτῷ   σχολάάζειν.   Περίί   γε  
µμὴν   τῶν   ἐν   τοῖς   τοιούύτοις   σώώµμασιν  
γυµμνασίίων   ὧδ'ʹ   ἔχει·∙   πλεῖον   µμὲν   χρὴ  
πονεῖν   διὰ   τὴν   ὑγρόότητα   τῶν   σωµμάάτων,  
σύύντονα   δ'ʹ   οὐ   χρὴ   διὰ   τὴν   θερµμόότητα.  
Προσέέχειν  δ'ʹ  ἀκριϐῶς,  ὅταν  ἐξ  ἀργοτέέρας  
διαίίτης   εἰς   τὰ   γυµμνάάσια   µμεταϐάάλλωσι·∙  
παραχρῆµμα   γὰρ   ἁλίίσκονται   ῥευµματικοῖς  
νοσήήµμασιν,   εἰ   µμὴ   προκενωθέέντες  
ἅπτονται   τῶν   γυµμνασίίων.   Ὅσον   γὰρ   ἂν  
ἐν   τῷ  σώώµματι  συνεστὸς  ᾖ  καὶ  παχὺ   κατὰ  
τοὺς   χυµμοὺς   ἢ   καὶ   µμετρίίως   ψυχρόόν,  
αὐτίίκα  τοῦτο  πνευµματοῦταίί  τε  καὶ  χεῖται.  
Ταῦτ'ʹ   ἄρα   καὶ   κατὰ   τὸ   ἔαρ   αἱ   τοιαῦται  
φύύσεις   µμάάλιστα   τοῖς   ὑπὸ   πλήήθους  
γινοµμέένοις   ἁλίίσκονται   νοσήήµμασι,  
συνάάγχαις   κυνάάγχαις   κατάάρροις  
αἱµμορροΐσιν   αἱµμορραγίίαις   αἵµματος  
πτύύσεσι   ποδάάγραις   ἀρθρίίτισιν  
ὀφθαλµμίίαις   περιπνευµμονίίαις   πλευρίίτισι  
τοῖς   τ'ʹ   ἄλλοις   ἅπασιν,   ὧν   τὸ   γέένος   ἐστὶ  
φλεγµμονήή.  Διὸ  καὶ  φθάάνειν  χρὴ  κατὰ  τὴν  
ἀρχὴν   τοῦ  ἦρος   αἵµματος   ἀφαιρεῖν   αὐτῶν  
ἢ   φλέέϐα   τέέµμνοντα   ἢ   ἀποσχάάζοντα   τὰ  
σφυράά.   Μὴ   βουλοµμέένων   δ'ʹ   οὕτως  
κενοῦσθαι,   καθαρτέέον   ἐστὶ   φαρµμάάκῳ  
ποικίίλῳ,   δυναµμέένῳ   καὶ   ξανθὴν   χολὴν  
ἕλκειν   καὶ   φλέέγµμα   καὶ   τῶν   ὀρρωδῶν   τι  
περιττωµμάάτων.  

à   celles   qui   existent   dans   ces   individus-‐‑là   (c’est-‐‑à-‐‑
dire   pour   les   gens   au   tempérament   froid   et  
humide),   il   est   besoin   de   mouvements   plus  
vigoureux   et   d’un   régime   qui   a   davantage   de  
légèreté  ;   ce   qu’est   la   nature   de   ce   genre   a   été   dit  
dans  un  de  mes  livres  ;  or  ces  individus  ne  sont  pas  
lésés   quand   ils   s’entraînent   au   soleil,   ni   non   plus  
quand   ils   ne   se   baignent  pas.   Les   natures   dont   j’ai  
parlé   diffèrent   donc   beaucoup   entre   elles  ;   le  
mélange  froid  et  humide  est  tout  à  fait  contraire  au  
chaud   et   sec  ;   il   y   a   une   très   grande   différence   du  
tempérament   chaud   et   humide   au   tempérament  
froid   et   sec  ;   le   froid   et   sec   est   semblable   au  
tempérament   des   vieillards  ;   c’est   la   raison   même  
qui   explique   que   les   corps   de   ce   genre   vieillissent  
vite,   et   il   en   a   été   suffisamment   question  
auparavant.   Le   tempérament   humide   et   chaud   se  
laisse   facilement   prendre   par   des   pathologies  
rhumatismales.  Or  assurément,   ce  qui  est   commun  
pour   toutes   les   natures   dotées   d’un   mauvais  
tempérament,  il  est  préférable  de  le  faire  aussi  pour  
cette   nature-‐‑là.   Or   cela   consiste   en   une   correction  
par  le  contraire,  avec  beaucoup  de   repos,  et  en  une  
conservation  par  le  semblable  quand,  sous  l’effet  de  
trop   d’affairement,   on   est   empêché   de   se   reposer.  
Et,  sans  doute,  pour  ce  qui  est  des  exercices,  il  en  va  
ainsi   dans   les   corps  de   ce   genre  :   il   faut   se  donner  
davantage  de  peine  à  cause  de  l’humidité  des  corps,  
et   il   ne   faut   pas   d’exercices   toniques   du   fait   de   la  
chaleur.   Et   il   faut   leur   accorder   une   attention  
scrupuleuse   quand   ils   passent   d’un   régime   plutôt  
inactif   aux   exercices   physiques  :   en   effet,   sur-‐‑le-‐‑
champ,   ils   sont   pris   de   pathologies   rhumatismales  
s’ils   s’adonnent   aux   exercices   sans   avoir   été   vidés  
auparavant.  Et   tout  ce   qui,   dans   le   corps,   constitue  
une   subtance   épaisse  dans   les   humeurs,   ou   encore  
une   substance   modérément   froide,   est   aussitôt  
transformé  en  gaz  et  en  liquide.  C’est  donc  aussi  en  
rapport  avec  ces  phénomènes  qu’au  printemps,   les  
natures   de   ce   genre   sont   le   plus   prises   par   les  
maladies   qui   se   produisent   sous   l’effet   d’une  
pléthore,   angines,   amygdalite,   rhume,  
hémorrhoïdes,   hémorragies,   crachats,   podagres,  
ophtalmies,  péripneumonies,  pleurésies  et  toutes  les  
autres   maladies   de   type   inflammatoire.   C’est  
pourquoi  aussi   il   faut   s’empresser,  dès   le  début  du  
printemps,   de   leur   ôter   du   sang,   soit   par   une  
phlébotomie,   soit  par  une   incision  des  chevilles.  Et  
s’ils  ne  veulent  pas  être  vidés  de  cette  façon,  il   faut  
les   purger   au   moyen   d’un   remède   complexe,  
pouvant  attirer  à  la  fois  la  bile   jaune,   le  phlegme  et  
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Ἃ   δ'ʹ   ἐπὶ   τῶν   γυµμνασίίων   εἴρηται,   ταῦτα  
κἀπὶ  τῶν  βαλανείίων  εἰρῆσθαι  χρὴ  δοκεῖν.  
Καὶ   γὰρ   καὶ   ταῦτα   σφαλεράά,   πρὶν  
κενωθῆναι,   κενωθεῖσι   δὲ   ὠφέέλιµμα,   καὶ  
µμάάλισθ'ʹ   ὅσων   λουτρῶν   οὐκ   ἔστι   πόότιµμον  
ὕδωρ,   ἀλλ'ʹ   ἔχει   τινὰ   διαφορητικὴν  
δύύναµμιν.  

un  peu  des  excréments  séreux.  
Quant   à   ce   qui   a   été   dit   à   propos   des   exercices  

physiques,   il   semble   qu’il   faille   aussi   le   dire   à  
propos   des   bains.   Et   de   fait,   ces   derniers   sont   eux  
aussi   dangereux   tant   que   le   corps  n’a  pas  été   vidé,  
mais   utiles   une   fois   que   le   corps   a   été   vidé,   et  
notamment   tous   les   bains   qui   sont   faits   avec   de  
l’eau  non  potable  possédant  une  vertu  diurétique.  

  
Ce  bilan   rappelle  que   le   réajustement  des   régimes   est  produit  par  deux  principes  

successifs,   d’abord   la   correction   par   le   contraire,   puis   le   repos   ou,   dans   le   cas   des  
patients   qui   n’ont   pas   la   possibilité   de   rester   inactifs,   la   conservation   par   le  
semblable.   Voici   donc   le   régime   à   faire   suivre   au   quatre   principaux   mauvais  
tempéraments.  
Un  corps  chaud  et  sec  doit  prendre  idéalement  deux  bains  par  jours,  surtout  en  été  ;  

il  doit  exécuter  des  exercices  courts  et  lents  et  se  nourrir  d’aliments  dont  les  sucs  sont  
de  bonne  qualité  et  sans  aigreur  ;  l’exposition  au  soleil  et  l’échauffement  causé  par  les  
émotions  fortes  sont  déconseillés.  
Inversement,  un  corps  froid  et  humide  n’est  pas  contraint  de  prendre  des  bains  ;  ses  

exercices   seront   nombreux   et   toniques,   son   alimentation   plutôt   légère  ;   il   peut  
s’exposer  au  soleil,  notamment  pendant  l’entraînement.  
Le  régime  du  corps   froid  et  sec  n’est  pas  récapitulé   ici,  puisqu’il  en  sera  question  

plus   loin   à  propos  des  vieillards,  mais   ses  grandes   lignes   se  dessinent   aisément  en  
vertu  de  la  méthode  des  contraires  :  un  corps  froid  et  sec  doit  prendre  des  bains,  faire  
des   exercices,   avoir   une   alimentation   plutôt   chaude   et   humide   et   s’exposer  
éventuellement  au  soleil,  mais  de  façon  non  prolongée  pour  éviter  le  dessèchement.  
Galien   détaille   en   revanche   le   régime  du   corps   chaud   et   humide.  Dans   ce   cas,   la  

correction  diététique  doit  être  précédée  d’une  purgation,  faute  de  quoi  les  substances  
épaisses   contenues   dans   ce   corps   ne   manqueraient   pas   de   se   liquéfier   ou   de   se  
vaporiser,   favorisant   ainsi   le   développement   de   pathologies   diverses,   notamment  
rhumatismales,   principalement   au   printemps,   car   cette   saison   est   très   pathogène  
pour   ce   genre   de   tempérament.   Il   existe   alors   trois   possibilités   de   traitement,   la  
phlébotomie,  l’incision  des  chevilles  ou  la  purgation  médicamenteuse.  Une  fois  cette  
étape   franchie,   il  est   recommandé  de  prendre  des  bains,  notamment  dans  des  eaux  
diurétiques,  et  d’accomplir  de  nombreux  exercices  pas  trop  toniques.    
  
Les   exercices   physiques   sont   donc   utiles   pour   corriger   les   imperfections   du  

tempérament.   Mais   qu’en   est-‐‑il   pour   les   cas   de   maladies   déclarées  ?   Les   exercices  
physiques  peuvent-‐‑ils   avoir  une   fonction   thérapeutique  ou  doivent-‐‑ils   au   contraire  
être  exclus  du  régime  des  malades  ?  
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Si  l’on  en  croit  le  chapitre  34  du  Thrasybule,  c’est  plutôt  la  seconde  branche  de  cette  
alternative  qu’il  convient  de  retenir  .  En  effet,  dans  ce  texte  qui  rappelle  les  différents  
manières  de  modifier  le  corps,  Galien  écrit1026  :  
  
Τεττάάρων   γὰρ   οὐσῶν   τῶν   πασῶν   ὑλῶν  

κατὰ   γέένος,   ὑφ'ʹ   ὧν   ἀλλοιοῦται   τὸ   σῶµμα,  
χειρουργίίας   καὶ   φαρµμακείίας   καὶ   διαίίτης  
καὶ   γυµμνασίίων,   ἡ   µμίία   µμὲν   ἄχρηστος   τοῖς  
νοσοῦσιν,   αἱ   δύύο   δὲ   τοῖς   κατὰ   φύύσιν  
ἔχουσιν.  Ὁ   µμὲν   γὰρ   νοσῶν   εἰς   πολλὰ   καὶ  
φαρµμάάκων   καὶ   χειρουργίίας   καὶ   διαίίτης  
δεόόµμενος   εἰς   οὐδὲν   δεῖται   γυµμνασίίων,   ὁ   δ'ʹ  
ὑγιαίίνων   ἀκριϐῶς   γυµμνασίίων   µμὲν   χρῄζει  
καὶ   διαίίτης   τινόός,   οὔτε   δὲ  φαρµμάάκων  οὔτε  
χειρουργίίας  προσδεῖται.    

   Sur   l’ensemble  des  quatre  catégories  de  matières  
qui   altèrent   le   corps,   à   savoir   la   chirurgie,   la  
médication,  le  régime  et  les  exercices,  il  y  en  a  une  
qui  est  inutile  aux  malades  et  deux  qui  sont  inutiles  
aux   gens   qui   sont   dans   un   état   conforme   à   la  
nature.   En   effet,   le   malade,   qui   a   grandement  
besoin   de   remèdes,   de   chirurgie   et   de   régime,   n’a  
aucunement  besoin  des  exercices  physiques,  tandis  
que   le   bien   portant   a   précisément   besoin  
d’exercices   physiques   et   d’un   régime,   mais   ni   de  
remèdes  ni  de  chirurgie.  

  
Si  l’on  en  croit  ce  passage,  le  régime  serait  un  besoin  commun  aux  bien-‐‑portants  et  

aux  malades,  mais   à   condition   qu’on   en   exclue   les   exercices   physiques,   utiles   aux  
premiers,   mais   inutiles   au   seconds.   Il   faudrait   donc   en   conclure   que   les   exercices  
physiques  ne  sont  d’aucun  intérêt  pour  les  malades.  Pour  comprendre  les  enjeux  de  
cette  thèse,   il  faut  se  rappeler  que  l’objectif  du  Thrasybule  est  de  dissocier  l’hygiène,  
relèvant   des   compétences   du   médecin,   et   les   exercices   physiques,   spécialité   du  
pédotribe,  qui  ne  saurait  donc  revendiquer  aucune  compétence  en  matière  d’hygiène.  
L’exclusion  des  exercices  physiques  en  dehors  du  régime  est  donc  ici  justifiée  par  la  
stratégie  argumentative  du   traité.  La  prétendue   inutilité  du  sport  pour   les  malades  
pourrait  être  relativisée.  
  
Il   est   pourtant   vrai   que,   dans   certains   cas,   la   pratique   du   sport   ne   saurait   être  

intégrée  au  régime  des  malades.  C’est  notamment  le  cas  chez  les  patients  atteints  de  
fièvres,   comme   en   témoigne   la   section   3  d’Épidémies   VI1027   et   le   commentaire   qu’en  
propose  Galien.  Dans   ce  passage,  Hippocrate   évoque   en   effet   les  mauvais   résultats  
d’Hérodicos,  médecin  du  Ve  siècle  avant  notre  ère,  qui  recommandait  la  pratique  du  
sport  pour  le  traitement  des  fièvres1028  :  
  
«  Ἡρόόδικος   τοὺς   πυρεταίίνοντας   ἔκτεινε  
δρόόµμοισι,   πάάλῃσι,   πυρίίῃσι,   κακόόν,   τὸ  

πυρετῶδες   πολέέµμιον   λιµμῷ,   περιόόδοισι,  

πάάλῃσι,   δρόόµμοισιν,   ἀνατρίίψει,   πόόνον   πόόνῳ  

   «  Hérodicos  tuait  ceux  qui  avaient  de  la  fièvre  par  des  
courses,   des   séances   de   lutte,   des   étuves  ;   c’est  

mauvais  ;   l’état   fébrile   est   ennemi   de   la   faim,   des  

promenades,   de   séances   de   lutte,   des   courses,   de   la  

                                                
1026  Thrasybule  34  (K.  V  871,  11-‐‑19  =  SM  III  p.  79-‐‑80).  
1027   Épidémies   VI   3,   18   (Littré   V   p.   303   =   Manetti-‐‑Roselli   p.  70).  D.   Manetti   et   A.   Roselli   éditent   περιόόδοισι  

(«  marches  »)  au  lieu  de  δρόόµμοισι  ;  πάάλῃσι  πολλῇσι   («  de  nombreuses  séances  de  lutte  »)  au  lieu  de  πάάλῃσι  sans  
épithète  ;  πυρίίῃ  au  singulier  («  une  étuve  »)  au  lieu  de  πυρίίῃσι  au  pluriel  («  des  étuves  »)  ;  elles  ne  retiennent  pas  
le  terme  λιµμῷ  ;  elles  intervertissent  l’ordre  de  περιόόδοισι  et  πάάλῃσι,  puis  de  πόόνον  et  πόόνῳ  ;  enfin,  comme  certains  
commentateurs  évoqués  par  Galien,  elles  font  de  αὐτοῖσιν  le  premier  mot  de  la  phrase  suivante  au  lieu  d’en  faire  
le  dernier  de  celle  qui  est  commentée  ici.  

1028  In  Hippocratis  librum  primum  epidemiarium  commentarius  III  35  (III  31,  K.  XVII  B  98,  13  -‐‑  101,  11  =  III  35,  CMG  
5.10.2.2  p.  177-‐‑178).  Kühn  édite  non  pas  Ἡρόόδικος,  mais  Πρόόδικος.  
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αὐτοῖσι.  »  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  
Καὶ   ταύύτην   τὴν   ῥῆσιν   ἄλλος   ἄλλως  

γράάφει,   τινὲς   µμὲν   ὑπαλλάάττοντες   τὴν  
τάάξιν   τοιάάνδε·∙   "ʺπεριόόδοισι,   πάάλῃσιν"ʺ,   ἔνιοι  
δ'ʹ   ἐν   ἀρχῇ   <πάάλῃσι>,   τινὲς   δ'ʹ   ἐξαιροῦντες  
τὸ   <πάάλῃσιν>,   ἔνιοι   δ'ʹ   ἐν   ἀρχῇ  
προστιθέέντες   <λιµμῷ.   Περιόόδους>   µμὲν   οὖν  
καλεῖ   τοὺς   βραδεῖς   περιπάάτους   ἐπὶ  
πλείίονα   χρόόνον   ἐκτεινοµμέένους,   ὡς   ἐν   τῷ  
Περὶ   διαίίτης   ὀξέέων   αὐτὸς   ἔφη·∙   "ʺϐραδεῖαν,  
συχνὴν   περίίοδον   πλανηθῆναι."ʺ   Καὶ  
<Πλάάτων>   µμὲν   µμέέµμνηται   τοῦ   <Ἡροδίίκου>  
ὡς  πολλοῖς  περιπάάτοις  χρωµμέένου.  Τίίνος  δὲ  
νῦν   <Ἡροδίίκου>   µμνηµμονεύύει,   πόότερον   τοῦ  
<Λεοντίίνου>   ἢ   τοῦ   <Σηλυµμϐριανοῦ>  
περιττὸν   ζητεῖν.   Ἐν   ἄλλῳ   γὰρ   λόόγῳ   τὰ  
τοιαῦτα  πάάντως  διέέρχοµμαι.  Νυνὶ  δ'ʹ  οὔ  που  
καιρὸς   ἱστορικῶν   ζητηµμάάτων,   ὅπου   καὶ  
τῶν   γεγραµμµμέένων   τισὶν   ἐξηγήήσεων   οὐκ  
ὀλίίγας   παραλιπόόντες   ἀγαπῶµμεν,   ἐὰν   ἐν  
ὀκτὼ   βιϐλίίοις   συµμπληρώώσωµμεν   τὴν  
ἐξήήγησιν.   Διὰ   τίί   δὲ   µμέέµμφεται   τὸν  
<Ἡρόόδικον>,   αὐτὸς   ἐδήήλωσεν   εἰπὼν   <τὸ  
πυρετῶδες   πολέέµμιον>   εἶναι   <περιόόδοισιν>  
ἢ   <λιµμῷ>,   δῆλον   δ'ʹ   ὅτι   καὶ   τοῖς   ἄλλοις   ἃ  
κατέέλεξε,   καὶ   γὰρ   ταῖς   <πάάλαις>   καὶ   τῇ  
<πυρίίᾳ>   καὶ   τῇ   <ἀνατρίίψει>   τὸ  
<πυρετῶδες>   ἐναντίίον   ἐστίίν.   Οὕτω   γὰρ  
ἀκουστέέον   τοῦ   <πολέέµμιον>,   ἐπειδὴ   καὶ  
"ʺφίίλιον"ʺ   ἐκ   µμεταφορᾶς   εἰώώθασι   λέέγειν   τὸ  
οἰκεῖον.   Μεταξὺ   δὲ   τῶν   λέέξεων  
ἀµμφοτέέρων   εἰρηµμέένον   τὸ   <κακὸν>   ἔνιοι  
µμὲν  ἐπὶ  τῇ  τελευτῇ  τῆς  προτέέρας  ἔγραψαν,  
ἔνιοι   δ'ʹ   ἐν   ἀρχῇ   τῆς   δευτέέρας,   ὡς   ἕνα  
γενέέσθαι   τὸν   λόόγον   τοιόόνδε·∙   "ʺτὸ  
πυρετῶδες   πολέέµμιον   ***   περιόόδοισιν."ʺ   Ὅτι  
δὲ   βλάάπτει   τοὺς   πυρέέττοντας   καὶ  
περίίπατος  καὶ  δρόόµμος  καὶ  πυρίία  καὶ  πάάλη,  
πάάντοθεν   τὴν   ἐν   τῷ   σώώµματι   θερµμασίίαν  
αὐξάάνοντα,   οὐδεὶς   ἀγνοεῖ   τῶν  

friction  ;  c’était  vouloir  guérir  leur  mal  par  un  mal.  »  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  
Cette  phrase  aussi,  chacun   l’écrit  différemment  :  

les   uns   modifient   l’ordre   du   groupe   "ʺpar   des  
promenades,  par  des  luttes"ʺ,  d’autres  mettent  "ʺpar  des  
séances   de   lutte"ʺ   en   tête,   certains   suppriment   "ʺpar  
des   séances   de   luttes"ʺ,   d’autres   encore   ajoutent   en  
tête   "ʺpar   la   faim"ʺ.   Hippocrate   appelle   donc  
"ʺpromenades"ʺ   les   lentes   randonnées   étendues   sur  
une   durée   assez   longue,   comme   lui-‐‑même   disait  
dans   le   traité   Du   régime   des   maladies   aiguës1029  de  
"ʺlonguement   marcher   à   pas   lents."ʺ   Et   Platon  
mentionne  Hérodicos  en  disant  de  lui  qu’il  faisait  
beaucoup  de  randonnées1030  ;  quant  à  savoir  à  quel  
Hérodicos  il  fait  allusion,  celui  de  Léontinos  ou  de  
Selymbrianos,   c’est   une   question   superflue.   Dans  
un   autre   passage1031,   j’expose   entièrement   ce  
problème.   Mais   maintenant   ce   n’est   pas   le  
moment,   je   suppose,   de   faire   des   recherches  
historiques,   puisque   nous   serons   satisfaits   de  
négliger   les   nombreux   commentaires   de   certains  
auteurs   si   nous   faisons   tenir   notre   commentaire  
dans   huit   livres.   Quant   à   la   question   de   savoir  
pourquoi  il  blâme  Hérodicos,  lui-‐‑même  l’a  montré  
en   disant   que   l’état   fièvreux   était   ennemi   des  
randonnées   et   de   la   faim,   et   il   est   clair   que   ce  
jugement  est  aussi  valable  pour  les  autres  activités  
qu’il  a  énumérées  :  de  fait,  l’état  fièvreux  est  aussi  
contraire   aux   séances   de   lutte,   à   l’étuve   et   à   la  
friction.   En   effet,   c’est   ainsi   qu’il   faut   entendre   le  
mot   "ʺennemi"ʺ,  puisque  par  métaphore  nous  avons  
aussi   l’habitude   d’employer   couramment   le   mot  
"ʺami"ʺ.  Quant  à  la  formule  "ʺc’est  mauvais"ʺ  qui  figure  
au  milieu  des  deux  énoncés,  certains  l’ont  écrite  à  
la  fin  du  premier,  d’autres  en  tête  du  second,  pour  
que   la   phrase   soit   unique   comme   suit  :   "ʺl’état  
fiévreux   est   ennemi   ***   des   promenades."ʺ   Quant   au  
fait  que  la  randonnée,   la  course,   l’étuve  et   la  lutte  
nuisent   à   ceux   qui   ont   de   la   fièvre   parce   qu’ils  
augmentent   de   partout   la   chaleur   du   corps,  
personne  ne  l’ignore  parmi  ceux  qui  sont  familiers  

                                                                                                                                           
1029  De  victu  acutorum  morborum  9,  21-‐‑23  (Littré  II  p.  286)  :  «  Si  l’on  ne  peut  pas  dormir,  après  avoir  longuement  marché  
à  pas  lents  sans  faire  pause,  on  ne  doit  prendre  aucun  dîner  ou  alors  un  repas  léger  et  non  nuisible…  »  (Ἤν  δὲ  µμὴ  δύύνηται  
καθεύύδειν,  βραδείίην,  συχνὴν  περίίοδον,  πλανηθέέντα,  µμὴ  στασίίµμως,  δειπνῆσαι  µμηδὲν,  ἢ  ὀλίίγα  καὶ  µμὴ  βλαϐεράά…).  

1030   Platon  parle  d’Hérodicos   en  Phèdre   227  d  4,  Protagoras   316  e   1,  Gorgias   448  b   5   et  République   406  a   7  ;   voir  
Jüthner  1909  p.  10.  

1031 Voir   In  Hippocratis   librum  primum   epidemiarium   commentarius  III   30   (III   16,  K.  XVII  B  81  9-‐‑11  =   III   30,  CMG  
5.10.2.2  p.  167),  où  Galien  écrit  à  propos  d’un  problème  important  de  thérapeutique  :  «  Et  sans  doute  est-‐‑il  mieux  
de   débattre   longuement   sur   ces   questions   plutôt   que   de   chercher   à   découvrir   précisément   lequel   des   deux  
Hérodicos  Hippocrate  mentionne.   (Καὶ   τάά  γε   τοιαῦτα  κάάλλιόόν  ἐστι  µμακρολογεῖν   τοῦ  ζητεῖν  ἀκριϐῶς  εὑρεῖν,  
ὁποτέέρου  τῶν  <Ἡροδίίκων  Ἱπποκράάτης>  µμνηµμονεύύει.) 
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ὡµμιληκόότων   τοῖς   ἔργοις   τῆς   τέέχνης.  
<Ἡρόόδικος>   δ'ʹ   ἔοικεν   οὐ   µμόόνον   λογικὴν  
εὕρεσιν   βοηθηµμάάτων   ἀγνοεῖν,   ἀλλὰ   καὶ  
τήήρησιν   ἐµμπειρικήήν.   Ὁ   µμὲν   γὰρ   λόόγος  
ἀπαγορεύύει   <πόόνῳ   πόόνον>   ἰᾶσθαι,  
τουτέέστι   τῇ   βλάάϐῃ   τὴν   βλάάϐην   καὶ   τῷ  
κακῷ  τὸ  κακόόν.  Ἐναντίία  γάάρ,  οὐχ  ὅµμοια  τῇ  
λυπούύσῃ   διαθέέσει   προσφέέρειν   χρὴ  
βοηθήήµματα.   Φαίίνεται   δ'ʹ   ἐκεῖνος   ὅµμοια  
προσάάγων,   εἴ   γε   καὶ   <περιπάάτοις>   καὶ  
<πάάλῃ>   καὶ   <ἀνατρίίψει>   καὶ   <πυρίίᾳ>   καὶ  
<λιµμῷ>   <χρῆται>.   <Πυρίίαν>   δὲ   πᾶσαν  
ἀκουστέέον   τὴν   ἔξωθεν   ἡµμῖν  
προσπίίπτουσαν  θερµμασίίαν,  εἴτ'ʹ  ἀπὸ  πυρὸς  
εἴτ'ʹ   ἐν   λουτροῖς   γέένοιτο.   Καὶ   µμὴν   καὶ   ὁ  
<λιµμὸς>   ἐναντίίον   ἐστὶ   τοῖς   εἰρηµμέένοις  
"ʺὅκου   γὰρ   λιµμόός,   οὐ   δεῖ   πονεῖν."ʺ   Οὐ   µμόόνον  
δὲ   τὴν   ἀρχὴν   τῆς   ῥήήσεως,   ἀλλὰ   καὶ   µμετὰ  
τὴν   ἀρχὴν   ἄχρι   τελευτῆς   ὡς   ἂν   ἐθέέλωσι  
<τὰς   γραφὰς   µμετα>γράάφουσιν.   Ἀλλ'ʹ   ἐγὼ  
τὰς   παλαιὰς   αἱροῦµμαι,   κἂν   χαλεπωτέέραν  
ἔχωσι   τὴν   ἐξήήγησιν.   Ὃ   δὲ   ἔσχατόόν   ἐστι  
γεγραµμµμέένον   ἐν   τῇ   προκειµμέένῃ   ῥήήσει,   τὸ  
<αὐτοῖσι>,   τινὲς   µμὲν   τῆς   ἑποµμέένης   ἀρχὴν  
ποιοῦσι,   τινὲς   δ'ʹ   ὅλως  ἀφαιροῦσι.  Καὶ  γὰρ  
φαίίνεται   µμηδὲν   ἐξ   αὐτοῦ   πλέέον   τῶν  
εἰρηµμέένων  διδασκόόµμενον.  

des   actions   de   cet   art.   Or   Hérodicos   semble  
ignorer   non   seulement   la   découverte   rationnelle  
des  aides,  mais  aussi   l’observation  empirique.  En  
effet,   la   raison  dissuade  de   guérir   un  mal  par  un  
mal,   c’est-‐‑à-‐‑dire   la   nuisance  par   la   nuisance   et   la  
douleur  par   la  douleur.  De   fait,   ce   sont  des  aides  
contraires,   non   semblables   à   la   disposition  
souffrante,   qu’il   faut   mettre   en   œuvre.   Or   ce  
dernier   apparaît   manifestement   en   train  
d’employer   des   aides   semblables,   s’il   est   vrai   du  
moins   qu’il   utilise   promenades,   lutte,   friction,  
étuve  et  faim.  Il  faut  entendre   toute  étuve  comme  
la   chaleur   qui   nous   vient   de   l’extérieur,   qu’elle  
trouve  son  origine  dans  le  feu  ou  dans  les  bains.  Et  
sans  doute  la  faim  est-‐‑elle  aussi  contraire  à  ce  dont  
il   a   parlé  :   "ʺen   effet,   quand   on   a   faim,   il   ne   faut   pas  
faire   d’effort"ʺ.   Or   ce   n’est   pas   seulement   au   début  
de   la  phrase,  mais  aussi  après,   jusqu’à   la   fin,  que  
les   commentateurs   changent   le   texte   à   leur   gré.  
Pour   ma   part,   je   choisis   les   anciennes   leçons,  
même  si  elles  sont  plus  difficiles  à  expliquer.  Or  ce  
qui   est   écrit   à   la   toute   fin   de   la   phrase   qui   nous  
occupe,   le   terme  αὐτοῖς,   certains  en   font   le  début  
de   la   phrase   suivante,   tandis   que   d’autres   le  
suppriment   complètement.   Et   de   fait,   il   apparaît  
manifestement  que  ce  mot  n’apprend  rien  de  plus  
à  ce  qui  a  déjà  été  dit.    

  
Outre   de   nombreuses   remarques   philologiques   très   riches   sur   la   transmission   du  

texte,   Galien,   comme   Hippocrate,   blâme   Hérodicos   parce   que   ce   dernier  
recommande  une  activité  sportive  à  des  patients  fièvreux.  D’une  manière  générale,  le  
sport  est  contre-‐‑indiqué  aux  malades1032.  En  l’occurrence,  pour  Galien,  la  fièvre  doit  
être   guérie   non   par   la   chaleur,   qui   est   semblable   à   elle,  mais   par   son   contraire.  La  
lutte,  qui  élève  la  température  du  corps,  est  donc  prohibée  dans  ce  cas.  Ignorer  cette  
règle,  c’est  méconnaître  à  la  fois  la  logique  et  l’expérience.  Galien  fait  aussi  une  mise  
au   point   sur   le   sens   du  mot   «  étuve  »   (πυρίία),   qui   désigne   une   confrontation   à   la  
chaleur   du   feu   ou   des   bains,   et   non   pas   seulement   un   bain   de   vapeur,   comme   le  
laisse  penser  la  traduction  de  Littré  V  p.  304.  
  

                                                
1032  En  Thrasybule  34  (K.  V  871  =  SM  III  p.  79-‐‑80)  ,  alors  que  Galien  rappelle  que  les  autres  matières  qui  modifient  

le   corps   sont   la   chirurgie   ou  manipulation   (χειρουργίία),   la  médication   (φαρµμακείία),   le   régime   (δίίαιτα)   et   les  
exercices   physiques   (γυµμάάσια),   il   précise   que   les   exercices   physiques   sont   inutiles   au  malade,   tout   comme   la  
chirurgie  et   la  médication  sont   inutiles  aux  bien-‐‑portants  :  «  Le  malade  qui  a  souvent  besoin  des  remèdes,  de   la  
chirurgie   et  du   régime,  n’a   en   rien  besoin  des   exercices,   tandis  que   celui  qui   est   sain  a  précisément  besoin  des  
exercices  et  d’un  peu  de  régime,  mais   il  n’y  a  pas  besoin  en  outre  des  remèdes  et  de   la  chirurgie.  »   (Ὁ  µμὲν  γὰρ  
νοσῶν   εἰς   πολλὰ   καὶ   φαρµμάάκων   καὶ   χειρουργίίας   καὶ   διαίίτης   δεόόµμενος   εἰς   οὐδὲν   δεῖται   γυµμνασίίων,   ὁ   δ'ʹ  
ὑγιαίίνων  ἀκριϐῶς  γυµμνασίίων  µμὲν  χρῄζει  καὶ  διαίίτης  τινόός,  οὔτε  δὲ  φαρµμάάκων  οὔτε  χειρουργίίας  προσδεῖται.)  
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Contre-‐‑indiqué  pour  les  malades  atteints  de  fièvre,  le  sport  peut  cependant  s’avérer  
utile  dans  le  régime  de  certains  malades,  notamment  chez  l’enfant  épileptique.  Si  l’on  
en   croit   le   Conseil   pour   un   enfant   épileptique,   en   pareil   cas,   les   exercices   physiques  
occuperaient   même   une   place   essentielle,   à   importance   égale   avec   la   prise   du  
remède.  Voici  en  effet   les  recommandations  que  Galien  adresse  au  père  de   l’enfant  
malade1033  :  
  
Ἕωθεν   µμὲν   ἐκ   τῆς   κοίίτης   ἀναστὰς   πρὶν  

τοῖς   διδασκάάλοις   φοιτᾶν   περιπατείίτω  
µμέέτρια  µμὴ   σφόόδρα  συντόόνῳ  βαδίίσµματι.   Τὸ  
δὲ   ἀπὸ   τοῦδε   µμέέχρι   τοῦ   τῆς   παλαίίστρας  
καιροῦ   τοῖς   µμαθήήµμασι   σχολαζέέτω   καθόότι  
σύύνηθες·∙   ἐπειδὰν   δὲ   πρῶτον   αὐτῶν  
ἀπαλλαγῇ,   περιπατήήσας   αὖθις   οὕτως   εἰς  
τὸν  παιδοτρίίϐην  ἀπίίτω.  
Χρὴ   δὲ  τοῦτον  εἴπερ  τινὰ  καὶ  ἄλλον  τῶν  

προνοησοµμέένων   τοῦ   παιδὸς   ἱκανῶς   εἶναι  
φρόόνιµμον.   Ἔστι   δὲ   οὐ   πάάνυ   τι   ῥάάιδιον  
εὑρεθῆναι   τοιοῦτον   ὡς   ἂν   ἐξ   ἀνθρώώπων  
τῆς   ἐκλογῆς   γινοµμέένης   ἀπαιδεύύτων  
τοὐπίίπαν   καὶ   οὕτως   ὀνωδῶν   τε   καὶ  
παχέέων   τὴν   ψυχὴν   ὥσπερ   καὶ   τὸ   σῶµμα.  
Μὴ   τοίίνυν   ὡς   µμικρὸν   τοῦτο   παρέέλθοι   σε  
µμηδὲ   ἐπιτρέέψῃις   τὸν   παῖδα   τῷ  
προστυχόόντι   γινώώσκων,   ὡς   τὸ   µμὲν  
κεφάάλαιον  τῆς  θεραπείίας  ἐν  δυοῖν  τούύτοιν  
ἐστίί,  τῇ  χρήήσει  τοῦ  δοθέέντος  σοι  πρὸς  ἐµμοῦ  
φαρµμάάκου  καὶ  τοῖς  γυµμνασίίοις.  Τὰ  δὲ  ἄλλα  
πάάντα  παρασκευήή  τις  ὑπάάρχει  πρὸς  ταῦτα.  
Τὸν   µμὲν   δὴ   παιδοτρίίϐην   συνεκλέέξεταίί   σοι  
<Διονύύσιος>.  
Ἔστωσαν   δὲ   αὐτῶι   σκοποὶ   τῶν  

γυµμνασίίων  ἐν  µμὲν  τῆι  ποσόότητι  τόό  τε  πρὶν  
κάάµμνειν   ἀναπαύύειν   τὸν   παῖδα   καὶ   τὸ  
θερµμῆναι   σύύµμπαν   τὸ   σῶµμα   καὶ   κενῶσαι  
συµμµμέέτρως.  Ἄµμφω  δὲ  εἰς  ἕνα  καὶ  τὸν  αὐτὸν  
καιρὸν   συµμϐαίίη·∙   ἡνίίκα   γὰρ   αὐτάάρκως  
ἐκκενοῦται   τὸ  περιττόόν,   ἐκτεθέέρµμανται   δὲ  
ἱκανῶς   ἤδη   τὸ   σῶµμα,   τηνικαῦτα  
καταπαύύων   τις   τὰ   γυµμνάάσια   πρὶν  
ἄρχεσθαι   πονεῖν   ἀναπαύύσεται·∙   τὸ   δὲ  
ἐπέέκεινα   τοῦδε   τοῦ   καιροῦ   γυµμνάάσιον  
ἅπτεται   µμὲν   ἤδη   τῶν   στερεῶν   σωµμάάτων  
καὶ   συντήήκει   τὴν   ἕξιν,   ἀθροίίζει   δὲ   ἔν   τε  
τοῖς   ἄρθροις   µμάάλιστα   καὶ   τοῖς   µμυσὶ   τὰ  
συντήήγµματα.   Κἀντεῦθεν   ὅ   τε   κάάµματος  
ἕπεται   τῆς   δυνάάµμεως   ἥ   θ'ʹ   ἑλκώώδης  

   Dès   l’aurore,   une   fois   levé,   avant   de   retrouver  
ses   professeurs,   il   doit   faire   une   promenade  
modérée   sur   un   rythme   pas   trop   intense.   Puis,  
jusqu’au  moment  de  la  palestre,  qu’il  consacre  son  
temps   aux   enseignements,   comme  d’habitude  ;   et  
dès   qu’il   s’est   acquitté   de   cette   tâche,   faisant   à  
nouveau  une  promenade,  qu’il  se  rende  ainsi  chez  
le  pédotribe.  
Mais   il   faut   que   ce   dernier   soit   suffisamment  

sensé,  s’il  en  est  jamais  de  tel  parmi  ceux  qui  vont  
veiller  sur  l’enfant.  Or  il  n’est  pas  du  tout  facile  de  
trouver   un   homme   de   ce   genre   dès   lors   que   le  
choix   se   fait   parmi   des   gens   inéduqués   en   tout,  
comparables   aux   ânes   et   épais   moralement   et  
physiquement.  Puisses-‐‑tu  donc  ne  pas  prendre  ce  
problème  à  la  légère  !  Ne  confie  pas  ton  enfant  au  
premier   venu,   mais   sache   que   l’essentiel   du   soin  
réside   dans   ces   deux   points,   à   savoir   l’usage   du  
remède  qui  t’est  donné  par  moi  et  les  exercices.  Et  
tout   le   reste   n’est   pour   ainsi   dire   qu’une  
préparation  pour  cela.  Dionysios1034   choisira  donc  
le  pédotribe  avec  toi.  
Et   qu’il   se   fixe   pour   objectifs,   pour   la   quantité  

d’exercices   physiques,   de   faire   cesser   l’enfant  
avant  qu’il  ne  soit   fatigué  ainsi  que  de   réchauffer  
tout  son  corps  et  de  le  vider  de  façon  équilibrée.  Et  
puissent   ces   deux   objectifs   se   produire   dans   un  
seul   et   même   instant   opportun   :   lorsque   le  
superflu   sera   suffisamment   évacué   et   que   son  
corps   sera   déjà   suffisamment   réchauffé,   alors  
cessant   ses   exercices,   il   s’arrêtera   avant   de  
commencer  à  peiner  ;  mais,  au-‐‑delà  de  cet   instant  
opportun,   l’exercice   s’en   prend   alors   aux   corps  
solides,   dissout   son   état   de   santé   et   rassemble  
dans   les   articulations   surtout,   ainsi   que   dans   les  
muscles,   les  matières  décomposées.  Et  à  partir  de  
là  viennent  l’épuisement  de  la  force  et  la  sensation  
ulcéreuse  lorsqu’on  entreprend  de  lui  faire  bouger  
une   partie,   et   c’est   l’épuisement   garanti.   Il   faut  
donc   que   le   pédotribe   soit   non   seulement   sensé,  

                                                
1033  Pro  puero  epileptico  consilium  3-‐‑4  (K.  XI  361,  20  -‐‑  365,  18).    

1034  Cet  individu  est  chargé  de  s’occuper  de  l’enfant  malade.  
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αἴσθησις,   ἐπειδὰν   κινῆσαίί   τι   µμόόριον  
ἐπιχειρήήσωσι,   καὶ   τοῦτ'ʹ   ἐστὶν   ὁ   κόόπος.  Οὐ  
µμόόνον   τοίίνυν  φρόόνιµμον   ἀλλὰ   καὶ   τρίίϐωνα  
µμετρίίου   γυµμνασίίου   εἶναι   χρὴ   τὸν  
παιδοτρίίϐην,   ὡς   µμήήτε   θᾶττον   τοῦ   δέέοντος  
καταπαύύοι   δεδιὼς   τὸν   ἀκολουθήήσοντα  
κάάµματον   µμήήτε   θερµμῆναι   καὶ   κενῶσαι  
τελέέως   ἅπαν   τὸ   περιττὸν   ὀριγνώώµμενος  
ἐφάάψαιτο   τῶι   κόόπωι   περιϐάάλλειν   τὸν  
παῖδα.  Τοῦ  µμὲν  δὴ  µμετρίίου  τῶν  γυµμνασίίων  
οὗτοι   σκοποίί·∙   τῆς   ποιόότητος   δὲ   ῥῶσαι  
σύύµμπαντα  τὰ  µμόόρια  καὶ  µμάάλιστα  κεφαλὴν  
καὶ  γαστέέρα  καὶ  ταύύτης  ἐξαιρέέτως  τὰ  κατὰ  
τὸ   στόόµμα.   Ὅπως   δ'ʹ   ἄν   τις   καὶ   τούύτου  
τυγχάάνοι   καὶ   δὴ   φράάσω.   Πρῶτον   µμὲν  
ἐπειδὴ   τὰ   σφοδρὰ   γυµμνάάσια   πληροῖ   τὴν  
κεφαλήήν,   ἀπέέχεσθαι   τῶν   τοιούύτων  
κελεύύω.   Δεύύτερον,   εἰ   καὶ   δεήήσειέέ   ποτε  
χρήήσασθαι,   τῆς   κεφαλῆς   ὀρθίίας  
ἀνεστηκυίίας  κινείίσθω  τὰ  κάάτω  καὶ  τούύτων  
µμᾶλλον   τὰ   σκέέλη·∙   καὶ   τρίίτον   ἐπὶ   τούύτοις  
ἀπὸ   σµμικρῶν   καὶ   βραδέέων   κινήήσεων  
ἀρξάάµμενος   ὁ   παιδοτρίίϐης   ἐπὶ   τὸ  
σφοδρόότερόόν   τε   καὶ   θᾶττον   οὕτως  
ἀναγέέτω.   Τὸ   δὲ   ἀθρόόως   ἐπὶ   τὸ   σύύντονον  
ἔρχεσθαι   γυµμνάάσιον   οὐ   τοῖς   ἀσθενέέσι  
µμόόνον   ἀλλὰ   καὶ   τοῖς   ἰσχυροῖς   σώώµμασιν  
ἐσχάάτως   βλαϐερόόν.  Ἡγεῖσθαι   δὲ   χρὴ   καὶ  
τὴν   τρῖψιν   εἶναι   γυµμνάάσιον   καὶ   µμάάλιστα  
τοῖς   ἀσθενεστέέροις   σώώµμασι   καὶ   πολλάάκις  
γε  καὶ  µμόόνη  καλῶς  γινοµμέένη  τῶν  γε  ἄλλων  
κινήήσεων   οὐδὲν   ἔτι   προσδεῖται.   Χρὴ   δὲ   τὰ  
µμὲν   πρῶτα   διὰ   σινδόόνων   ἀτρέέµμα   ἄνωθεν  
κάάτω   τῶν   χειρῶν   φεροµμέένων   ἐρυθραίίνειν  
τὸ  σῶµμα  τὴν  ἀρχὴν  ἀπὸ  βραχιόόνων  τε  καὶ  
χειρῶν   ποιουµμέένους,   εἶθ'ʹ   οὕτως   ἐπὶ   τὰ  
στέέρνα   τε   καὶ   γαστέέρα   προϊόόντας,   ἐφεξῆς  
δὲ  καὶ  τὰ  σκέέλη  τρίίϐειν  ἱκανώώτερον,  ὡς  ἐκ  
τῶν  ἄνω  τι  µμεταῤῥέέοι  τῆιδε,  κἄπειθ'ʹ  οὕτως  
ἅπτεσθαι   τῆς   κεφαλῆς.   τὸ   δὲ   εὐθὺς   ἐξ  
ἀρχῆς  ἐπὶ  ταύύτην   ἰέέναι  σφαλερόόν·∙  ἔτι  γὰρ  
µμεστοῦ   τοῦ  σώώµματος   ὄντος   ἐπὶ   τὸ  πρῶτον  
θερµμανθὲν   ἕλκεται   τὰ   περιττώώµματα.   Χρὴ  
τοίίνυν   τῶν   ἄλλων   ὑστάάτην   µμορίίων  
τρίίϐεσθαι   τὴν   κεφαλήήν,   ὡς   εἴρηται   νῦν,  
χωρὶς  τοῦ  λίίπους.  Ἐπειδὰν  δὲ  καὶ  τὸ  ἔλαιον  
προσαγάάγηις,   οὐδὲν  κωλύύει  σὺν   [καὶ]   τοῖς  
ἄλλοις   ὥστε   τὸν   µμέέν   τινα   τὴν   κεφαλήήν,  
ἑτέέρους   δὲ   δύύο   τὰ   περὶ   τὰ   στέέρνα   τε   καὶ  
τὴν  γαστέέρα  καὶ  τοὺς  ἄλλους  δύύο  τὰ  σκέέλη  
τρίίϐειν.  

mais   aussi   qu’il   ait   une   longue   expérience   de  
l’exercice   modéré,   pour   qu’il   ne   fasse   pas   cesser  
l’exercice   plus   vite   qu’il   ne   faut,   craignant  
l’épuisement  qui  s’ensuivra,  et  pour  que,  désirant  
chauffer   et   vider   tout   le   superflu,   il   ne   s’attache  
pas  à  jeter  l’enfant  dans  l’épuisement.  
Voilà   donc   les   buts   de   la   modération   des  

exercices.   Pour   ce   qui   est   de   la   qualité,   il   faut  
renforcer   toutes   les   parties   et   surtout   la   tête,   le  
ventre   et   plus   spécialement   les   parties   qui   se  
trouvent   à   son   entrée.   Quant   à   la   façon   dont   on  
obtient   ce   résultat   même,   eh   bien,   je   vais   la   dire  
également.   Tout   d’abord,   puisque   les   exercices  
violents   remplissent   la   tête,   je   recommande   de  
s’en  s’abstenir.  Deuxièmement,  quand  bien  même  
il  faudrait  un  jour  y  recourir,   il   faut,  pendant  que  
la   tête   reste   droite,   que   les   parties   basses   soient  
mises   en   mouvement   et,   parmi   elles,   surtout   les  
jambes  ;   en   outre,   troisièmement,   en   partant   de  
mouvements  petits  et  lents,  il  faut  que  le  pédotribe  
dirige   l’entraînement   vers   une   cadence   plus  
violente   et   plus   rapide.  Mais   le   fait   d’entrer  d’un  
coup   dans   un   rythme   intense   rend   l’exercice  
extrêmement   nuisible   non   seulement   pour   les  
corps  faibles,  mais  aussi  pour  les  corps  forts.  
Et   il   faut  considérer  que   la   friction  elle  aussi  est  

un  exercice,   surtout  pour  les  corps  plus  faibles,  et  
souvent   même   sans   doute,   à   elle   seule,   dès   lors  
qu’elle   est   exécutée   correctement,   elle   n’a   plus  
besoin  de  rien,  du  moins  plus  rien  parmi  les  autres  
mouvements.  Or  il  faut  tout  d’abord,  à  l’aide  d’un  
tissu  de  lin,   les  mains  se  déplaçant  doucement  de  
haut  en  bas,   faire   rougir   le   corps  en   commençant  
par   les   bras   et   les   mains,   puis   en   allant   de   cette  
façon  sur  le  sternum  et  le  ventre,  et  ensuite  frotter  
aussi   les   jambes   de   façon   suffisante,   comme   si  
quelque   chose  s’écoulait  en  même   temps  par-‐‑là  à  
partir  d’en  haut,  et  ensuite  de  cette  façon  en  venir  
à  la  tête.  Mais  le  fait  d’aller  dès  le  début   sur  cette  
dernière   est   dangereux.   En   effet,   quand   le   corps  
est   encore   plein,   les   résidus   sont   attirés   en  
direction   de   la   première   zone   échauffée.   Il   faut  
donc  que,  de   toutes   les  parties,   la   tête   soit   frottée  
la   dernière,   comme   on   l’a   déjà   dit   aujourd’hui,  
sans   utiliser   de   graisse.  Mais,   lorsque   tu   as   aussi  
ajouté   l’huile,   rien   n’empêche,   que,   grâce   à  
d’autres   personnes,   quelqu’un   frotte   la   tête  
pendant  que  deux  masseurs  frottent  les  parties  du  
sternum   et   du   ventre,   et   deux   autres   encore   les  
jambes.  
En  outre,  après  les  exercices,   c’est  de  cette  façon  
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Οὕτως   δὲ   καὶ   µμετὰ   τὰ   γυµμνάάσια   καὶ  
µμᾶλλόόν   γε   τηνικαῦτα   τρίίϐειν   ἅµμα  
σύύµμπαντα   τὰ   µμέέλη.  Θᾶττόόν   τε   γὰρ   οὕτως  
ἀναπαύύεται   τὸ   σῶµμα   καὶ   ἧττον  
περιψύύχεται.  χρὴ  δὲ  εἴπερ  τινὸς  ἄλλου  καὶ  
τούύτου   φροντίίζειν.   Ἀλουτεῖν   δὲ   προσήήκει  
τὰ   πολλὰ   καὶ   τῆς   παλαίίστρας   µμὴ   εὐθὺς  
ἐξιέέναι   µμετὰ   τὸ   γυµμνάάσιον,   ἀλλ'ʹ   ἐπειδὰν  
ἀκριϐῶς  καταστῆι  τὸ  πνεῦµμα  καὶ  παύύσηται  
τελέέως   ἡ   ἐκ   τοῦ   γυµμνασίίου   ταραχήή,  
τηνικαῦτα   δήή   που   καὶ   τὴν   κεφαλὴν  
ἐπιπλεῖστον   τρίίϐειν   σινδόόνι,   πολλάάκις   δὲ  
καὶ  κτενὶ  προσχρῆσθαι.  
Μετὰ  δὲ  ταῦτα  πρὸς  τὸ  ἄριστον  ἰέέναι…    

et   même   alors   davantage   sans   doute   qu’il   faut  
frotter  tous  les  membres  en  même  temps.  Ainsi,  en  
effet,  le  corps  trouve  plus  promptement  le  repos  et  
se   refroidit  moins   vite   à   la   surface.   Et   s’il   y   a   un  
point  auquel  il  faut  veiller,  c’est  bien  celui-‐‑là.  Et  il  
convient  de  rester  longtemps  sans  prendre  de  bain  
et   de   ne   pas   sortir   de   la   palestre   aussitôt   après  
l’exercice,  mais,  lorsque  le  souffle  s’est  exactement  
rétabli   et   que   le   trouble   issu   de   l’exercice   a  
complètement  cessé,  à  ce  moment  précis,  je  pense,  
il   faut  aussi   frotter   la   tête   le  plus  possible  avec   le  
tissu   de   lin,   et   souvent   aussi   se   servir   en   outre  
d’un  peigne.    
Ensuite,  il  faut  aller  déjeuner…    

  
Dans   la  première  partie  de   la   journée,   les   activités  du   jeune   épileptique   comptent  

donc   trois   temps  :   après   une   promenade,   l’enfant   se   rend   à   l’école,   puis   il   va   à   la  
palestre,   où   il   est  mis   entre   les  mains   d’un   pédotribe   expérimenté.  Galien   critique  
alors   les  mauvais   pédotribes,   «  inéduqués   en   tout,   comparables   aux   ânes   et   épais,  
tant  moralement  que  physiquement  »  (ἀπαιδεύύτων  τοὐπίίπαν  καὶ  οὕτως  ὀνωδῶν  τε  
καὶ   παχέέων   τὴν   ψυχὴν   ὥσπερ   καὶ   τὸ   σῶµμα)  :   les   mauvais   pédotribes   sont   donc  
dépourvus   de   formation   intellectuelle,   ce   qui   leur   vaut   d’être   comparé   à  des   ânes,  
dont   la  prétendue  sottise  est  proverbiale  ;  peut-‐‑être  Galien  veut-‐‑il  aussi  condamner  
l’entêtement   de   ces   individus,   qui   s’obstinent   par   exemple   à   critiquer   de   solides  
théories  médicales,  comme  celle  d’Hippocrate,  alors  même  qu’ils  se  voient  reprocher  
leurs  lacunes  scientifiques.  La  comparaison  avec  les  ânes  concerne  aussi,  semble-‐‑t-‐‑il,  
le   physique   des   pédotribes  ;   peut-‐‑être   faut-‐‑il   voir   ici   une   allusion   à   leur   ventre  
rebondi.    
Ensuite,   Galien   rappelle   à   quel   point   le   passage   à   la   palestre   est   important   pour  

l’enfant   épileptique,   puisque,   avec   la   prise   du   remède,   l’essentiel   du   soin   (τὸ  
κεφάάλαιον  τῆς  θεραπείίας)  réside  précisément  dans  les  exercices  physiques.  Galien  
fixe   alors   les  buts   (σκοποίί)  de   ces   exercices   d’un  point  de  vue  d’abord  quantitatif,  
puis  qualitatif.  En  ce  qui  concerne  la  quantité,  les  exercices  doivent  être  interrompus  
avant  que  l’enfant  ne  soit  fatigué,  de  façon  à  chauffer  et  vider  modérément  le  corps.  
Pour  ce  qui  est  de  la  qualité,  ils  doivent  mobiliser  tout  le  corps,  être  non  violents  et  
d’intensité   croissante  ;   il   est  par   ailleurs   important  que   la   tête   soit   bien  maintenue.  
Quant  aux   frictions,  qui  constituent  elles  aussi  une   forme  d’exercice  physique,  elles  
doivent  être  effectuées  avec  un  tissu  de  lin  et  de  l’huile  sur  tout  le  corps,  de  haut  en  
bas,  à  l’exception  de  la  tête,  qui  doit  être  massée  à  la  fin,  sans  huile  et  éventuellement  
avec  un  peigne.  Puis  vient  le  moment  du  déjeuner.  
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Pour  Galien,  l’essentiel  du  soin  de  l’enfant  épileptique  réside  donc  dans  le  remède  
et  dans   les  exercices  physiques.  La  phrase  suivante,  qui   figure  dans   le  chapitre    du  
même  traité,  permet  encore  d’illustrer  cette  thèse1035  :  
  
Τῷ  δὲ  διὰ  τῆς  σκίίλλης  φαρµμάάκῳ  τῷ  πρὸς  

ἡµμῶν  σοι  δεδοµμέένῳ  µμετὰ  τὴν  κάάθαρσιν,  ἣν  
εἰσϐάάλλοντος   τοῦ   ἦρος   ἠξίίωσα   γενέέσθαι,  
χρήήσεται   καθ'ʹ   ἑκάάστην   ἡµμέέραν   ὁ   υἱόός   σου  
πρὶν  εἰς  τὴν  παλαίίστραν  ἀπιέέναι…    

   Quant   au   remède   à   base   de   scille   qui   t’a   été  
donné   par   moi,   après   la   purgation   que   je  
recommande   pour   l’entrée   du   printemps1036,   ton  
fils   y   recourra   chaque  matin   avant   de   partir   à   la  
palestre…    

  
Ce   texte  recommande  donc  de  commencer  un   traitement  après  avoir  effectué  une  

purgation  au  début  du  printemps,  après  quoi  le  remède  à  base  de  scille  doit  être  pris  
chaque   matin   avant   les   exercices   de   la   palestre.   Cet   équilibre   établi   entre   le  
médicament   et   la   pratique   sportive   est   tout   à   fait   représentatif   de   l’ensemble   du  
traitement  de  l’épilepsie  infantile  selon  Galien.  Le  cas  de  l’enfant  épileptique  est  un  
exemple,  parmi  d’autres,  permettant  de  prouver  que  le  sport  n’est  pas  incompatible  
avec   la  maladie   et   qu’il   peut   donc   être   utile   aux  malades   contrairement   à   la   thèse  
défendue  dans  le  chapitre  34  du  Thrasybule.  
  
L’utilité  des  exercices  physiques  est  également  soulignée  de  façon  explicite  dans  le  

cas   de   pathologies   rénales  :   Galien   précise   alors   qu’il   ne   s’agit   pas   d’accomplir   de  
«  grands  exercices  »  (µμεγάάλα  γυµμνάάσια),  mais  simplement  des  mouvements  adaptés  
au  patient.  C’est   ce  qu’indique   en   effet   le   texte   suivant,   qui   figure  dans   le  premier  
livre  de  Commentaires  à  Épidémies  VI.  Dans  ce  passage,  Galien  commente  un  extrait  de  
la  section  5  du  premier  chapitre  d’Épidémies  VI1037  où  Hippocrate  décrit  le  traitement  
des  affections  rénales1038  :  
  
Tὰ   µμὲν   οὖν   συµμβαίίνοντα   τοῖς  

νεφριτικοῖς   ἄχρι   δεῦρο   τοῦ   λόόγου  
διῆλθεν  ὁ  <Ἱπποκράάτης>.  Ἐφεξῆς  δὲ  περὶ  
τῆς   ἰάάσεως   αὐτῶν   γράάφει   κατὰ   τὴν  
ἐχοµμέένην   ῥῆσιν·∙   <ἐλινύύειν   οὐ   συµμφέέρει,  
ἀλλὰ   γυµμνάάσια,   µμὴ   ἐµμπίίπλασθαι,   τοὺς  

νέέους   ἑλλεϐορίίζειν,   ἰγνύύην   τάάµμνειν,  

οὐρητικοῖσι   καθαίίρειν,   λεπτῦναι   καὶ  

ἁπαλῦναι>.   Ὑποτύύπωσιν   ἑαυτῷ   διὰ  
κεφαλαίίων   ἐν   τῇδε   τῇ   ῥήήσει   πεποίίηται  
τῆς   <τῶν   νεφρῶν>   ἰάάσεως,   τὰ   µμὲν   κοινὰ  

   Ce  sont  donc   les   symptômes  des  patients  atteints  
de   maladies   rénales   qu’Hippocrate   a   exposés   en  
détail  jusqu’à  ce  point  de  son  propos.  Mais,  dans  la  
suite,   c’est   de   leur   traitement   qu’il   parle   quand   il  
écrit  :  "ʺGarder  le  repos  ne  saurait  convenir,  mais   il   faut  
faire   des   exercices,   ne   pas   se   gorger,   purger   les   jeunes  

gens   par   l’hellébore,   pratiquer   des   incisions   au   jarret,  

purger   avec   des   diurétiques,   faire   mincir   et   adoucir."ʺ  
Dans   cette   phrase,   il   s’est   fait   pour   lui-‐‑même   un  
modèle   résumé   du   soin   à   apporter   aux   reins,   en  
écrivant,  d’une  part,   ce  qui  est   commun  à   tout  âge  

                                                
1035  Pro  puero  epileptico  consilium  6  (K.  XI  374,  9-‐‑12).    
1036  Le  Bailly  indique  que  τὸ  ἔαρ  (ou  τὸ  ἦρ)  peut  aussi  désigner  le  matin,  mais  il  ne  semble  pas  que  ce  soit  le  cas  

ici.  Une  telle  hypothèse  supposerait  qu’il  faille  procéder  à  une  purgation  chaque  matin  avant  la  prise  du  remède.  
1037  Épidémies  VI  1,  5   (Littré  V  p.  269  =  Manetti-‐‑Roselli  p.  6).  L’Hippocrate  de  Galien  est   identique  à  celui  édité  

par  D.  Manetti  et  A.  Roselli,  à  ceci  près  que   l’édition   italienne  donne  ξυµμφέέρει  au   lieu  de  συµμφέέρει.  Dans   leur  
commentaire   p.   6,  D.  Manetti   et  A.   Roselli   soulignent   le   rôle   des   exercices   physiques   et   de   la   nutrition   en   les  
présentant  comme  deux  éléments   fondamentaux  de   la   thérapie  d’Épidémie  VI,  avec  une  référence  à  Deichgräber  
1933  p.  53  et  à  d’autres  passages  du  même  traité.  

1038  In  Hippocratis  librum  vi  epidemiarum  commentarius  I  6  (K.  XVII  A  838,  3  -‐‑  839,  4  =  CMG  5.10.2.2  p.  27).    
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πάάσης   ἡλικίίας   τε   καὶ   σώώµματος   ἕξεως  
γράάψας,  τὰ   δὲ   ἴδια  νέέων  τε   καὶ   ἰσχυρῶν.  
Ἔστι   δὲ   κοινὰ   τὰ   µμὲν   πρῶτα  
γεγραµμµμέένα,   τόό   τ'ʹ   <ἐλινύύειν>,   ὅπερ  
ἡσυχίίαν   ἄγειν   δηλοῖ   καίί   φησιν   αὐτοῖς  
ἀσύύµμφορον   εἶναι,   καὶ   <τὰ   γυµμνάάσια>.  
Ταῦτα   γὰρ   ἡγεῖται   συµμφέέρειν,   ὡς   ἂν  
δηλονόότι  καὶ  τὸ  πλῆθος  κενοῦντα  καὶ  τὸ  
φλεγµματῶδέές   τε   καὶ   παχὺ   καὶ   ἄπεπτον  
ἅπαν   εἰς   πέέψιν   τε   ἄγοντα   καὶ  
<λεπτύύνοντα>   καὶ   ῥωννύύντα   τὰ   µμόόρια  
τοῦ  σώώµματος   ἅπαντα.  Νοῆσαι   δέέ   σε  χρὴ  
νῦν   αὐτὸν   λέέγειν   οὐ   πάάντως   τὰ   µμεγάάλα  
<γυµμνάάσια>,   ὡς   ἱππασίίας   ἢ   ὁπλοµμαχίίας  
ἢ   τὸ   παλαίίειν   ἢ   παγκρατιάάζειν   ἢ  
σκάάπτειν   ἤ   τι   τοιοῦτον   πράάττειν   ἕτερον,  
ἀλλ'ʹ  ἅπασαν  ἁπλῶς  κίίνησιν,  ἥτις  ἂν  <ᾖ>  
ἱκανὴ   διαπονῆσαι   τὸ   σῶµμα   κατὰ  
ἀναλογίίαν   τῆς   θ'ʹ   ἡλικίίας   καὶ   τῆς   ἕξεως  
καὶ  τῆς  ῥώώµμης  τοῦ  νεφριτικοῦ.    

et   à   tout   état   de   corps   et,   d’autre   part,   ce   qui   est  
propre   aux   gens   jeunes   et   forts.   Ce   qu’il   y   a   de  
commun,  c’est  ce  qu’il  a  écrit  en  premier,  à  savoir  le  
fait   de   "ʺgarder   le   repos"ʺ,   ce   qui   veut   dire   "ʺrester  
tranquille"ʺ,   qui,   selon   lui,   leur   est   nuisible,   tout  
comme   les   "ʺexercices   physiques"ʺ.   Ces   derniers,   en  
effet,   il  considèrent  qu’ils  sont  utiles  quand  il   s’agit  
d’évacuer   la   pléthore,   d’obtenir   la   coction   et   la  
réduction  de  toute  substance  phlegmatique,  épaisse,  
non  cuite,  et  de  renforcer  toutes  les  parties  du  corps.  
Mais   tu   dois   maintenant   avoir   à   l’esprit   qu’il   ne  
veut   absolument   pas   parler   des   grands   exercices  
physiques,   comme   les   séances   d’équitation,   les  
combats  en  armes  pesantes,  le  fait  de  lutter,  de  faire  
du   pancrace,   de   bêcher   ou   d’accomplir   quelque  
autre   action  de   ce   genre,  mais   qu’il   veut  parler   de  
tout   ce   qui   constitue   purement   et   simplement   un  
mouvement  capable  de  faire  accomplir  au  corps  un  
effort  adapté  à  l’âge,  à  l’état  et  à  la  force  du  patient  
dont  les  reins  sont  malades.    

  
Dans   son   commentaire,   Galien   explique   notamment   la   fonction   et   la   nature   des  

γυµμνάάσια   recommandés   par  Hippocrate.   Il   indique   tout   d’abord   que   ces   exercices  
ont  pour  effet  de  favoriser  l’évacuation,  la  coction,  l’affinement  et  le  renforcement  du  
corps.   Puis   il   lève   l’ambiguïté   du   mot   γυµμνάάσια  dont   il   distingue   deux   sens  :   il  
oppose   les   µμεγάάλα   γυµμνάάσια,   les   «  grands   exercices   physiques  »   et   «  tout…  
mouvement  capable  de  faire  accomplir  au  corps  un  effort  adapté  à  l’âge,  à  l’état  et  à  
la   force  du  patient  ».  Parmi   les  µμεγάάλα  γυµμνάάσια,  Galien  cite   les  sports  équestres,  
les  sports  de  combat  tels  que  la  lutte,   le  pancrace  et  le  combat  en  armes  pesantes,  à  
quoi   il   ajoute   le   fait  de   creuser   et   les   autres   actions   du  même   type,   c’est-‐‑à-‐‑dire   les  
métiers   manuels   particulièrement   éprouvants.   Or,   ici,   ce   n’est   pas   cette   catégorie  
d’exercices,  mais  la  seconde  qui  est  recommandée  par  Hippocrate  aux  patients  dont  
les  reins  sont  affectés.  
  
L’utilité  du  sport  pour  les  malades  se  manifeste  encore  sur  un  autre  plan,  mais  de  

manière   plus   indirecte.   En   effet,   au   lieu   d’intervenir   directement   dans   le   cadre   du  
régime   comme   un   élément   qui   favorise   la   restauration   d’un   bon   état   de   santé,  
l’activité  sportive  peut  jouer  un  rôle  dans  le  processus  pharmaceutique  lui-‐‑même  :  en  
effet,  si  l’on  en  croit  Galien,  la  crasse  mêlée  d’huile  et  de  sueur  qui  est  produite  par  
les   sportifs   dans   le   cadre   de   leur   activité   physique   serait   dotée   de   vertu  
thérapeutique.  
  
Cette   idée   apparaît   tout   d’abord  dans   le   chapitre   10  du  deuxième   livre   du  Sur   la  
faculté   des  médicaments   simples.  Dans   ce   traité,   la   crasse   (ῥύύπος1039)   figure   parmi   les  

                                                
1039  Sur  ce  terme  polysémique,  voir  le  glossaire  médical  de  Boulogne  2010  p.  854.  
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remèdes   comportant   des   éléments   de   nature   végétale.   Il   en   existe   de   deux   sortes,  
celle  que   l’on   trouve   sur   les   statues  des  gymnases   et   celle  que   l’on   trouve  dans   les  
palestres1040  :  
  
Ῥύύπος   ὁ   µμὲν   ἀπὸ   τῶν   ἐν   τοῖς  

γυµμνασίίοις   ἀνδριάάντων,   ἐν   οἷς   ἂν  
ἄφθονον   ἔλαιον   κεῖται,   διαφορητικόός   τέέ  
ἐστι   καὶ   µμαλακτικόός.   Ὁ   δ'ʹ   ἐν   ταῖς  
παλαίίστραις   ἐφ'ʹ   ὅσον   τῆς   κόόνεως  
µμετείίληφε,   ἐπὶ   τοσοῦτον   διενήήνοχεν.  
Ὀνοµμάάζουσι  δὲ  τοῦτον  τὸν  ῥύύπον  πάάτον.  
ὁ   µμὲν   δὴ   πρόότερος   ἀπέέπτων   φυµμάάτων  
ἐστὶ  διαφορητικὸς,  ὁ  δὲ  δεύύτερος  ἄριστον  
ἴαµμα  φλεγµμονῆς  τιτθῶν  ἐστι.  Καὶ  γὰρ  τὸ  
πυρῶδες  αὐτῶν  σϐέέννυσι  καὶ  τὸ  ἐπιῤῥέέον  
ἀναστέέλλει   καὶ   τὸ   περιεχόόµμενον  
διαφορεῖ·∙   σύύγκειται   γὰρ   ἐκ   κόόνεως   καὶ  
ἐλαίίου   καὶ   ἀνθρωπείίου   ῥύύπου   καὶ  
ἱδρῶτος.  Ἡ  µμὲν  οὖν  κόόνις  ἐµμπλαστικόόν  τέέ  
ἐστι  καὶ  ψυκτικὸν  καὶ  ἀποκρουστικὸν,  τὸ  
δ'ʹ   ἔλαιον   µμαλακτικὸν,   ὁ   δ'ʹ   ἱδρὼς   καὶ   ὁ  
ῥύύπος   διαφορητικάά.   Ὁ   δ'ʹ   ἀπὸ   τῶν  
ἀνδριάάντων  οὔτε  τὴν  κόόνιν  ἔχων  καὶ  τοῦ  
χαλκοῦ   τινα   προσειληφὼς   ἰὸν   εἰκόότως  
δριµμύύτερόός   ἐστιν.   Ἐµμνηµμονεύύσαµμεν   δὲ  
τούύτου  καὶ  νῦν,   ὅτι   τὸ  πλεῖστον  ἐν  αὐτῷ  
τῆς   ἐλαιώώδους   οὐσίίας   ἐστὶν,   ἐκ   φυτοῦ  
τὴν  γέένεσιν  ἐχούύσης.  Ἀναγκαῖον  δ'ʹ  ἔσται  
κᾀν   τοῖς   ἀπὸ   ζώώων   αὐτοῦ   µμνηµμονεῦσαι  
διὰ  τὸν  ἱδρῶτα.    

   La  crasse  provenant  des  statues  de  gymnases,   où  
l’huile  se  trouve  en  abondance,  est  diaphorétique  et  
émolliente.   En   revanche,   celle   des   palestres   est  
différente  en  ceci  qu’elle  a  reçu  de  la  poussière.  On  
appelle   cette   seconde   crasse   "ʺsaleté"ʺ.   La   crasse   des  
gymnases   est   donc   diaphorétique   pour   les  
excroissances   dues   à   une  mauvaise   coction,   tandis  
que   celle   des   palestres   est   un   excellent   remède  
contre   l’inflammation  du  bout  des   seins.  Et  de   fait,  
elle   éteint   leur   brûlure,   refoule   ce   qui   coule   sans  
cesse  et   fait   transpirer  ce   qu’il  y  a  autour.   En  effet,  
elle   se   compose   de   poussière,   d’huile,   de   crasse  
humaine  et  de  sueur.  La  poussière  est  donc  propre  à  
mouler,   rafraîchissante   et   répulsive,   tandis   que  
l’huile  est  émolliente  et  que  la  sueur  et  la  crasse  sont  
diaphorétiques.   Quant   à   la   crasse   qui   provient  des  
statues  de   gymnases,   parce   qu’elle   ne   contient   pas  
de   poussière   et   qu’elle   prend   en   outre   un   peu   de  
rouille   du   bronze,   elle   est   vraisemblablement   plus  
piquante.   Nous   l’avons   elle   aussi   mentionnée   ici,  
parce   que,   pour   l’essentiel,   elle   est   d’une   essence  
huileuse   dont   l’origine   est   végétale.   Il   sera  
nécessaire   d’en   faire   aussi   mention   dans   les  
remèdes  provenant   des   êtres   vivants   à   cause   de   la  
sueur  qu’elle  contient.    

  
Il  est  difficile  de  comprendre  exactement  ce  que  signifie  le  mot  ῥύύπος,  que  l’on  peut  

traduire  par   «  crasse  ».   Ici,   ce   terme  désigne  des   substances   composées.   Il   existe   en  
fait  trois  types  de  ῥύύπος  :  le  premier  ῥύύπος  est  récolté  sur  les  statues  de  bronze  des  
gymnases  ;   le   second   ῥύύπος   se   trouve   sur   le   corps   des   lutteurs   de   la   palestre   et  
contient,  entre  autres,  le  troisième  type  de  ῥύύπος,  à  savoir  la  crasse  humaine.  
Le   ῥύύπος  des   statues   de   gymnases   se   compose   essentiellement   d’huile   d’olive   et  

comporte   aussi   de   la   rouille   de   bronze1041.   Ce   ῥύύπος     désigne   donc   la   pellicule  
graisseuse   qui   se   dépose   sur   les   statues   des   gymnases   et   que   l’on   va   récolter  
directement  sur  ces  dernières.  La  fin  du  paragraphe  laisse  entendre  que  cette  crasse  
comporte  aussi  de  la  sueur  :  sans  aucun  doute  s’agit-‐‑il  de  celle  des  sportifs  qui  a  été  
projetée  ou  qui  s’est  déposée  par  condensation  sur  les  statues.  

                                                
1040  De  simplicium  medicamentorum  temperamentis  ac  facultatibus  II  10  (K.  XII  116,  8  -‐‑  117,  6).  
1041  On  peut  donc  en  déduire  que   les  statues  des  gymnases  étaient  généralement  en  bronze,  et  non  en  marbre  

par  exemple. 
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Le  ῥύύπος  des  palestres,  appelé  aussi  «  saleté  »  (πάάτος1042),  se  compose  de  poussière,  
d’huile,  de   crasse  humaine   (ἀνθρωπείίου  ῥύύπου)   et  de   sueur.  On   le   récupère  donc  
sans  doute  dans  le  creux  des  strigiles  que  les  sportifs  utilisent  pour  se  nettoyer  après  
leurs  exercices1043.  
Les  deux  substances  ont  en  commun  l’huile  et  la  sueur,  mais  elles  présentent  aussi  

des  différences  :  le  ῥύύπος  des  statues  de  gymnase  comporte  de  la  rouille  de  bronze  ;  
le  ῥύύπος  des  palestres  comporte  de  la  poussière  et  de  la  crasse  humaine.  Il  est  certain  
que   le  ῥύύπος  des   statues  de  gymnase  ne   comporte  pas  de  poussière  :  Galien   le  dit  
explicitement.   Il   semble   aussi   que   cette   substance   ne   comporte   pas   de   crasse  
humaine,   même   si   ce   n’est   pas   dit   explicitement  :   la   crasse   humaine   se   trouverait  
exclusivement   sur   le   corps   des   lutteurs,   sans   doute   sous   la   forme   des   résidus  
expulsés  du  corps  pendant  l’effort,  et  non  pas  dans  la  pellicule  qui  se  dépose  sur  les  
statues  de  gymnase,  laquelle  contient  uniquement  de  la  sueur.  
Quoi   qu’il   en   soit,   les   deux   substances   récoltées   à   l’issue   de   l’activité   sportive  

peuvent   servir   de   produits   pharmaceutiques   puisqu’elles   ont   des   vertus  
thérapeutiques  :   la   crasse   des  gymnases   ramollit   et   fait   transpirer   les   excroissances  
dues  à  une  mauvaise  coction,  tandis  que  la  crasse  des  palestres  guérit  l’inflammation  
du  bout  des  seins.  
  
Le  dixième  livre  du  Sur   la   faculté  des  médicaments   simples  est  consacré  aux   liquides  

contenus  dans   les   êtres  vivants1044,   puis   aux   substances  produites  dans   le   corps1045  ;  
dans  la  première  série  figure  la  sueur,  et  dans  la  seconde,  la  crasse.  
  
Voici  donc  la  notice  consacrée  à  la  sueur1046  :  
  
Ἱδρώώς.   ἕν   τι   καὶ   τοῦτο   τῶν   ἐν   σώώµματι  

τοῦ   ζώώου   γεννωµμέένων   ὑγρῶν,   ὕλην   τε  
τὴν  αὐτὴν  ἔχον  καὶ  τρόόπον  γενέέσεως  τὸν  
αὐτὸν  τοῖς  οὔροις.  Ἐκ  γὰρ  τῆς  πινοµμέένης  
ὑγρόότητος   ἡ   γέένεσις   ἀµμφοτέέρων   ἐστὶ,  
θερµμαινοµμέένης  τε  ἅµμα  κατὰ  τὸ  σῶµμα  καίί  
τι   χολώώδους   οὐσίίας   προσλαµμϐανούύσης.  
Ἐπὶ   πλέέον   δ'ʹ   ὁ   ἱδρὼς   κατείίργασται,  
διεξεληλυθὼς  ἄχρι  τοῦ  δέέρµματος  ἅπαντα  
τὰ   µμεταξὺ   µμόόρια.   Διαφέέρειν   γε   µμὴν  
ἀναγκαῖον   ἀλλήήλων   ἐστὶ   καὶ   τοὺς  

   La   sueur.   C’est   aussi   un   des   liquides   générés  
dans   le   corps   de   l’être   vivant,   qui   a   la   même  
matière  et   la  même  façon  de  naître  que  les  urines.  
En  effet,   la  naissance  de  l’un  comme  de  l’autre  se  
produit   à   partir   de   l’humidité   bue,   qui   se  
réchauffe  dans  le  corps  et  qui  accueille  en  outre  un  
peu   de   l’essence   bilieuse.   Mais   la   sueur   est  
davantage   élaborée,   puisqu’elle   a   traversé   toutes  
les   parties   intermédiaires   jusqu’à   la   peau.   Et   en  
vérité,  il  est  nécessaire  de  différencier  les  sueurs  et  
les   urines   parce   qu’elles   varient   à   la   fois   en  

                                                
1042  Dans   la  notice  consacrée  à   la  sueur  en  De  simplicium  medicamentorum   temperamentis   ac   facultatibus   IV  14  (K.  

XII  281,  6   -‐‑  284,  9),  qui  est  étudiée  plus   loin,   le  πάάτος  est  nettement  ditingué  de   la  sueur  et  de   la  poussière  ;   ce  
terme  désigne  alors  la  «  saleté  »  de  la  palestre.  Certains  individus  parlent  même  de  «  pulvérulence  »  (κονίίσαλος)  ;  
ce  terme,  quelque  peu  affecté  certes,  avait  peut-‐‑être  au  moins  le  mérite  de  permettre  la  distinction  entre  la  saleté  
pure  et  simple,  d’un  côté,  et  le  mélange  de  saleté,  de  sueur  et  de  poussière,  de  l’autre.  Voir  plus  loin.  

1043  Voir  Thuillier  1888-‐‑c.  
1044  Voici   la   liste   complète  de   ces  substances  :  sang   (K.  XII  253-‐‑263),   lait   (K.  XII  263-‐‑275),   bile   (K.  XII  275-‐‑281),  

sueur  (K.  XII  281-‐‑284),  urine  (K.  XII  284-‐‑288),  salive  (K.  XII  288-‐‑290).  
1045  Les  substances  produites  dans  le  corps  sont  les  excréments  (K.  XII  290-‐‑308)  et  la  crasse  (K.  XII  308-‐‑309). 
1046  De  simplicium  medicamentorum  temperamentis  ac  facultatibus  IV  14  (K.  XII  281,  6  -‐‑  284,  9).  
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ἱδρῶτας   καὶ   τὰ   οὖρα   παράά   τε   τὰς   τῶν  
ζώώων   κράάσεις,   φύύσει   τε   καὶ   κατὰ   τὰς  
ἡλικίίας   ὑπηλλαγµμέένας   ἀλλήήλων,   οὐ  
σµμικρὰ   καὶ   κατὰ   τὴν   προηγουµμέένην  
δίίαιταν.   Εὔδηλον   δὲ,   κᾂν   παραλείίπηταίί  
ποτε  τὸ  κατὰ  τὰς  ὥρας  τοῦ  ἔτους  καὶ  τὴν  
παροῦσαν   κατάάστασιν,   ἔτι   δὲ   καὶ   τὰς  
χώώρας,  διαφορὰν  οὐ  σµμικρὰν  ἐργάάζεσθαι  
τοῖς  σώώµμασιν   τῶν   ζώώων.  Ἀλλ'ʹ   ἕνεκα   τῆς  
κατὰ  τὸν  λόόγον  συντοµμίίας  ἑνὶ  κεφαλαίίῳ  
περιλαµμϐάάνειν   εἴωθα   τὰ   τοιαῦτα   πάάντα  
κατὰ  τὴν  περιέέχοντος  ἡµμᾶς  ἀέέρος  κρᾶσιν  
ὑπαλλάάττεσθαι  λέέγων  αὐτάά.  Καὶ  γὰρ  καὶ  
τὰς   ἐν   ταῖς   χώώραις   διαφορὰς   κατὰ  
θερµμασίίαν   καὶ   ψύύξιν   οὗτος  
περιλαµμϐάάνει,  καθάάπερ  καὶ  τὰς  ὥρας  τοῦ  
ἔτους   καὶ   τὴν   παροῦσαν   ἢ   τὴν  
προγεγονυῖαν   κατάάστασιν.   Ὅταν   οὖν   ὁ  
λόόγος   ἤτοι   περὶ   οὔρων   ἢ   ἱδρώώτων   ἢ  
αἵµματος   ἢ   πιµμελῆς   ἢ   στέέατος   ἤ   τινος  
ἄλλου   τῶν   κατὰ   τὸ   σῶµμα   γίίνηται,  
διαιρουµμέένων   ἡµμῶν   τὰς   ἐν   τοῖς   ζώώοις  
διαφορὰς,  ἐπὶ  τῶν  ὑγιαινόόντων  σωµμάάτων  
ἀκούύειν   χρὴ   τοῦ   λόόγου   τὴν   µμέέσην   τῆς  
ἑαυτῶν   οἰκείίας   κράάσεως   ἐχόόντων  
κατάάστασιν·∙   οὕτως   καὶ   ὁ   ἱδρὼς,   ὅτι   µμὲν  
οὖν   τῆς   ἁλυκῆς   τε   καὶ   ἁλµμυρᾶς  
ὀνοµμαζοµμέένης   µμετέέχει   ποιόότητος,   ἡ  
γεῦσις   µμαρτυρεῖ.   Παραρρυεὶς   γὰρ   εἰς   τὸ  
στόόµμα   πολλάάκις   ἀκόόντων   ἱδρὼς  
ἐνδείίκνυται   τὴν   εἰρηµμέένην   ποιόότητα,  
πολλάάκις   δὲ   αὐτὴ   καὶ   πικρόότητα   σαφῆ  
συνενδείίκνυται.  Δηλοῖ  γε  µμὴν  καὶ  ἡ  χρόόα  
αὐτοῦ   τὴν   φύύσιν.   Ὥσπερ   γὰρ   τὸ   κατὰ  
φύύσιν   οὖρον   ὠχρὸν   µμετρίίως   ἐστὶν,   οὕτω  
καὶ   ὁ   ἱδρώώς.   Γνώώσῃ   δὲ   τοῦτο   ῥᾳδίίως   ἐπὶ  
τῶν   λουοµμέένων,   ὅταν   ἐλαίίου   χωρὶς  
ἀποστλεγγίίζωνται.   Κατὰ   γὰρ   τὸ   κοῖλον  
τῆς  στλεγγίίδος  ἀθροίίζεται,  τήήν  γε  χρόόαν  
ἐνδεικνύύµμενον   οἵαν   εἴρηκα   καὶ   τὴν  
γεῦσιν,   τὸ   µμὲν   ἁλυκὸν   ἔχων   ἐναργῶς,  
ἀµμυδρὸν  δὲ  τὸ  πικρόόν.    

fonction   des   tempéraments   des   êtres   vivants,   du  
fait  de  la  nature  et  en  fonction  des  âges,  ainsi  que  
de   façon   non   négligeable   en   fonction   du   régime  
choisi.   Or   il   est   clair,   même   si   on   laisse   alors   de  
côté   ce   qui   concerne   les   saisons   de   l’année,   la  
constitution   qui   leur   est   associée,   ainsi   que   les  
régions,   qu’il   se   produit   une   diversité   non  
négligeable  dans  les  corps  des  êtres  vivants.  Mais  
par   souci   de   concision   dans   mon   propos,   j’ai  
l’habitude  d’embrasser  sous  un  seul  chapitre   tous  
les  critères  de  ce  genre,  disant  qu’ils  varient  selon  
le  tempérament  de  l’air  qui  nous  environne.  Et  de  
fait,   ce   chapitre   rassemble   les  différentes   variétés  
de  régions  en  fonction  de  la  chaleur  et  du  froid,  en  
fonction   aussi   des   saisons   de   l’année,   de   la  
constitution   qui   leur   est   associée   et   qui   les   a  
précédées.   Cela   étant,   lorsque   mon   discours  
concerne  les  urines,   les   sueurs,   le  sang,   la  graisse,  
le   suif   ou   une   autre   des   substances   du   corps,   si  
nous  distinguons  les  variétés  qui  existent  chez  les  
êtres   vivants,   il   faut   comprendre   que   mon  
discours   concerne   les   corps   sains,   dont   la  
constitution   se   situe   dans   une   position   médiane  
du   point   de   vue   du   tempérament   qui   leur   est  
propre.  Ainsi,  que  la  sueur  partage  donc  la  qualité  
appelée   à   la   fois   salée   et   saline,   le   goût   en  
témoigne.   En   effet,   lorsqu’elle   nous   coule   le   long  
du  visage  jusqu’à  la  bouche  souvent  malgré  nous,  
elle   montre   la   qualité   qui   vient   d’être   dite,   et  
souvent   elle-‐‑même  montre   aussi   en  même   temps  
une   amertume   manifeste.   Mais   sans   doute   sa  
coloration   donne-‐‑t-‐‑elle   aussi   à   voir   sa   nature  :   en  
effet,   de   même   que   l’urine   conforme   à   la   nature  
est  d’un   jaune  moyennement  pâle,  de  même  c’est  
aussi  le  cas  de  la  sueur.  Tu  t’en  rendras  facilement  
compte  en  te  fondant  sur  les  gens  qui  se  baignent,  
chaque  fois  que,  sans  utiliser  d’huile,  ils  se  frottent  
avec  le  racloir  :  en  effet,  la  sueur  se  rassemble  dans  
le   creux   du   racloir,   sans   jamais   manquer   de  
révéler  sa  couleur  telle  que  je  l’ai  dite,  ainsi  que  sa  
saveur,  manifestant   son  goût   salé   sans  équivoque  
et  son  goût  piquant  peu  prononcé.    

Ἀλλὰ   περὶ   µμὲν   οὔρου   καὶ   πλείίω   τοῦ  
προσήήκοντος   ἔγραψαν   οἱ   ἰατροὶ,   διὰ   τὸ  
δαψιλὲς   ἑκάάστης   ἡµμέέρας   ἀθροίίζεσθαι  
τοῦτο   πᾶσιν   ἀνθρώώποις   ἰδίίᾳ   τε   καὶ  
δηµμοσίίᾳ.  Περὶ   δὲ  τῶν   ἱδρώώτων  ἢ   οὐδὲν  ἢ  
τῶν   περιέέργων   τινὰ   µμᾶλλον,  ἃ   γοητείίας  
ἔχεται.   Καὶ   χωρὶς   δὲ   τῶν   τοιούύτων  
ἀναγεγράάφασιν   ἔνιοι   περιττὰ   δι'ʹ   ἄλλης  
ὕλης   ἰατρικῆς   γίίνεσθαι   δυνάάµμενα.  

   Or   les   médecins   ont   écrit   sur   l’urine,   et   même  
davantage   qu’il   convient,   à   cause   du   fait   que,  
chaque   jour,   cette   substance   est   récoltée   en  
abondance   pour   tous   les   hommes,   à   titre   privé  
comme   à   titre   public.   Mais   sur   la   sueur,   il   n’y   a  
rien,   ou   plutôt   il   existe   quelques   travaux  
excessivement   minutieux,   qui   ont   part   à   la  
charlatanerie.  En  outre,  sans  compter  de  tels  écrits,  
certains   ont   rédigé   des   ouvrages   superflus,   qui  
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Μίίγνυται   δ'ʹ   ἱδρὼς  ἐν  ταῖς  παλαίίστραις   ὁ  
τῶν  γυµμναζοµμέένων   τῷ  πάάτῳ,   κονίίσαλον  
δ'ʹ   αὐτὸν   ὀνοµμάάζουσιν   ἔνιοι   τῶν  
περιέέργως  ἀττικιζόόντων,  συντελοῦν  τι  τῷ  
ψιλῷ  πάάτῳ  πρὸς   διαφόόρησιν   ὄγκων   τῶν  
παρὰ   φύύσιν.   Ἐκεῖνος   γὰρ   τὸ   µμὲν  
ἀποκρουστικὸν  πλέέον  ἔχει,  διαφορητικὸν  
δ'ʹ   ἀµμυδρὸν   πάάνυ.   Μετὰ   δὲ   τὸ   δέέχεσθαι  
τὸν  ἱδρῶτα  τῶν  γυµμναζοµμέένων  ἐπικτᾶται  
πολὺ   τῆς   διαφορητικῆς   δυνάάµμεως.   Ἐπὶ  
γοῦν   τῶν   φλεγµμονῶν   τῶν   τιτθῶν  
δραστικώώτερόόν   ἐστι   βοήήθηµμα   µμόόνος   ὁ  
τοιοῦτος   πάάτος   ἐπιτιθέέµμενος.   Ἐὰν   δὲ  
ξηρόότερόόν   σοι   φάάνηται,   κύύπρινον  
ἐπαλείίφειν,   κᾂν   πάάνυ   σφόόδρα   ξηρὸς   ᾖ,  
καὶ  ἀναµμάάλαττε  τῷ  κυπρίίνῳ.  Κάάλλιον  δὲ  
µμὴ   τὸν   ξηρὸν,   ἀλλὰ   τὸν   µμαλακὸν  
αἱρεῖσθαι.  Μὴ  παρόόντος  δὲ  τοῦ  κυπρίίνου  
ῥόόδινον   καλὸν   ἀρκεῖ   µμιγνύύειν.   Τοῦτο   τὸ  
φάάρµμακον  καὶ  πρὸς  τὰς  ἐκ  τόόκων  σϐέέσαι  
τὸ   γάάλα   προαιρουµμέένας,   ὅταν   οἷον  
τυρωθῇ   κατὰ   τοὺς   µμαστοὺς,   χρήήσιµμον  
ἱκανῶς  ἐστιν.  Ἐξ  αὐτοῦ  δὲ  ὁρµμώώµμενος  καὶ  
πρὸς   ἄλλα   παραπλήήσια   παθήήµματα  
χρῆσθαι   δύύνασαι.   Ἐγὼ   γοῦν   ποτε   καὶ  
κατὰ   βουϐῶνος   αὐτῷ   χρησάάµμενος   ἐν  
τάάχει  παυόόµμενον  ἐθεασάάµμην  τὸν  ὄγκον.    

peuvent   être   justifiés   par   une   autre   matière  
médicale.   Et,   dans   les   palestres,   la   sueur  de   ceux  
qui   font   des   exercices   physiques   est   mêlée   à   la  
saleté   (mais   certains   de   ceux   qui   parlent   le   grec  
attique  avec  une  minutie  excessive  nomment  cette  
dernière   "ʺpulvérulence"ʺ),   si  bien  qu’elle   contribue  
un  peu   avec   la  poussière  pure   à   l’évacuation   des  
grosseurs  contre  nature.  En  effet,  la  saleté  a  plutôt  
la   faculté   de   repousser,  mais   facilite   l’évacuation  
de   façon   peu   prononcée.   Or,   après   avoir   reçu   la  
sueur   de   ceux   qui   font   des   exercices   physiques,  
elle   acquiert   considérablement   la   faculté   de   faire  
transpirer.  En  tout  cas,  pour  les  inflammations  du  
bout   des   seins,   une   telle   saleté   est   une   aide  
particulièrement  efficace   lorsqu’elle  est  appliquée  
seule.   Si   cela   te   semble   trop   sec,   applique  dessus  
de   l’huile  de  cyprus,  et,   si   c’est  vraiment   très   sec,  
amollis-‐‑la   de   nouveau   avec   de   l’huile   de   cyprus.  
Mais   il   est  préférable  de   la  choisir  non  pas  sèche,  
mais   molle.   Si   tu   n’as   pas   d’huile   de   cyprus,   il  
suffit   d’y   mêler   une   bonne   huile   de   rose.   Ce  
remède   est   d’une   utilité   suffisante   pour   les  
femmes   qui   ont   choisi   d’allaiter   après  
l’accouchement,  quand   le   lait   se  durcit  pour  ainsi  
dire   dans   les   seins.   Et,   en   partant   de   cette  
connaissance,  tu  peux  aussi  l’utiliser  pour  d’autres  
maladies.   Moi,   en   tout   cas,   après   l’avoir   aussi  
utilisé   sur   un   bouton,   j’ai   observé   que   l’enflure  
cessait  rapidement.    

  
La  sueur  est  un  liquide  produit  dans  le  corps  que  Galien  raproche  de  l’urine,  car  ces  

deux  substances  ont  la  même  matière  et  la  même  façon  de  naître  :   toutes  deux  sont  
constituées  par  les  boissons  ingérées  qui  se  réchauffent  dans  le  corps  et  qui  reçoivent  
un  peu  d’essence  bilieuse.  
Mais   Galien   souligne   surtout   les   différences   qui   existent   entre   ces   deux   liquides.  

Tout  d’abord,  par  rapport  à  l’urine,  la  sueur  est  plus  élaborée  en  raison  du  parcours  
qu’elle  accomplit  dans  tous  le  corps  pour  atteindre  la  peau.    
Les  différences  ne  se  trouvent  pas  simplement  entre  la  sueur  et  l’urine  :  il  en  existe  

aussi  au  sein  même  de  chacune  de  ces  deux  substances.  En  effet,  comme  les  urines,  
les   variétés   de   sueurs   sont   nombreuses  :   elles   sont   liées   aux   différences   de   nature,  
d’âge,  de  régime,  mais  aussi  de  saison  ou  de  région.  
Galien   décrit   alors   la   sueur   des   corps   sains,   qui   est   placée   sous   le   signe   de   la  

modération.   Cette   sueur   se   caractérise   d’abord   par   son   goût   salé   et   un   peu   amer,  
comme  chacun  peut  en  faire  l’expérience  lorsque,  dans  l’effort,  elle  parvient  jusqu’à  
nos   lèvres   en   coulant   le   long  de   notre   visage.  Mais   elle   se   caractérise   aussi   par   sa  
couleur   jaune   pâle,   comme   on   peut   l’observer   dans   le   strigile   des   sportifs   qui   se  
râclent   la   peau   après   un   bain   sans   huile  :   la   sueur   est   ainsi   récoltée   sans  mélange,  
directement  dans   l’ustensile  ;   et   il   est   aussi  possible  de   faire   alors   l’épreuve  de   son  
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goût.  Les  deux  expériences  décrites  ici  appartiennent  au  monde  du  gymnase,  surtout  
la  seconde,  qui  intervient  après  le  bain.  
Galien  constate  alors  une  autre  différence,  externe,  entre  l’urine  et  la  sueur  :  l’urine  

a   suscité   de   nombreux   écrits   parce   qu’elle   pose   quotidiennement   un   problème  
individuel  et  collectif,  celui  -‐‑  sans  doute  -‐‑  de  sa  collection  et  de  son  évacuation,  dans  
les   foyers  particuliers  et  dans   les   lieux  publics  ;  en  revanche,  la  sueur  fait   l’objet  de  
peu  d’ouvrages,  qui  sont  par  ailleurs  mensongers  ou  inutiles.  
Enfin,  Galien  propose  un  développement  sur  la  sueur  de  la  palestre  :  dans  ce  cadre  

particulier,  cette  substance  corporelle  se  mêle  à  la  saleté  du  lieu  (πάάτος),  que  certains  
puristes   de   la   langue   attique   appellent   «  pulvérulence  »   (κονίίσαλος1047).   La   saleté  
seule   est   répulsive   et   peu   diaphorétique  ;   la   saleté   mêlée   à   la   sueur   est   à   la   fois  
répulsive   et   diaphorétique.  Ce  mélange,   ramolli   éventuellement   avec   de   l’huile   de  
cyprus  ou  de  rose,  constitue  un  remède  contre  l’inflammation  du  bout  des  seins  ou  
toute   inflammation   du  même   genre,   par   exemple   contre   certains   types  de   boutons  
(ϐουϐώών).  
  
Voici   enfin   la  notice  du  Sur   la   faculté   des  médicaments   simples   consacrée   à   la   crasse  

(ῥύύπος)1048  :  
  
Ῥύύπος  γεννᾶται  µμὲν  οὐ  µμόόνον  ἐπὶ  παντὸς  

τοῦ  κατὰ  τὸ  σῶµμα  δέέρµματος,  ἀλλὰ  κᾀν  τοῖς  
ὠσὶ,   διὰ   δὲ   βραχύύτητα   δυσπόόριστόός   ἐστι  
καὶ   κατὰ   τοῦτο   περὶ   αὐτοῦ   γεγράάφασιν  
οὐδὲν,   ὅτι   µμὴ   παρωνυχίίαις   ἁρµμόόττειν   τὸν  
ἐκ   τοῦ   ὠτὸς   ῥύύπον,   ὅνπερ   δὴ   καὶ   µμόόνον  
οἷόόν   τε   λαϐεῖν   ἐστι   καθ'ʹ   ἑαυτόόν.   Ὁ   γὰρ  
ἐπιτρεφόόµμενος  ἅπαντι  τῷ  δέέρµματι  κατάά  τε  
τὰ   βαλανεῖα   καὶ   τὰς   παλαίίστρας  
ἀπορρύύπτεται,   συντελῶν   τι   καὶ   αὐτὸς   τῷ  

   La  crasse  est  produite  non  seulement  sur  toute  la  
peau  du  corps,  mais  aussi  dans  les  oreilles  ;  or,  du  
fait   de   sa   petitesse,   il   est   difficile   de   se   procurer  
cette  dernière   et   c’est   ce   qui   explique   qu’on  n’ait  
rien  écrit  à  ce  sujet,  sinon  que,  pour  les  panaris,  il  
est  utile  d’avoir  de  la  crasse  provenant  de  l’oreille,  
que   précisément   l’on   peut   même   prendre   tout  
seul1049.  En  effet,  celle  qui  se  développe  sur  toute  la  
peau   est   nettoyée   dans   les   bains   et   les   palestres,  
contribuant   un   peu   aussi   elle-‐‑même   à   ce   qu’on  

                                                
1047  Dans  la  notice  consacrée  à  la  crasse  en  De  simplicium  medicamentorum  temperamentis  ac   facultatibus  IV  14  (K.  

XII   116,   8   -‐‑   117,   6),   qui   est   étudiée   plus  haut,   le  mot   πάάτος,  bien   loin  de  désigner   la   seule   saleté  d’un   lieu,   est  
considéré   comme   un   synonyme   de   ῥύύπος  ;   ces   deux   mots   désignent   alors   la   «  saleté  »   ou   la   «  crasse  »   des  
palestres,  mélange  de  poussière,  d’huile,  de  crasse  humaine  et  de  sueur.  On  pourrait  donc  trouver  une  utilité  à  la  
notion   quelque   peu   affectée   de   «  pulvérulence  »   (κονίίσαλος)   car   ce   terme   pourrait   désigner   toujours   la   crasse  
mêlée   à   la   sueur   et   à   l’huile   (conformément   au   sens   du   LSJ)   ou   toujours   la   crasse   sans   sueur   ni   huile  
(conformément  au  sens  du  Bailly  et  à  notre  passage),  par  opposition  au  πάάτος  qui  désigne  tantôt   la  crasse  sans  
sueur  ni  huile,  tantôt  la  crasse  avec  sueur  et  huile.    

1048  De  simplicium  medicamentorum  temperamentis  ac  facultatibus  IV  30  (K.  XII  308,  13  -‐‑  309,  8).  
1049  Il  semble  que  la  formule  réfléchie  καθ'ʹ  ἑαυτόόν,  à  rattacher  à  µμόόνον,  renvoie  au  sujet  indéfini  sous-‐‑entendu  

de   l’infinitive   introduite   par   οἷόόν   τε…   ἐστι   [τινα]   («  il   est   possible   que   [quelqu’un]  »).   La   fin   de   phrase   se  
construirait  donc  littéralement  de  la  façon  suivante  :  «  …  crasse  provenant  de  l’oreille,  que  précisément  en  vérité  
il  est  possible  de  prendre  même  à  soi  seul.  »  Il  faut  donc  comprendre  qu’il  est  possible  de  récolter  soi-‐‑même  dans  
ses  propres  oreilles  la  crasse  dont  on  a  besoin.  Or,  grammaticalement,  il  est  aussi  possible  de  rattacher  µμόόνον…  
καθ'ʹ   ἑαυτόόν   non   pas   à   un   τινα   sous-‐‑entendu,   mais   au   relatif   ὅνπερ   désignant   la   sueur  ;   il   faudrait   alors  
construire  ainsi  :  «  crasse  provenant  de  l’oreille,  que  précisément  en  vérité  il  est  possible  de  prendre  même  toute  
seule  »  c’est-‐‑à-‐‑dire  «  sans  rien  d’autre  ».  Cette  seconde  hypothèse  nous  semble  cependant  moins  satisfaisante,  car  
le   fait   que   la   crasse   soit   employée   seule  nous  paraît  moins  digne  de   commentaire  que   le   fait   qu’on  puisse   s’en  
procurer  facilement  en  se  servant,  pour  ainsi  dire,  sur  soi-‐‑même.  
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καλουµμέένῳ   πάάτῳ,   περὶ   οὗ   προείίρηται.  
Δηλοῖ  δ'ʹ  αὐτοῦ  καὶ  ἡ  γέένεσις  τὴν  φύύσιν.  Εἰ  
γὰρ   τοῦ   κατὰ   τὴν   ἄδηλον   διαπνοὴν  
ἐκκενουµμέένου   τὸ   παχυµμερὲς   καὶ   γεῶδες  
ὑπόόλειµμµμα   ῥύύπος   γίίγνεται,   ξηραντικῆς  
ἐστι  δυνάάµμεως,  ἔχον  τι   καὶ  θερµμόότητος.  Ὅ  
γε  µμὴν  ἐπιτρεφόόµμενος   τοῖς   τῶν  προϐάάτων  
ἐρίίοις   ῥύύπος,   ἐξ   οὗ   τὸν   καλούύµμενον  
οἴσυπον  ποιοῦσιν,  πεπτικῆς  ἐστι  δυνάάµμεως  
παραπλησίίως  τῷ  βουτύύρῳ,  βραχύύ  τι  δὲ  καὶ  
διαφορητικὸν  ἔχει.    

appelle   la   "ʺsaleté"ʺ,   dont   j’ai   parlé   auparavant1050.  
Or   sa   naissance   montre   elle   aussi   sa   nature.   En  
effet,  s’il  est  vrai  que  le  résidu  épais  et  terreux  de  
ce   qui   est   évacué   dans   la   perspiration   insensible  
devient   de   la   crasse,   c’est   qu’il   a   la   faculté   de  
dessécher,   puisqu’il   a   lui   aussi   quelque   chose  
aussi   de   chaud.   Et   en   vérité,   la   crasse   qui   se  
développe   sur   la   laine  des  moutons,   dont   on   tire  
ce   qu’on   appelle   le   suint,   a   la   faculté   de   cuire  
presque  comme  le  beurre,  mais  il  a  aussi  quelque  
chose  de  rapidement  diaphorétique.    

  
D’abord,  Galien  précise  le  lieu  de  naissance  de  la  crasse,  à  savoir  toute  l’étendue  de  

la   peau   et   l’intérieur  des   oreilles.   Bien   que   son   accès   soit   aisé,   puisqu’on   peut   soi-‐‑
même  se  servir  dans  ses  propres  oreilles,  notamment  pour  soigner  ses  panaris,  il  est  
difficile  de  s’en  procurer  en  grande  quantité,  car  l’essentiel  est  nettoyé  dans  les  bains  
et  dans  les  palestres.  Dans  le  premier  cas,  la  crasse  peut  partir  dans  l’eau  même  du  
bain  ;  mais  dans  l’un  et  l’autre  cas,  elle  est  surtout  récoltée  au  moment  de  la  friction  
de   fin   de   séance,   accomplie   avec   des   ustensiles   comme   le   strigile   ou   le   tissu   de  
massage.    
Galien  affirme  que  «  la  crasse  (ῥύύπος)…  contribu[e]  un  peu  …  à  ce  qu’on  appelle  la  

saleté  (πάάτος)  »,  laquelle  a  été  mentionnée  plus  haut  dans  un  développement  sur  la  
palestre.   Galien   donc   distingue   ici   la   crasse   (ῥύύπος),   qui,   comme   la   sueur,   est  
produite  par  le  corps,  et   la  saleté  (πάάτος),  qui  est  produite  à  l’extérieur  du  corps  et  
vient   se   coller   à   lui  ;   mais   il   y   a      aussi   des   passages   où   le   mot   πάάτος   désigne  
précisément  le  mélange  de  toutes  ces  substances.  Ici,  en  effet,  Galien  commence  par  
affirmer  que  la  crasse  (ῥύύπος)  est  constituée  par  «  le  résidu  épais  et  terreux  de  ce  qui  
est   évacué   dans   la   perspiration   insensible  ».  Mais,   une   fois   que   la   saleté  πάάτος   est  
venue  sur  le  corps,  il  semble  qu’on  ne  fasse  plus  nécessairement  de  distinction  entre  
la  crasse  (ῥύύπος)  et  la  saleté  (πάάτος).  Il  existerait  donc  un  usage  strict  du  mot  πάάτος,  
désignant   la   saleté   provenant   de   l’extérieur  du   corps,   et   un   usage   plus   étendu,   où  
πάάτος   désigne   toutes   les   impropretés   qui   recouvrent   le   corps,   composées  
essentiellement  de  saleté  (πάάτος)  au  sens  strict,  mais  aussi  de  crasse  (ῥύύπος).  
La   crasse,   en   tout   cas,  possède  une  vertu,  qui   est  de  dessécher.  Galien  mentionne  

ainsi  la  crasse  des  moutons,  c’est-‐‑à-‐‑dire  le  suint,  défini  ainsi  dans  le  Robert  :  «  matière  
sébacée   que   sécrète   la   peau   du   mouton   et   qui   se   mêle   à   la   laine  ;   ensemble   des  
matières   grasses   que   contient   la   laine  ».   Il   apparaît   que   le   suint   a   davantage   de  
puissance  que  la  crasse  humaine  :  il  cuit  au  lieu  de  simplement  dessécher  ;  il  est  aussi  
rapidement  diaphorétique.  Sans  doute  faut-‐‑il  comprendre  que  la  crasse  humaine  est  
elle  aussi  diaphorétique,  mais  plus  lentement  que  le  suint.  

                                                                                                                                           
1050  Galien  emploie  ici  le  mot  πάάτος  («  saleté  »)  au  sens  large  de  ῥύύπος  des  palestres,  qui  désigne  un  mélange  de  

poussière,   d’huile,   de   crasse   humaine   et   de   sueur.   On   a   vu   que   précédemment,   justement,   en  De   simplicium  
medicamentorum  temperamentis  ac  facultatibus  IV  14  (K.  XII  281,  6  -‐‑  284,  9),  Galien  confondait  un  usage  élargi  et  un  
usage  strict  du  mot  πάάτος,  désignant  tantôt  le  mélange  en  question,  tantôt  la  seule  saleté  sans  sueur  ni  huile.  
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II.  A.  3.  Soins  post-‐‑traumatiques.  
  

  

ΙI.  A.  3.  a.  Problèmes  généraux  et  problème  particulier.  
  

Présentation  générale  des  soins  post-‐‑traumatiques.  
  
Pour  étudier   le  soin  des   traumatismes  sportifs  chez  Galien,   il   faudrait   traduire  ou  

résumer  toute  la  partie  du  traité  Sur  la  méthode  thérapeutique  consacrée  aux  plaies1051  et  
étudier  l’intégralité  des  commentaires  aux  traités  hippocratiques  des  Fractures  et  des  
Articulations1052.  Les  commentaires  galéniques  aux  traités  hippocratiques  des  Plaies  et  
des  Blessures  à  la  tête,  en  revanche,  sont  perdus1053.  Dans  le  cadre  de  cette  étude,  nous  
nous  intéresserons  surtout  aux  passages  où  Galien  met  explicitement  en  rapport  les  
blessures  avec  le  sport,  et  plus  particulièrement  avec  la  palestre.    
Pour  cette  partie  de  la  thérapeutique,  Galien  revendique  explicitement  l’héritage  du  

corpus  hippocratique,  pour   lequel   il  exprime  une   très  grande  admiration  bien  qu’il  
s’efforce   ponctuellement   d’en   compléter   ou   d’en   clarifier   les   propos1054.   Afin   de  
garantir  le  succès  du  traitement,  il  importe  en  priorité  d’identifier  le  type  de  blessure,  
ouverte  ou  pas,  superficielle  ou  profonde,  plutôt    transversale  ou  longitudinale.  Des  
connaissances   anatomiques   et   des   qualités   en   matière   de   diagnostic   sont   donc  
requises.  
Alors  qu’il  réfléchit  sur  les  conditions  et  sur   les  façons  de  guérir  les  plaies,  Galien  

affirme  que  l’expérience  ne  peut  suffire,  contrairement  aux  avis  de  Thessalos,  et  qu’il  
faut  donc  recourir  à  une  méthode  thérapeutique,  qui  dépend  de  la  nature  du  mal  et  
du   but   qu’on   se   fixe.   Après   le   diagnostic,   l’acte   thérapeutique   comporte   souvent  
plusieurs  étapes.  
  
De  fait,  Galien  estime  que  le  traitement  des  plaies,  notamment  chez  les  sportifs,  est  

un  problème  assez  complexe.  Les  différents  types  d’actions  à  accomplir  en  pareil  cas  
sont  notamment  mentionnés  dans  le  chapitre  23  du  Thrasybule.    
                                                

1051  De  methodo  medendi  I-‐‑VI  (K.  X  1-‐‑455)  ;  pour  une  bibliographie  sur  ce  sujet,  voir  Boulogne  2011.  
1052   In  Hippocratis  de   fracturis   (K.  XVIII  B  318-‐‑628)  ;   In  Hippocratis  de   articulis   (K.  XVIII  A  300-‐‑767  =  CMG  5.11.1,  

édition  et  traduction  de  Chr.  Brockmann  en  cours  de  préparation,  dont  quelques  extraits  sont  déjà  accessibles  sur  
le   site   internet   du   CMG).   Sur   ces   deux   traités   hippocratiques   partiellement   résumés   dans   le  Mochlique,   voir  
Brockmann  2008  ;  sur  le  commentaire  galénique  au  De  articulis,  voir  Brockmann  2006.  

1053  Voir  Sur  ses  propres  livres  IX  6  et  IX  10  (Boudon-‐‑Millot  p.160  ;  voir  notamment  la  note  6).  
1054  Dans  son  ouvrage  sur  les  bandages  et  les  attelles  dans  la  médecine  du  sport  contemporaine,  D.  H.  Perrin  se  

montre  moins  attentif  aux  enseignements  reçus  du  passé,  puisqu’il  ne  cite  ni  Galien,  ni  Hippocrate  ;  voir  Perrin  
2007.  En  revanche,   J.  Kany,  dans  son  ouvrage  sur   l’épaule  du  sportif   (Kany  2001),  évoque  les  six   techniques  de  
réduction   hippocratiques   utilisées   en   cas   de   luxation   gléno-‐‑humérale   (p.   15)  ;   sur   ce   point   il   renvoie   à  Adams  
1886  ;  il  rappelle  qu’Hippocrate  critiquait  ses  contemporains  qui  «  réalisaient  des  brûlures  latérales  pour  stabiliser  
l’épaule  ».  
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Dans  ce  passage  où  Galien  réfléchit   sur   les  parties  de   l’art  prenant  soin  du  corps,  
c’est-‐‑à-‐‑dire  sur  les  parties  de  la  médecine  au  sens  large,  toute  division  en  fonction  des  
actions   particulières   est   disqualifiée   au   profit   d’une   distinction   en   fonction   des  
actions  considérées  d’un  point  de  vue  général  et  téléologique  :  en  d’autres  termes,  un  
art  ne  se  définit  pas  par  tous  les  gestes  qui  le  composent,  mais  par  les  buts  qu’il  se  
fixe.   Or,   pour   opérer   cette   disqualification,   Galien   feint   dans   un   premier   temps  
d’énumérer   toutes   les   actions   qui   peuvent   être   accomplies   pour   aider   le   corps,   à  
commencer  par  celles  qu’il  faut  effectuer  en  cas  de  plaie  :  
  
Ἕλκος   πλῦναίί   τε   καὶ   καθῆραι   καὶ  

φάάρµμακον   ὑγρὸν   ἐπιθεῖναι   καὶ   αὖθις  
ξηρὸν  αἰωρηθῆναίί  τε  καὶ  περιπατῆσαι  καὶ  
παλαῖσαι   καὶ   σκαµμµμωνίίαν   ἢ   µμελίίκρατον  
πιεῖν.    

   Laver   une   plaie,   la   purifier,   y   appliquer   un  
médicament  pour   la   rendre  humide,   inversement  
la   tenir   suspendue   pour   la   faire   sécher,   se  
promener,   lutter,   boire   de   la   scammonée   ou   du  
l’eau  miellée.    

  
Un   schéma-‐‑type   de   la   thérapie   traumatologique   se   dessine   donc   ici.   Le   médecin  

commence   par   nettoyer   la   blessure   des   impuretés   exterieures,   particulièrement  
nombreuses   quand   les   sportifs   évoluent   sur  un   sol   poussiéreux   après   s’être   frottés  
d’huile.   Dans   un   second   temps,   il   lave   la   blessure   elle-‐‑même   en   évacuant   les  
humeurs   corporelles   qui   ont   pu   être   excrétées  ;   d’une   manière   générale,   Galien  
souligne   l’utilité   de   la   purge1055   pour   tout   type   de   plaies,   surtout   en   cas  
d’inflammation,  sauf  pour  les  enfants  ;  il  renvoie  sur  ce  point  au  chapitre  3  du  traité  
des  Plaies1056.  Ensuite,   le  thérapeute  doit  utiliser  en  application  externe  une  huile  ou  
une  pommade  censée  humidifier  la  blessure,  étape  d’autant  plus  importante  que   la  
plaie   est  plus  profonde.  Enfin,   il   convient  de  maintenir   en  hauteur   la  partie   traitée  
pour  obtenir  sa  dessication  progressive  à  l’abri  des  impuretés  du  sol.  
On   observera   que,   dans   cette   liste,   pour  montrer   que   des   actions   très   différentes  

cohabitent   au   sein   d’un   même   art,   Galien   donne   une   série   de   paires   constituées  
d’opérations  sinon  opposées,  du  moins  contrastées  :  de  fait,  le  nettoyage  des  saletés  
externes  s’oppose  à  celui  des  humeurs  internes,  l’humidification  de  la  plaie  contraste  
avec  la  phase  de  séchage.    
La   fin   de   la   phrase   procède   de   la   même   façon.   En   effet,   la   lutte   et   la   marche  

s’opposent  par  l’intensité,  la  première  étant  plus  violente  que  la  seconde,  mais  encore  
par  le  lieu  où  elles  se  pratiquent  :  la  lutte  s’exerce  sur  un  terrain  sableux  relativement  
délimité  tandis  qu’une  promenade  peut  être  effectuée  presque  partout.  De  même,  la  
scammonée  a  des  vertus  purgatives   tandis  que   l’eau  miellée   est   surtout  destinée   à  
revigorer  celui  qui  la  boit.  

                                                
1055  De  methodo  medendi  IV  6  (K.  X  289-‐‑291).  
1056  Plaies  3  (Littré  VI  p.  404  =  Duminil  p.  55-‐‑56)  :  «  Ὑποκάάθαρσις  τῆς  κάάτω  κοιλίίης  ξυµμφέέρει  τοῖσι  πλείίστοσι  

τῶν  ἑλκέέων…  »  («  La  purgation  par  le  bas  de  la  cavité  inférieure  est  bonne  pour  la  plupart  des  plaies…  »).  Dans  
ce  texte,  Hippocrate  dit  la  nécessité  de  purger  la  partie  inférieure  de  la  cavité  abdominale  si  la  plaie  se  situe  dans  
les  parties  hautes  telles  que  le  tronc,  mais  cette  purgation  est  aussi  recommandée  en  cas  de  blessures  articulaire,  
pour  éviter  que  les  tendons  et  les  nerfs  lésés  ne  causent  douleurs,  insomnies,  convulsions  et  délires,  et  enfin  pour  
toute  lésion  nécessitant  un  bandage  (ἐπίίδεσις)  ou  des  sutures  (ῥαφαίί).  
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Ainsi   donc,   pour   ce   qui   concerne   le   soin   des   plaies,   le   médecin   doit   suivre   une  
stricte   méthode   pratique,   qui   sépare   nettement   des   manipulations   très   différentes  
établies  dans  un  ordre  immuable.  Manifestement,  cet  ensemble  de  gestes  s’applique  
plus   particulièrement   aux   ruptures   des  membres  :   il   est   douteux   par   exemple   que  
l’on   ait   pu   agir   de   la   sorte   pour   soigner   un   coup   reçu   dans   l’œil,   qui   suppose   un  
traitement  particulier.  
  

Le  cas  particulier  des  soins  oculaires.  
  
Dans  le  chapitre  8  du  quatrième  livre  du  Sur  la  composition  des  médicaments  selon  les  
lieux,  Galien  donne  la  recette  d’un  produit  particulièrement  adapté  aux  traumatismes  
oculaires  des  sportifs1057  :  
  
Φαιὸν   τὸ   τοῦ   Ὀλυµμπιονίίκου  

ἐπιγραφόόµμενον.  Ποιεῖ   πρὸς   τὰς   µμεγίίστας  
περιωδυνίίας,   ποιεῖ   καὶ   πρὸς   χηµμώώσεις   καὶ  
καθόόλου   τῶν   ἐπιτετευγµμέένων   ἐστὶ  
κολλυρίίων·∙  καὶ  γὰρ  εὐθέέως  ἀπαλλάάττει.  

   Le   produit   gris   intitulé   "ʺremède   du   champion  
olympique"ʺ.  Il  agit  contre  les  très  vives  douleurs.  Il  
agit   aussi   contre   les   chémosis   et,   d’une   manière  
générale,  il  fait  partie  des  collyres  qui  ont  fait  leurs  
preuves.  De  fait,  il  soulage  aussitôt.  

  
Le  κολλύύριον  du  champion  olympique  est  donc  un  produit  dont  Galien  reconnaît  

l’efficacité   thérapeutique.  Étant  donné   le  contexte,   il  est   raisonnable  de  penser  qu’il  
s’agit  bel  et  bien  d’un  «  collyre  »  au  sens  moderne  du  terme,  qui  s’applique  donc  sur  
les  yeux1058.  Ce  produit  pourrait   ainsi   soigner   les  très  vives  douleurs  oculaires   et   le  
chémosis,   pathologie  mentionnée   comme  un   cas   à   part   dans   la  mesure   où   elle   est  
généralement  plus  grave  qu’une  douleur  oculaire,  si  vive  soit-‐‑elle1059.    
  
Dans  une  expérience  dont  les  résultats  ont  été  exposés  en  20061060,  E.  M.  Bartels,  J.  

Swaddling  et  A.  P.  Harrison  ont  reconstitué  le  remède  en  question  pour  essayer  d’en  
évaluer   l’effet   réel   sur   le   corps   des   athlètes   antiques.   Les   résultats   de   leur   enquête  
sont   édifiants  :   il   semblerait   que   ce   produit   ait   bel   et   bien   pu   constituer   un  
analgésique  efficace  ;  les  sportifs  préparant  une  compétition  ou  venant  d’en  terminer  
une  pouvaient  donc  y  trouver  un  intérêt.  Or,  pour  E.  M.  Bartels,  J.  Swaddling  et  A.  P.  
Harrison,   la   souffrance   combattue   par   ce   produit   ne   serait   pas   exclusivement  
oculaire  ;   sur   ce   point,   il   faut   peut-‐‑être   faire   preuve   de   prudence,   car   la   recette  
apparaît  chez  Galien  dans  une  séquence  exclusivement  consacrée  aux  yeux.  Si  l’on  en  
croit   ces   chercheurs,   il   serait   même   possible   que   certains   sportifs   antiques   aient  
                                                

1057  De   compositione  medicamentorum   secundum   locos   IV   8   (K.   XII   753,   3-‐‑6).   Sur   ce   produit,   voir   I.A.3.a  ;   sur   les  
soins  oculaires,  voir  Jackson  1996  ;  Pardon  2004  et  2012.  

1058  Sur  ce  point,  voir  I.A.3.a.  
1059  D’autres  remèdes  contre  le  chémosis  sont  mentionnés  en  De  compositione  medicamentorum  secundum  locos  IV  8  

(K.  XII  750,  13  ;  752,  15  ;  757,  15  ;  758,  9  et  16  ;  762,  2),  mais,  contrairement  au  collyre  gris,  rien  ne  laisse  entendre  
qu’ils   fussent   utilisés   de   façon   particulière   en   contexte   sportif.   Certes,   rien   n’interdit   non   plus   de   penser   le  
contraire.  

1060  Bartels,  Swaddling,  Harrison  2006.  
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consommé  ce  produit  pour  neutraliser  les  douleurs  qui  les  freinaient  dans  leur  quête  
de   performance.   La   conclusion   de   cette   étude   n’écarte   pas   l’hypothèse   d’effets  
indésirables  :   en   effet,   ce   remède   comporte   de   l’opium   et   des   substances  
cannabinoïdes,   présentes   dans   l’encens   et   dans   le   safran.   La   possibilité   d’une  
addiction   est  même   envisagée.  Cependant,   le   silence   de  Galien   sur   le   dosage   et   la  
durée   du   traitement   ne   permet   d’arriver   à   aucune   certitude   sur   l’éventuel   dopage  
des  athlètes  antiques.  
  

II.  A.  3.  b.  Réduire  les  luxations.  
  
Une  grande  partie  des  soins  post-‐‑traumatiques   liés  au  sport  consiste  à   réduire   les  

luxations.  Ce  genre  de  manipulation  est  bien  documenté  par  le  corpus  hippocratique,  
qui  en  propose  de  multiples  variantes.  Hippocrate  insiste  d’ailleurs  sur  le  fait  que  ces  
réductions  peuvent  être  opérées  assez  facilement  dans  le  cadre  même  de  la  palestre,  
qui   constitue   sans   doute   le   lieu   provilégié   de   ce   genre   d’accidents,   mais   aussi  
n’importe  tout  ailleurs.  
  
En   témoigne   la   section   la   section   14   du   traité   des  Articulations1061,   examinée   par  

Galien  dans  son  premier  livre  de  Commentaires1062.  Au  début  de  ce  traité,  Hippocrate  
s’intéresse   aux   luxations   de   l’épaule  :   il   en   donne   les   principales   techniques   de  
réduction,  d’abord   celles  qui  peuvent   être  utilisées   sans   accessoire   avec   la  main,   le  
talon  ou   l’épaule,  puis  celles  qui  nécessitent  un   instrument,  pilon,  échelle  ou  ambe.  
Après  avoir  avoir  exposé  la  dernière  technique  de  réduction  sans  accessoire,  il  écrit  :  
«  Toutes  ces  réductions  sont  faciles  à  utiliser  dans  la  palestre,  car  elles  nécessitent  que  ne  soit  
apporté  aucun  objet  supplémentaire,  et  l’on  peut  y  recourir  ailleurs.  »  (αὗται  δὲ  αἱ  ἐµμϐολαὶ  
πᾶσαι   κατὰ   παλαίίστρην   εὔχρηστοίί   εἰσιν,   ὅτι   οὐδὲν   ἀλλοίίων   δέέονται  
ἐπεισενεχθῆναι,  χρήήσαιτο  δ'ʹ  ἄν  τις  ἄλλοθι.)  Galien  ne  fait  aucun  commentaire  sur  
cette   conclusion,   préférant   analyser   la   technique   même   de   réduction  ;   c’est   très  
vraisemblablement  la  preuve  qu’il  accrédite  cette  thèse.    
  
Dans  le  cadre  de  notre  étude,  nous  nous  intéresserons  exclusivement  aux  soins  des  

luxations   de   l’épaule,   qui,   aux   yeux   de   Galien,   sont   sans   aucun   doute   les  
déboîtements   que   le   sport   occasionne   le   plus   fréquemment.   Ce   genre   de  
traumatismes  est  bien  soigné  par  les  procédés  hippocratiques,  que  Galien  commente  
et  perfectionne  avec  beaucoup  de  réussite1063.    

                                                
1061  De  articulis  4,  13  (Littré  IV  p.  86).  
1062  In  Hippocratis  librum  de  articulis  et  Galeni  in  eum  commentarius  I  14  (K.  XVIII  A  334,  4-‐‑7).  
1063  Grmek  et  Gourevitch  1998  p.  300.  
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Diversité  et  multiplication  des  luxations  scapulaires.  
  
Dans   le   texte   intitulé   Sur   les   luxations   ignorées   d’Hippocrate,   Galien   affirme   que   la  

variété   des   déboîtements   scapulaires   qu’il   a   pu   voir   lui   donne   un   ascendant   sur  
Hippocrate,   qui   n’en   connaît   que   d’une   seule   sorte,   à   savoir   la   luxation   dans  
l’aisselle1064.  Galien  affirme  que  cette  supériorité  est  due  à  la  grandeur  des  villes  que  
lui-‐‑même   a   habitées,   mais   aussi   à   d’autres   facteurs,   puis   il   explique   comment   à  
Smyrne  il  a  guéri  correctement  une  luxation  de  l’épaule1065  :  
  
Ὁ  µμὲν  Ἱπποκράάτης  εἰς  µμασχάάλην  µμόόνον  

ἑωρακέέναι  φησὶν  ὀλισθαίίνοντα  βραχίίονα·∙  
τῶν  δὲ  µμετ'ʹ  αὐτὸν  ἰατρῶν  ἔνιοι  καὶ  ἄλλας  
ἐκπτώώσεις  ἔγραψαν,  ὡς  οἷόόν  τε   καὶ  αὐτοὶ  
καὶ   ἡµμεῖς   δὲ  αὐτοὶ  πεντάάκις  εἴδοµμεν  ἄχρι  
δεῦρο,   κατὰ   µμὲν   τὴν   Ἀσίίαν   ἅπαξ,   ἐν  
Ῥώώµμῃ   δὲ   τετράάκις…,   πόόλει   τοσοῦτον  
ἀνθρώώπων   πλῆθος   ἐχούύσῃ,   ὡς  
ἐπαινεῖσθαι   Πολέέµμωνα   τὸν   ῥήήτορα   τῆς  
οἰκουµμέένης   ἐπιτοµμὴν  αὐτὴν   εἰπόόντα.  Καὶ  
τοίίνυν   ὅτι   τέέτταρες   ἐν   αὐτῇ   γεγόόνασι  
µμέέχρι   νῦν   ἐξαρθρήήσεις   τοιαῦται   σαφέές…  
Οὐδὲν   οὖν   θαυµμαστὸν   ἐν   πόόλει   πλῆθος  
ἀνθρώώπων   ἐχούύσῃ   πλείίους   ὁµμοίίως  
παθόόντας.   Ἔτι   δὲ   κἀκεῖνο   διδαχθεὶς   ἀπὸ  
τῆς   πείίρας   εἰς   τὴν   τῆς   αἰτίίας   εὕρεσιν  
ἐποδηγήήθην.   Ἔνιοι   µμὲν   γὰρ   ἐν  
παλαίίστραις   τοιούύτῳ   τρόόπῳ   πεσόόντες,  
ἐνίίοις  δὲ  ἔοικεν  ὑπὸ  τῶν  ἰατρῶν  γενέέσθαι.  
Δύύο  γάάρ  τινες  τῶν  ὀφθέέντων  µμοι  τὴν  µμὲν  
ἔκπτωσιν   ἔλεγον   εἰς   µμασχάάλην  
γεγονέέναι,   µμοχλευόόντων   δὲ   ἀµμαθῶς   τῶν  
ἰατρῶν   σφηνωθῆναι   τὸ   ἄρθρον,   οὐχ   ὡς  
ἑωρᾶτο   κατὰ   συµμϐολὰς   τῶν   µμυῶν·∙   ὥστε  
τῷ  κατὰ  τὴν  τῶν  Ῥωµμαίίων  πόόλιν  πλήήθει,  
εἰ   προθείίης   τὰς   εἰρηµμέένας   αἰτίίας   δύύο,  
ζητήήσεις   οὐ   διὰ   τίί   τοσούύτους   γε   εἶδον,  
ἀλλὰ   διὰ   τίί   γε   οὐχὶ   πλείίους   εἶδον,   οἷς  
οὕτως   ἐξήήρθρησεν.   Ἐπὶ   γάάρ   τοι   τῶν  
Ἱπποκράάτους   χρόόνων   οἱ   ἰατρεύύοντες  

   Hippocrate   dit   avoir   vu   le   bras   se   déboîter  
seulement  dans  l’aisselle.  Or,  parmi  les  médecins  qui  
lui   ont   succédé,   quelques-‐‑uns   ont   décrit   encore  
d’autres   luxations,   si   bien   qu’il   leur   a   été   possible,  
ainsi   qu’à   nous-‐‑mêmes,   d’en   voir   cinq   cas   jusqu’à  
aujourd’hui,  une  en  Asie  et  quatre  à  Rome…,  une  cité  
si   peuplée   que   Polémon   le   rhéteur1066   la   loue   en  
affirmant   qu’elle   est   un   concentré   du   monde.   Par  
conséquent,   il   ne   fait   donc   aucun   doute   que   quatre  
luxations   de   ce   genre   s’y   sont   produites   jusqu’à  
aujourd’hui…  Il  n’est  donc  pas  du  tout  étonnant  que,  
dans  une  cité  qui   contient  une   foule  d’habitants,   ces  
derniers   soient   plus   nombreux   à   souffrir   du   même  
mal.   En   outre,   grâce   à   l’enseignement   que  
l’expérience   m’a   donné   de   ce   phénomène,   mes   pas  
furent  guidés  vers  la  découverte  de  sa  cause.  En  effet,  
certaines   personnes   ont   subi   ce   sort   dans   des  
palestres   à   cause   d’une   chute,   mais,   dans   d’autres  
cas,  il  semble  que  cela  soit  dû  aux  médecins.  En  effet,  
deux  de  ceux  que   j’ai   vus  disaient  que   leur   luxation  
s’était   produite   au   niveau   de   l’aisselle   et   que,   parce  
que   leurs  médecins  avaient   réduit   l’entorse  de   façon  
incompétente,   leur   articulation   s’était   coincée  
visiblement   sans   se   conformer   à   l’ajustement   des  
muscles  ;  de  sorte  que,  par  rapport  à  la  population  de  
la   cité   romaine,   si   tu  mets   en   avant   les   deux   causes  
que   je   viens   d’évoquer,   tu   te   demanderas   non   pas  
pourquoi   on   en   a   vu   autant,   mais   bien   plutôt  
pourquoi   on   n’en   a   pas   vu   davantage   chez   qui  
l’articulation   s’était   ainsi   déboîtée.   En   effet,   sans  

                                                
1064  En  effet,  Hippocrate   affirme  en  De  articulis   1  :  «  Ὦµμοῦ  δὲ  ἄρθρον   ἕνα  τρόόπον  οἶδα  ὀλισθάάνον,   τὸν  εἰς  τὴν  
µμασχάάλην…  »  (À  l’épaule,   je  connais  un  seul  mode  de  luxation,  celui  qui  se  fait  dans   l’aiselle…  »).  Il  reconnaît  ensuite  
n’avoir   encore   jamais   vu   de   luxation   vers   le   haut   (ἄνω),   en   dehors   (εἰς   τὸ   ἔξω)   ou   vers   l’avant   (εἰς   τὸ  
ἔµμπροσθεν).  Ce  passage  est  cité  par  Galien  en  In  Hippocratis  aphorismos  commentarius  VI  59  (K.  XVIII  A  98,  17-‐‑18)  ;  
In  Hippocratis  de  articulis  commentarius  I  1-‐‑2  (K.  XVIII  A  304-‐‑305  et  307)  ;  In  Hippocratis  de  fracturis  commentarius   II  
39  (XVIII  B  476,  17  -‐‑  477,  1).  

1065  De  humero  iis  modis  prolapso  quos  Hippocrates  non  vidit  (Κ.  XVIII  A  346,  1  -‐‑  351,  10).  Sur  l’ensemble  de  ce  texte,  
voir  I.A.3.b.  

1066  Il  s’agit  de  Polémon  de  Laodicée,  qui  vécut  aux  Ier  et  IIe  siècles  de  notre  ère.  
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ἐµμεµμαθήήκεισαν   νοµμίίµμως   καὶ   µμάάλιστα  
περὶ  τὰς  τοιαύύτας  χειρουργίίας  τέέχνην.  Οἱ  
δὲ   νῦν   µμὴ   µμαθόόντες   ὅλως   ἢ   παντάάπασιν  
ὀλίίγῳ   χρόόνῳ   µμαθόόντες·∙   εἶτα   τῶν  
παλαισµμάάτων   τῇ   ἐµμπειρίίᾳ   θαυµμαστὸν  
ὅσον   ἐπιδέέδωκε   τῶν   διδασκόόντων   αὐτὰ  
πολυειδῶς  ἐκστρεφόόντων  καὶ  λυγιζόόντων  
τὰ   κῶλα.   Ζητήήσεις   οὖν,   ἔφην,   οὐ   διὰ   τίί  
τοσούύτους  εἶπον,  ἀλλὰ  διὰ  τίί  πλείίους  οὐκ  
εἶδον   ἐν   τοσαύύταις   µμυριάάσιν   ἀνθρώώπων  
ὑπὸ   πολλῶν   µμὲν   παιδοτριϐῶν,  
παµμπόόλλων   δὲ   ἰατρῶν   ἀµμαθῶν   εἰς  
τοιαύύτας   ἐξαρθρήήσεις   ἀγοµμέένων.   Ἡ   δ'ʹ  
οὖν   ἐµμϐολὴ   καίίτοι   τῶν   ἐξαρθρηµμάάτων  
τοῖς   αὐτοῖς   τάάσσεται   σκοποῖς,   ἀντιτάάσει  
τε  καὶ  µμοχλείίᾳ  καὶ  ἀποθέέσει.  Προσήήκει  δὲ  
οὐκ   ἐπὶ   µμασχάάλης   ἐκπτώώσεως,   οὕτω   καὶ  
νῦν   µμὲν   µμοχλεύύειν.   Ἐπ'ʹ   ἐκείίνης   µμὲν   γὰρ  
ἔδει   πρόόσω   πρῶτον,   εἶτ'ʹ   ἄνω   τὸ   ἄρθρον  
ἄγειν,   ἄχρις   ἂν   ἐπ'ʹ   εὐθείίας   γέένηται   τῇ  
κοιλόότητι.   Νῦν   δὲ   ἐπειδὴ   πάάντως   µμὲν   ἐν  
τοῖς   πρόόσω   µμέέρεσι   τῆς   διαρθρώώσεώώς  
ἐστιν,  ἤτοι  δ'ʹ  ἐγκέέκλεισται  πρὸς  τὴν  ἔνδον  
ἢ   τὴν   ἔξω   χώώραν   ἐσφηνωµμέένον   ἐν   τοῖς  
µμυσὶν  ὠθεῖν  αὐτὸ  χρὴ  πρὸς  τὴν  ἐναντίίαν  
χώώραν   ἐµμϐαλόόντα   τῶν   µμυῶν  
ἀνασπασθὲν   εἰς   τὴν   µμασχάάλην  
ἐνεχθῆναι.   Μάάλιστα   µμὲν   οὖν   οὔτε   ἡ  
ἀντίίτασις   ἐᾷ   γενέέσθαι   τοῦτο,   καὶ   κατὰ  
ταύύτην   δὲ   τὴν   ἀντίίτασιν   οὐδὲ   χεῖρόόν  
ἐστιν  ἠσφαλίίσθαι  τὸ  κατὰ  τὴν  µμασχάάλην  
χωρίίον,  ὡς  ἐπράάξαµμεν  ἐν  Σµμύύρνῃ  περὶ  τὸ  
γενόόµμενον   οὕτως   ἐξάάρθρηµμα.   Κατὰ  
παλαίίστραν   µμὲν   γάάρ   τινι   συνέέϐη  
διαπλωθείίσης   τῆς   χειρὸς   ὑπὸ   τοῦ  
παλαίίοντος,   ὅστις  µμάάλιστα   τρόόπος   εἰς   τὸ  
πρόόσω   δύύναται   µμεταστῆσαι   τὸ   ἄρθρον.  
Ὕπτιον  δὲ  κατακλίίναντες  τὸν  πεπονθόότα  
τὴν   ἀντίίτασιν   ἐποιησάάµμεθα   τῇ   διὰ   τῆς  
πτέέρνης   παραπλησίίαν   ὄπισθεν   µμὲν  
καθίίσαντέές   τινα,   περιϐάάλλοντες   δὲ   τὴν  
µμασχάάλην   πλατὺν   ἱµμάάντα  
προϋποϐεϐληµμέένου   τινὸς   εἰς   τὸ   κοῖλον  
ἐκπληρώώµματος.   Αὐτοὶ   δὲ,   ὡς   ἔφην,   ἔξω  
τῶν   προσφιγγόόντων   τὸ   ἄρθρον   µμυῶν  
ἀπώώσαντες,   εἶτ'ʹ   ἀνέέντες   τὴν   κατάάτασιν  
ἐπετρέέψαµμεν   ἀνασπασθῆναι   πρὸς   τῶν  
µμυῶν   εἰς   ἑαυτοὺς   συντρεχόόντων  
ἐµμϐληθῆναι   τῇ   κοιλόότητι.   Τοῦτο   µμὲν   οὖν  

doute,   aux   temps   d’Hippocrate,   ceux   qui   exercaient  
la  médecine  avaient   suivi  un  apprentissage  selon  les  
règles,   et   notamment  pour   ce   qui   concerne   l’art   des  
manipulations,   tandis   que   les   médecins  
d’aujourd’hui   le   font   sans   aucun   apprentissage,   ou  
alors  après  un  apprentissage  vraiment   très  court  ;  de  
plus,  du   fait  de   la  pratique  des  exercices  de   lutte,   ce  
phénomène  a  augmenté  de  façon  étonnante,  puisque  
ceux   qui   enseignent   ces  manœuvres   font   tourner   et  
assouplissent   les   membres   de   leurs   adeptes   de  
beaucoup  de  manières  différentes.  Tu  te  demanderas  
donc,   disais-‐‑je,   non   pas   pourquoi   j’ai   parlé   de  
luxations  si  nombreuses,  mais  pourquoi  je  n’en  ai  pas  
vu   davantage   parmi   des   milliers   de   gens   conduits  
par  de  nombreux  pédotribes  et  par  de  fort  nombreux  
médecins  ignorants  en  matière  de  telles  luxations.  En  
tout   cas,   la   réduction   des   luxations   est   toujours  
ordonnée   par   les   mêmes   buts,   tension   opposée,  
réduction  et  placement  dans  un  bandage.  Mais,  pour  
la   luxation   de   l’aisselle,   même   aujourd’hui,   cette  
technique   de   réduction   ne   convient   pas.   En   effet,  
pour  ce  cas,  il  faudrait  conduire  l’articulation  d’abord  
vers  l’avant,  puis  vers  le  haut,   jusqu’à  ce  qu’elle   soit  
dans   l’alignement   de   la   cavité.   Mais   en   vérité,  
puisque   l’os   se   retrouve   placé   entièrement   dans   les  
parties   situées   à   l’avant   de   l’articulation,   et   qu’il   se  
ferme  soit  en  dedans  soit  en  dehors  en  restant  coincé  
dans  les  muscles,  il  faut  le  pousser  et  le  replacer  dans  
la   région   opposée,   en   le   tirant   vers   le   haut   loin   des  
muscles,   pour   le   porter   vers   l’aisselle.   Or   la   tension  
opposée  ne  permet  pas  du  tout  d’obtenir   ce  résultat,  
sans  compter  que,  pour  cette  tension  opposée,  il  n’est  
pas  plus  mal  que  la  région  de  l’aisselle  soit  elle  aussi  
fortifiée,   comme   nous   l’avons   fait   à   Smyrne  pour   la  
luxation  suivante.  Quelqu’un  avait  eu  cet  accident  à  
la  palestre,  parce  que  son  bras  avait  été  distendu  par  
son   adversaire   de   lutte,   manœuvre   qui   est   la   plus  
susceptible  de  déplacer  l’articulation  vers  l’avant.  Or,  
après  avoir  étendu   le  patient   sur   le  dos,   nous  avons  
procédé  à   la   tension  opposée  comparable  à  celle  qui  
est   pratiquée   au   moyen   du   talon1067,   en   plaçant  
quelqu’un  par  derrière  et  en  jetant  autour  de  l’aisselle  
un   large   manteau,   une   fois   que   quelqu’un   se   fut  
préalablement  placé  en-‐‑dessous  au  niveau  du  creux  à  
remplir.   Nous-‐‑mêmes,   comme   je   le   disais,   lorsque  
nous   eûmes   poussé   l’articulation   en   dehors   des  
muscles   qui   l’enserraient   et   qu’ensuite   nous   eûmes  
procédé   à   une   extension   vers   le   haut,   nous   fîmes  
passer  l’os  par-‐‑dessus,  pour  le  retirer  en  hauteur  loin  

                                                                                                                                           
1067  De  articulis  3  (Littré  IV  p.  82-‐‑84).  
1068  De  articulis  6  (Littré  IV  p.  88).  
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εὐκόόλως   ἐνέέπεσε·∙   καὶ   γὰρ   παραχρῆµμα  
κατ'ʹ   αὐτὴν   τὴν   παλαίίστραν  
ἐπεχειρήήσαµμεν   τῇ   θεραπείίᾳ.   Καὶ   ἤρκεσέέ  
γε   ἡ   τῆς   πεπονθυίίας   χειρὸς   ἡ   κατάάτασις  
ὑφ'ʹ   ἡµμῶν   αὐτῶν   γινοµμέένη,   καθάάπερ   ἐπὶ  
τοῦ   διὰ   τῆς   πτέέρνης   τρόόπου,   ἄλλοτε   δὴ  
καὶ   διὰ   βρόόχου   τὴν   κατάάτασιν  
ἐποιησάάµμεθα.   Χρὴ   δὲ   ἰσόότονον   εἶναι   τὸν  
βρόόχον,  οἷόός  ἐστιν  ὅ  τε  διπλοῦς  καρχήήσιος  
ὅ   τ'ʹ   ἐκ   δυοῖν   διαντέέων·∙   ἄλλοτε   δὲ  
κεχρονισµμέένου   τοῦ   ἐξαρθρήήµματος  
ἐδεήήθηµμεν   τοῦ   Ἱπποκρατείίου   βάάθρου,  
περὶ   οὗ   ποιήήσει   τὴν   διδασκαλίίαν   αὐτὸς  
ἐπὶ   προήήκοντι   τῷ   συγγράάµμµματι,   νυνὶ   δὲ  
ἀρκέέσει   τῶν   κατολισθηµμάάτων.   Ἑξῆς   οὖν  
αὐτῷ   περὶ   τῆς   διαφορᾶς   αὐτῶν   τῶν  
σωµμάάτων,   ἐν   οἷς   ἧττον   καὶ   µμᾶλλον  
ἐκπίίπτει   τὰ   ἄρθρα   διδάάσκοντι  
συνακολουθήήσοµμεν.    

des   muscles   qui   filaient   dans   leur   direction,   de  
manière   à   le   remettre   dans   sa   cavité.   L’os   fut   donc  
replacé  aisément.  Et  de  fait,   c’est   sur-‐‑le-‐‑champ,  dans  
la  palestre  même,  que  nous  avons  entrepris  le  soin.  Et  
sans  doute  l’extension  du  bras  blessé  à  laquelle  nous  
avons   procédé   fut-‐‑elle   suffisante,   comme   quand,  
pour   la  manœuvre  opérée  avec   le   talon,   d’une  autre  
façon,   donc,   nous   avons   aussi   réalisé   l’extension   au  
moyen  de  la  corde.  Il  faut  que  la  corde  soit  tendue  de  
façon   égale,   comme   la   poulie   double   et   celle   qui   se  
compose   de   deux   mécanismes   submersibles.  
Autrement,  si  la  luxation  avait  duré,   il  eût  été  besoin  
de   l’échelle   hippocratique1068,   dont   lui-‐‑même  
enseignera   les   principes   dans   le   livre   qui   précède,  
mais  maintenant  voilà  qui   suffira  pour  les  luxations.  
Pour  la  suite,  donc,  en  ce  qui  concerne  la  variété  des  
corps   mêmes   où   l’articulation   se   déboîte   plus   ou  
moins,  nous  nous  inscrirons  dans  la  continuité  de  ses  
enseignements.    

  
Selon   Galien,   le   fait   que   les   luxations   scapulaires   soient   plus   nombreuses   à   son  

époque  qu’à  celle  d’Hippocrate  s’explique  donc  par  la  taille  des  villes,  par  le  succès  
des  exercices  de  lutte  à  la  palestre,  qui  favorisent  ce  genre  d’accident,  ainsi  que  par  le  
traitement   des   médecins,   qui,   parce   que   leur   formation   est   inexistante   ou  
insuffisante,  provoquent  eux-‐‑mêmes  les  luxations  de  leurs  patients  par  de  mauvaises  
manipulations.   On   sent,   dans   ce   développement,   le   sarcasme   de  Galien   qui   invite  
deux   fois   son   lecteur   à   s’étonner   de   ce   que   les   accidents   soient   non   pas   aussi  
nombreux,  mais  plus  nombreux  encore.  Au  moins  ces  traumatismes  ont-‐‑ils  le  mérite  
de   permettre   un   enrichissement   des   connaissances   apportées   par   le   traité  
hippocratique   des   Articulations,   auquel   ce   texte   apporte   des   éléments  
complémentaires.  
Après  ce  tableau  négatif  se  détache  le  succès  personnel  de  Galien,  qui,  à  Smyrne,  est  

parvenu   facilement   à   réduire   une   luxation   scapulaire   avec   l’aide   de   plusieurs  
assistants.  La  singularité  de  cette  manipulation   tient  au   fait  qu’il   faut   tirer  l’os  vers  
l’avant   et   vers   le   haut   pour   le   dégager   des  muscles   où   il   est   empêtré,   avant   de   le  
replacer  dans  sa  position  naturelle.  Les  différentes  étapes  de  cette   luxation  et  de  sa  
réduction  sont   très  précisément  décrites,  notamment  à   l’aide  d’indications  spatiales  
et   temporelles   fournies   par   des   adjectifs,   des   prépositions   ou   des   préverbes  :   sans  
surprise,  l’accident  s’est  déroulé  à  la  palestre  quand  un  lutteur  s’est  fait  violemment  
tirer   le  bras  vers   l’avant   (διαπλωθείίσης…  εἰς   τὸ  πρόόσω)  ;   ensuite,   alors  qu’il   était  
allongé   sur   le  dos   (ὕπτιον),   le  blessé   a   été  manipulé   par  Galien,   qui   bénéficiait   de  
l’aide  de  ses  assistants  placé  derrière  et  dessous  le  patient  (ὄπισθεν  µμὲν  καθίίσαντέές  
τινα…   προϋποϐεϐληµμέένου   τινόός)   de   manière   à   disposer   un   vêtement   autour   de  
l’épaule  traumatisée  (περιϐάάλλοντες).  La  traction  vers  le  haut  permet  d’extraire  l’os  
des  mucles   qui   l’emprisonnent   (ἔξω…  ἀπώώσαντες,   εἶτ'ʹ   ἀνέέντες)   et   de   le   remettre  
dans   sa   cavité   (ἐµμϐληθῆναι).   À   la   place   du   manteau,   une   corde   aurait   pu   être  
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utilisée  ;   l’essentiel   était   d’agir   rapidement   sur   le   lieu   même   de   l’accident   en  
s’assurant  que  l’accessoire  restât  bien  tendu,  comme  on  le  ferait  par  exemple  avec  les  
agrès   d’un   navire  ;   dans   ses   conditions,   il   est   donc   possible   de   se   passer   de   la  
technique  hippocratique  de  l’échelle,  qui  suppose  un  dispositif  plus  élaboré.  
  
En   général,   Galien   observe   que   le   disgnostic   de   ce   genre   de   luxation   est   aisé.  

Cependant,   il  arrive  que  des  cas  plus  complexes  se  présentent,  comme  le  montre  le  
commentaire  à  l’ouverture  du  traité  hippocratique  Sur  l’officine  du  médecin.  
Dans   ce   passage,   Hippocrate   recommande   en   effet   d’«  établir   d’emblée   les  
ressemblances  et  les  dissemblances  par  rapport  à  l’état  normal,  grâce  aux  indices  les  plus  gros,  

les  plus  faciles,  appréhendés  par  tous  les  moyens  de  connaissance.  »  (ἢ  ὅµμοια  ἢ  ἀνόόµμοια  ἐξ  
ἀρχῆς   ἀπὸ   τῶν   µμεγίίστων,   ἀπὸ   τῶν   ῥηΐστων,   ἀπὸ   τῶν   πάάντη   πάάντως  
γιγνωσκοµμέένων1069).  Pour  commenter  cette   formule,  Galien  indique  donc  plusieurs  
cas  pathologiques  où  le  diagnostic  est  établi  par  une  comparaison  entre  l’état  malsain  
et  l’état  sain  :  tantôt  le  diagnostic  est  aisé  et  quasi  immédiat  grâce  à  l’observation  de  
signes  patents,   tantôt   il   se   fait  de   façon  plus  délicate  puisqu’il   faut  se   fonder  sur   la  
connaissance  préalable  des  habitudes,  des  mœurs  et  de  la  nature  du  patient.  Galien  
en  vient  ensuite  au  problème  de  la  manipulation  ou  de  la  chirurgie,  pour  lesquelles  le  
même   genre   de   difficulté   se   pose.   En   effet,   un   médecin   doit   pratiquer   une  
intervention  de  ce  genre  après  avoir  analysé  des  signes  qui  lui  paraissent  justifier  son  
action,  mais   il   est   important   de   ne   pas   conclure   trop   vite   à   l’évidence   de   certains  
d’entre   eux.  C’est   ce  que  montre   le  passage   suivant,  dans   lequel  Galien   expose  un  
nouvel  exemple.  Il  s’agit  d’une  anecdote  issue  de  la  palestre,  dans  laquelle  la  victime  
d’une   luxation  à   l’épaule  est  d’abord  mal  soignée  par  un  médecin  qui  analyse   trop  
rapidement   son   cas,   puis   définitivement   guérie   grâce   à   l’intervention   salvatrice   de  
Galien1070  :  
  
Ταῦτα   µμὲν   οὖν   ἐπὶ   τῶν   κατὰ   διάάγνωσιν  

αὐτάάρκως  εἴρηται,  παραδείίγµματα  ἐσόόµμενα  
τῶν   τε   µμεγάάλην   ἐχόόντων   δύύναµμιν   καὶ  
ῥᾴστων   γνωσθῆναι   καὶ   τῶν  
γιγνωσκοµμέένων   ἡµμῖν   πάάντη   γε   καὶ  
πάάντως,   ἐάάν   τε   διὰ   πείίρας   ἴῃ   ἐάάν   τε   διὰ  
λόόγου   σκοπῶµμεν,   οὐ   µμὴν   οὔτε   δύύναµμιν  
ἐχόόντων   τηλικαύύτην   οὔτε   διάάγνωσιν  
ἑτοίίµμην,   ἀλλὰ   µμετὰ   τοῦ   προγιγνώώσκειν,  
πυνθάάνεσθαι   τὰ   τῶν   νοσούύντων   ἔθη   τε  
καὶ   ἤθη   καὶ   φύύσεις.   Ἐφεξῆς   δὲ   ἐπὶ   τῶν  
κατὰ   χειρουργίίαν   ὁ   λόόγος   ἔσται   µμοι  
προχειρισαµμέένῳ  τι  παράάδειγµμα  σαφηνείίας  
ἕνεκεν,   ὃ   κατὰ   τὴν   ἀρχὴν   εὐθέέως  

   En   voilà   donc   assez,   sur   le   domaine   du  
diagnostic,   pour   constituer   des   exemples   de  
grande   valeur   et   faciles   à   retenir,   des   choses   qui  
nous   sont   vraiment   connues   en   tout   point   -‐‑   que  
cette   connaissance   passe   par   l’expérience   ou   par  
un  examen  recourant  à  la  raison  sans  pour  autant  
que   nous   disposions   d’un   pouvoir   de   son  
importance   ni   d’un   diagnostic   prêt   en   main   -‐‑  
parce   que   nous   disposons   d’informations  
préalables   et   que   nous   nous   informons   des  
habitudes,  des  mœurs  et  des  natures  des  malades.  
Mais   désormais   je   vais   m’intéresser   au   domaine  
de   la   manipulation,   et   je   prendrai   d’abord,   pour  
être  clair,  un  exemple  qui  figure  au  début  du  traité  

                                                
1069  Officina  medici  1  (Littré  III  p.  272)  =  In  Hippocratis  librum  de  officina  medici  commentarius  I  1  (K.  XVIII  B  632,  15-‐‑

16).  
1070   In  Hippocratis   librum  de  officina  medici  commentarius  I  1   (K.  XVIII  B  639,  14   -‐‑  643,  14).  Sur  ce   texte,  voir  aussi  

I.A.3.b.  
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γέέγραπται   τοῦ   περὶ   ἄρθρων   βιϐλίίου,  
διδάάσκοντος   αὐτοῦ   περὶ   τῶν   βραχίίονος  
ἐξαρθρηµμάάτων.   Ἐπὶ   τούύτου   γὰρ   τὸ  
µμέέγιστον   καὶ   ῥᾷστόόν   ἐστιν   εἰς   διάάγνωσιν,  
εἰ   στρογγύύλος   καὶ   µμικρὸς   ἐν   τῇ   µμασχάάλῃ  
φαίίνεται·∙  οὐ  γὰρ  ἐνδέέχεται  γενέέσθαι  χωρὶς  
τοῦ   τὴν   κεφαλὴν   τοῦ   βραχίίονος  
ἐκπεσοῦσαν   τῆς   διαρθρώώσεως   εἰς   τὸ   τῆς  
µμασχάάλης   ἐνεχθῆναι   χωρίίον.   Ἡ   δὲ   κατὰ  
τὴν  ἐπωµμίίδα  κοιλόότης  κοινόόν  ἐστι  σηµμεῖον,  
ἐκπτώώσεως  µμὲν  βραχίίονος,  ἀποσπάάσµματος  
δὲ   καὶ   ἀκρωµμίίου,   εἰς   ὅσον   ὕψος   ἀνήήκει,  
κἄπειτα   παραϐαλεῖν   αὐτὸ   τὸ   πεπονθὸς,  
εἴθ'ʹ   ὅταν   φαίίνηται   τὴν   ἑαυτοῦ   φύύσιν   µμὴ  
ἔχον,   ἐκπεπτωκέέναι   λογίίζεσθαι   τὸν  
βραχίίονα.  Τοῦτ'ʹ  οὖν  τὸ  σηµμεῖον  οὐχ  ὥσπερ  
τὸ   κατὰ   τὴν   µμασχάάλην,   δύύναµμιν   εὐθὺς,  
ἑτοίίµμην  τὴν  διάάγνωσιν  ἔχει.  Ἔτι  δὲ  µμᾶλλον  
ἀπολείίπεται   τῇ   δυνάάµμει   τὸ   κατὰ   τὰς  
κινήήσεις·∙   ἀνατείίνειν   γὰρ   οὐ   δύύναται   τὸν  
βραχίίονα   καὶ   θλασθέέντων   καὶ   ταθέέντων  
καὶ   φλεγµμηνάάντων   τῶν   ἐνταῦθα   µμυῶν,  
ὥσπερ   γε   καὶ   ὅταν   ἶνέές   τινες   αὐτῶν  
ἀποσπασθεῖσαι   διὰ   βάάθους.   Ἐγὼ   δὲ   οἶδάά  
ποτε   καὶ   τοιοῦτόόν   τι   συµμϐὰν,  
ἀποσπάάσµματος   ἐν   ἀκρωµμίίῳ  
προϋπάάρχοντος,   εἶτα   ὕστερον  
ἐξαρθρήήσαντος  τοῦ  κατὰ  τὴν  ἑτέέραν  χεῖρα  
βραχίίονος,  ἐν  παλαίίστρᾳ  δὲ  τοῦτο  ἐγέένετο.  
Θεασάάµμενος   δ'ʹ   ἰατρὸς,   ὁµμοίίως   ἀµμφοτέέρας  
τῶν   χειρῶν   τὰς   ἐπωµμίίδας   ἀπεφήήνατο  
προπετῶς·∙   πληγὴν   µμέέν   τινα   γεγονέέναι  
κατὰ   τὸ   χωρίίον   ἔφη   καὶ   τὸν   ἄνθρωπον  
εἰκόότως   ὀδυνᾶσθαι,   τὸ   δὲ   ἄρθρον   ἀπαθὲς  
εἶναι.  Συνεϐούύλευσεν  οὖν  εἰς  τὸ  βαλανεῖον  
ἀπελθόόντα   τὴν   ταχίίστην   ἐλαίίῳ   πολλῷ  
χρώώµμενον  ἐνδιατρῖψαι  τῷ  κατὰ  τὸν  πύύελον  
ὕδατι   καὶ   ἐπειδὴ   ἐξέέλθῃς,   σκεπάάσας   τὸ  
πεπληγὸς   µμόόριον   ἐρίίοις   διαϐρόόχοις   ἐξ  
ἐλαίίου   µμετὰ   βραχέέος   κηροῦ   κατάάκλινέέ   τε  
καὶ  ἡσυχίίαν  ἄγε.  Γενοµμέένων  τούύτων  ὁ  µμὲν  
ἄνθρωπος   ὠδύύνηται   δι'ʹ   ὅλης   νυκτόός.  
Ἕωθεν   ἐκάάλεσεν   ἐκεῖνόόν   τε   τὸν   ἰατρὸν  
αὐτὸν   καίί   τινας   ἄλλους   δὴ   τῶν   ἀλόόγῳ  
τριϐῇ  τὴν  τέέχνην  µμεταχειριζόόντων.  Ὁ  κατὰ  
τὴν   προτεραίίαν   σφαλεὶς   ὑπὸ   προπετείίας  
ἀπερισκέέπτως   ἀποῃνάάµμενος,   ὡς   κατὰ  
φύύσιν   ἔχειν   τὸ   ἄρθρον   ἀφικνούύµμενος   οὖν  
ἐπὶ   τὸν   κάάµμνοντα   καὶ   θεασάάµμενος   αὐτοῦ  
δύύο  φαυλοτέέρους  ἰατροὺς  ἠγανάάκτησε  µμὲν  
ὡς  ἀτιζόόµμενος,  οὐκ  ἐµμφήήνας  δὲ  αὐτὸ  τοῦτο  

Sur   les   articulations,   qui   à   cet   endroit   donne   lui-‐‑
même  un  enseignement  sur  les   luxations  du  bras.  
En  effet,  pour  cette  blessure,  l’exemple  le  meilleur  
et  le  plus  facile  à  diagnostiquer  correspond  au  cas  
où  l’os  apparaît  arrondi  et  petit  dans  l’aisselle.  En  
effet,   Il   n’est   pas   possible   que   cette   luxation   se  
produise  sans  que  la  tête  du  bras,  tombée  hors  de  
l’articulation,   ne   se   déporte   vers   la   zone   de  
l’aisselle.  Mais  la  cavité  sur  le  haut  de  l’épaule  est  
un   signe   commun   à   la   luxation   du   bras   et   à   la  
distension   de   l’acromion,   pour   savoir   à   quelle  
hauteur  l’os  est  remonté,  et  ensuite  pour  comparer  
le   mal   même   à   l’état   normal,   puis,   lorsqu’il  
apparaît  manifestement  comme  non  naturel,  pour  
en   déduire   que   le   bras   est   luxé.   Ce   signe   donc,  
contrairement  à  celui  de  l’aisselle,  ne  donne  pas  la  
possibilité   de   faire   aussitôt   un   diagnostic.   La  
possibilité  de   bouger   est   encore  plus   affaiblie  :   le  
patient   ne   peut   pas   étendre   le   bras,   puisque   les  
muscles   de   la   zone   luxée   sont   froissés,   tendus   et  
enflammés,  comme  lorsque  certains  de  leurs  nerfs  
ont  été  distendus  en  profondeur.  Pour  ma  part,   je  
sais   encore   qu’un   jour   s’est   présenté   le   cas  
suivant  :   une   distension   acromiale   avait   déjà   eu  
lieu  d’un  côté,  après  quoi,  de   l’autre  côté,   le  bras  
se   luxa  ;   cet   épisode   s’était   déroulé   à   la   palestre.  
Or   un   médecin   qui   avait   examiné   le   patient,   dit  
avec  précipitation  que  les  têtes  d’épaules  des  deux  
bras  étaient   semblables  ;  selon  lui,  un  coup  s’était  
produit   dans   la   zone   concernée   et   l’homme  
souffrait  vraisemblablement,  mais  son  articulation  
était   intacte.   Il   conseilla   donc   à   son   patient   de  
partir   pour   le  bain   le  plus   vite  possible,   d’utiliser  
beaucoup  d’huile,   de  passer  du   temps  dans   l’eau  
de  la  baignoire,  et  voici  les  recommandations  qu’il  
fit  ensuite  :  "ʺUne  fois  sorti,  couvre  la  partie  blessée  
avec  de   la   laine  mouillée  d’huile,  mêlée  à  un  peu  
de   cire,   allonge-‐‑toi   et   reste   tranquille."ʺ   Ces  
consignes  mises  en  pratique,   l’homme  est  accablé  
de   douleur   durant   toute   la   nuit.   Dès   l’aurore,   il  
appela  ce  médecin  en  personne  ainsi  que  quelques  
autres   parmi   ceux   qui   entreprennent   d’exercer  
leur  art   sans  utiliser  la   raison.  Celui  qui,   la  veille,  
s’était  trompé  du  fait  de  sa  précipitation  en  disant  
inconsidérément   que   l’articulation   était   dans   son  
état   normal,   une   fois   arrivé,   donc,   auprès   du  
malade   et   après   l’avoir   examiné,   s’emporta  
aussitôt   contre   deux   médecins   particulièrement  
vils  sous  prétexte  qu’il  se  voyait  traité  sans  égard,  
et   sans   avoir  même   expliqué   son   avis   à   l’homme  
qui   l’avait   fait   venir,   plus  précipitamment   encore  
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τῷ   κελεύύσαντι,   προπετέέστερον   ἔτι   διὰ   τὸ  
καὶ   θυµμοῦσθαι   κατὰ   φύύσιν   ἔχειν  
ἀπεφήήνατο   τὴν   διάάρθρωσιν,   ὁµμοίίας  
εὑρίίσκων  ἀµμφοτέέρας  τὰς  ἐπωµμίίδας,  ὡς  ἂν  
καὶ   φλεγµμονήή   τις   ἦν   προπεφυκυῖα   τοῦ  
πληγέέντος   ὤµμου.   Καταντλησάάµμενον   οὖν  
ὕδατι   πολλῷ   θερµμῷ   τὸν   κάάµμνοντα,  
παραχεοµμέένου   συνεχῶς   ἐλαίίου   δαψιλῶς  
ἐκέέλευσεν   ἐρίίοις   αὖθις   ἐνειλιχθέέντα  
παραπλησίίως   ἡσυχάάζειν.   Ὡς   δὲ   τούύτων  
γενοµμέένων   οὐδὲν   ὤνητο,   τῇ   τρίίτῃ   τῶν  
ἡµμερῶν   ἐκλήήθην   κἀγὼ   καὶ   θεασάάµμενος  
τὸν   ἀνώώδυνον   ὦµμον   κοιλοτέέραν   ἔχοντος  
τὴν   ἐπωµμίίδα   τοῦ   πεπονθόότος,   ὡς   ἂν  
ηὐξηµμέένης   τῆς   φλεγµμονῆς   ἐσκόόπουν  
ἐπιµμελῶς   τὸν   δοκοῦντα   κατὰ   φύύσιν   ἔχειν  
ὦµμον.   Ἐφαίίνετο   γάάρ   µμοι   τὸ   κατ'ʹ   αὐτὸν  
ἀκρώώµμιον  ἄνω  κεχωρηκέέναι.  Κινηθεὶς   οὖν  
ἐκ   τούύτου   τε   καὶ   τοῦ   µμηδὲν   ἐκ   τῆς  
προσηκούύσης   θεραπείίας   ὠφελῆσθαι   τὸν  
ἄνθρωπον   εἰς   τὴν   τοῦ   φλεγµμαίίνοντος  
ὤµμου   µμασχάάλην   ἐνθεὶς   τοὺς   δακτύύλους,  
εὗρον   ἐν   αὐτῇ   σχεδὸν   τὴν   κεφαλὴν   τοῦ  
βραχίίονος.   Ἀλλ'ʹ   ὅµμως   ἀσφαλεστέέρας  
ἕνεκα   διαγνώώσεως   ἐπεσκεψάάµμην   καὶ   τὴν  
τοῦ   ἑτέέρου  ὤµμου   µμασχάάλην,   ὡς   δὲ   οὐδεὶς  
ὄγκος   ἦν   ἐν   αὐτῇ   τοιοῦτος,   ἐξηρθρηκέέναι  
µμὲν   τὸν   βραχίίονα   ἔφην,   τοὺς   ἰατροὺς   δὲ  
ἀγνοῆσαι,   διὰ   τὸ   µμὴ   γνῶναι   κατὰ   τὴν  
ἑτέέραν   χεῖρα   τὸ   ἀκρώώµμιον  
ἀποσπασάάµμενον,   ἔπειτα   παραϐάάλλειν   ὡς  
κατὰ   φύύσιν   ἔχοντα   τὸν   ὦµμον  
πεπληγµμέένον.  Μαθεῖν  δὲ  ἡµμῖν  ἐστιν,  ἔφην,  
πυνθανοµμέένοις   τοῦ  πάάσχοντος,   εἰ   ἐπλήήγη  
ποτὲ  τὸ  ἀκρώώµμιον  τῆς  ἑτέέρας  χειρόός.  Ὁ  δὲ  
ἐν  ἀρχῇ  µμὲν  οὐκ  εἶχε  λέέγειν,  ἀναµμνησθεὶς  
δὲ  ὕστερον  ὡµμολόόγησεν  ἐξ  ὀχήήµματόός  ποτε  
αὐτὸν  ἐκπεσόόντα  πεπλῆχθαίί  τε  καὶ  ῥᾳδίίως  
ἄπονον   γεγονέέναι   τρισὶν   ἢ   τέέτρασιν  
ἡµμέέραις,   ἔριον   µμετ'ʹ   ἐλαίίου   κατὰ   τῆς  
πληγῆς  ἐπιθέέντα.    

que   la   veille,   parce   que   précisément   il   était   en  
colère,   il   déclara   que   l’articulation   était   dans   son  
état  normal,  puisqu’il  disait  trouver  les  deux  têtes  
d’épaule   semblables,   comme   si  une   inflammation  
de   l’épaule   blessée   avait   elle   aussi   vu   le   jour  
auparavant.  Donc,  à  son  patient,  qui  s’était  arrosé  
avec  beaucoup  d’eau  chaude,  alors  que  de   l’huile  
lui   était   versée   dessus   de   façon   continuelle   et  
abondante,   il   ordonna   de   s’enrouler   à   nouveau  
dans  sa  laine  comme  il  l’avait  déjà  fait  et  de  rester  
tranquille.   Mais   comme,   ces   consignes   mises   en  
pratique,   il  ne  s’en   trouva  pas  mieux,   le  troisième  
jour,  je  fus  appelé  à  mon  tour  et,  après  un  examen  
de   l’épaule   non   douloureuse,   le   patient   ayant   la  
tête   de   l’épaule   passablement   creuse   comme   si  
l’inflammation   avait   augmenté,   j’examinai  
attentivement   l’épaule   qui   passait   pour   être  
normale.   En   effet,   il   me   semblait   que   l’acromion  
de   ce   côté   s’était   déplacé   vers   le   haut.   Donc,  mu  
par  cette  idée  et  comprenant  que  l’homme  n’avait  
pas   du   tout   été   aidé   par   le   soin   qui   convînt,   je  
plaçai   mes   doigts   dans   l’aisselle   de   l’épaule  
inflammée   pour   y   trouver   quasiment   la   tête   du  
bras.   Cependant,   pour   un   diagnostic   plus   sûr,  
j’examinai   aussi   l’aisselle   de   l’autre   épaule  ;   or,  
comme  aucune  masse  analogue  ne  s’y   trouvait,   je  
dis  au  patient  que,  d’une  part,   son  bras  était   luxé  
et   que,   d’autre  part,   ses  médecins  ne   s’en   étaient  
pas   aperçus   parce   qu’ils   n’avaient   pas   vu   que  
l’acromion   de   l’autre   bras   était   distendu   et  
qu’ensuite   ils   avaient   comparé   l’épaule   blessée   à  
ce   côté-‐‑là   comme   s’il   était   normal.   "ʺOr,   dis-‐‑je,   il  
nous   est   possible   d’apprendre,   en   menant   une  
enquête   auprès   du   patient,   si   ce   dernier   a   été  
frappé   un   jour   au   niveau   de   l’acromion   de   son  
autre  bras."ʺ  Au  début,  il  ne  sut  que  répondre,  mais  
ensuite,  une  fois  que  la  mémoire  lui  fut  revenue,  il  
reconnut   qu’il   s’était   cogné   un   jour   en   tombant  
d’un   char   et   qu’il   était   resté   au   calme   sans  
travailler   trois   ou   quatre   jours,   avec   de   la   laine  
mouillée  d’huile  le  long  de  sa  blessure.    

  
Cette  anecdote,  qui  montre   la  prudence  avec   laquelle  il   faut   interpréter   les  signes,  

consacre   la   supériorité   de   Galien   sur   ses   confrères   en   matière   non   seulement   de  
diagnostic,  mais  aussi  de  manipulation.  Le  mot  χειρουργίία  désigne  ici  le  travail  des  
mains,   qui   consiste   à   manipuler   le   patient   pour   à   la   fois   identifier   et   guérir   sa  
pathologie.    
Dans   ce   passage,   Galien   fait   d’ailleurs   plusieurs   fois   le   même   jeu   de   mot   sur   la  

famille   lexicale   de   χείίρ  :   littéralement,   il   dit   en   effet   vouloir   «  d’abord  prendre  "ʺen  
main"ʺ   un   exemple  »   (προχειρισαµμέένῳ   τι   παράάδειγµμα)   de   la   même   façon   qu’il  
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procède   sur   son   patient   à   une  manipulation  médicale   (χειρουργίία).  On   comprend  
que   Galien   veut   réserver   à   ses   lecteurs,   comme   à   ses   malades,   un   traitement   de  
qualité.  Ensuite,  il  évoque  les  médecins  empiristes  qui  «  entreprennent  d’exercer  leur  
art   sans  utiliser   la   logique  »   (τῶν  ἀλόόγῳ  τριϐῇ  τὴν  τέέχνην  µμεταχειριζόόντων)  :   ici,  
outre  le  jeu  de  mot  sur  µμεταχειριζόόντων,  qui  suggère  une  prise  en  main,  l’emploi  du  
mot   τριϐῇ   laisse   entendre  que   les   individus   concernés  n’ont  guère  plus  de  valeurs  
que  de  simples  masseurs  spécialisés  dans  la  friction  (τρῖψις).  
Le  patient  de  l’anecdote  présente  donc  une  pathologie  à  chacune  des  deux  épaules  :  

il   souffre,   du   côté   qu’on   appellera   X,   d’une   distension   non   diagnostiquée   de  
l’acromion  et,  de   l’autre   côté  qu’on  appellera  Y,  d’une   luxation   récente  de   l’épaule.  
Or,  en  raison  d’une  analyse  hâtive  et  superficielle,  le  rival  de  Galien  ne  diagnostique  
aucune   de   ces   deux   pathologies.   Il   commet   en   effet   deux   erreurs  :   la   première  
consiste  à  penser  que,  convoqué  pour  soigner  une  blessure  au  bras  Y,  seul  ce  côté  est  
blessé,   et   que   le   côté   X,   censé   être   normal,   peut   donc   servir   de   référence   pour  
identifier  la  pathologie  du  côté  Y  ;  la  seconde  erreur  découle  du  principe  erroné  selon  
lequel  une  épaule  est  luxée  si  et  seulement  si  elle  présente  un  creux  sur  son  sommet,  
ce  qui   est   oublier  qu’une   telle   luxation  provoque  aussi  une  bosse  dans   le   creux  de  
l’aisselle.  
En   comparant   les   deux   sommets   d’épaule,   qu’il   trouve   identiquement   creusés,   le  

médecin  en  déduit  à  tort  que  l’épaule  Y  est  comme  l’épaule  X,  c’est-‐‑à-‐‑dire  saine,  alors  
même   qu’elle   a   été   fortement   commotionnée.   Cette   erreur   aurait   pu   être   évitée   si,  
comme  le  fera  Galien  trois  jours  plus  tard,  le  médecin  avait  pris  la  peine  de  vérifier  le  
creux  de  l’aisselle  Y  :  il  y  aurait  alors  senti  une  bosse,  prouvant  sa  luxation  ;  puis  il  en  
aurait  déduit  que  le  sommet  de  l’épaule  X,  identique  au  côté  Y,  était  sans  doute  aussi  
luxé,  ce  qui  ne  nécessitait  d’être  vérifié  par  un  interrogatoire  du  patient.  
En  montrant  la  prudence  avec  laquelle  il  faut  interpréter  les  signes  dès  lors  que  ces  

derniers   sont   communs   à   plusieurs   pathologies,   Galien   montre   la   nécessité   de  
procéder   à   des   examens   approfondis,   qui   supposent   notamment   d’interroger   le  
patient   sur   son   passé  ;  mais,   de   ce   fait,   il  montre   aussi   à   quel   point   il   importe   de  
choisir   correctement   son  médecin.  En   effet,   son   récit   fustige  un  médecin   empiriste,  
incompétent   et   colérique,   dont   le   portrait   est   savoureux,   ainsi   que   deux   autres  
compères,   qui,   dans   l’ombre   du   premier,   révèlent   tout   autant   leur   incompétence.  
Face   à   eux,  Galien   apparaît   armé  de   sa   rigueur   logique   et   fait   preuve  de  méthode  
dans  l’usage  de  ses  observations  empiriques  :  c’est  ainsi  qu’il  triomphe  à  la  fois  d’une  
double  pathologie  et  de  ses  rivaux.  

Les  luxations  scapulaires  de  Galien.  
  
Galien  a  une  expérience  personnelle  des   luxations  de   l’épaule  :  de  fait,   il  en  a   lui-‐‑

même  été  le  témoin  oculaire,   le  thérapeute,  mais  aussi  la  victime,  comme  le  montre  
son  commentaire  à  la  section  13  du  traité  hippocratique  des  Articulations.    
Alors   que,   dans   ce   texte,   Hippocrate   fait   un   développement   sur   cette   pathologie  

traumatique,   Galien   décrit   l’acromion,   puis   précise   que   dans   ce   cas   l’opération   de  
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réduction  est  plus  facile  à  réaliser  sur  les   jeunes  gens  que  sur  les  adultes.  Il  raconte  
alors  deux  expériences  personnelles  de  sa  vie  d’adulte,  dans  lesquelles  il  a  lui-‐‑même  
été  le  sujet  de  luxations  à  l’épaule1071  :  
  
Σύύνζευξιν   ἐνδείίκνυται   τὸ   ἀκρώώµμιον  

εἶναι,   λέέγει   δὲ   καὶ   ὀστοῦν   ὑπάάρχειν   αὐτὸ  
καὶ  συνδεῖν  ἄµμφω  τὰ  εἰρηµμέένα.  Δῆλον  οὖν  
ὅτι   χονδρῶδες   ὀστοῦν   ἐστι   τὸ   ἀκρώώµμιον  
ἐπικείίµμενον   τῇ   συνζεύύξει   τῆς   κλειδὸς   καὶ  
τῆς   ὠµμοπλάάτης,   ὑµμέένας   ἐκπεφυκόότας  
ἔχον,   οἷς  συνδεῖται   τὰ  πέέρατα  τῶν  ὀστῶν.  
Ἀποσπασθέέντι   δὲ   αὐτῷ   καὶ   κλεὶς   εἴωθε  
συνέέπεσθαι   καὶ   διὰ   τοῦτο   ἐπανόόρθωσις  
γίίγνεται   καταναγκαζοµμέένης   εἰς   τὸ   κάάτω  
τῆς   κλειδὸς,   ὡς   ἀποτελεῖσθαίί   τινας  
κυκλοτερεῖς   καµμπὰς   αὐτῆς.   Ἐνταῦθα   δὴ  
καὶ   τοῖς   νεωτέέροις   ἡ   κατανάάγκασις   αὕτη  
µμᾶλλον   ἐπιτυγχάάνει·∙   ὅσῳ   γὰρ   ἡ   ἡλικίία  
προέέρχεται,   ξηρόότερα   τὰ   σώώµματα   ἡµμῶν  
ἀποτελεῖται.   Καθάάπερ   οὖν   τὰ   ξηρὰ   ξύύλα  
πρὸς   καµμπάάς   ἐστιν   οὐκ   ἐπιτήήδεια,   τὰ   δὲ  
ὑγρὰ   καὶ   χλωρὰ   ῥᾳδίίως   πάάσχει   τοῦτο,  
κατὰ   τὸν   αὐτὸν   τρόόπον   καὶ   τῶν   ἔτι  
αὐξανοµμέένων   ὀστᾶ   δύύναται   κάάµμπτεσθαι  
καταναγκαζόόµμενα,  καὶ  πολὺ  µμᾶλλον,  ὅταν  
ᾖ   χαῦνα   καὶ   σηραγγώώδη,   καθάάπερ   κλείίς  
ἐστι.   Καὶ   ἔγωγ'ʹ   ἐπειράάθην   αὐτὸς   ἐπ'ʹ  
ἐµμαυτοῦ   καµμπτοµμέένης   αἰσθανόόµμενος   τῆς  
κλειδὸς,   ἔσφυζε   γὰρ   διὰ   βάάθους   ὁπόότε  
σφοδρῶς   κατασπασθῇ   τῷ   βιαίίῳ   τῆς  
ἐπιδέέσεως,   ὑπέέµμεινα   δὲ   τοῦτο   µμέέχρι   µμ'ʹ  
ἡµμέέρας,  ἐν  αἷς   οὕτω  προσήήχθη  τῇ  κεφαλῇ  
τοῦ  βραχίίονος  ἡ  κλεὶς,  ὥστε   τοὺς  µμὲν  νῦν  
ὁρῶντας   ἀπιστεῖν   εἰ   ἀπεσπάάσθη   ποτὲ,  
τοὺς  δὲ  ἰδόόντας  ὁπόόταν  ἀπεσπάάσθη,  τριῶν  
δακτύύλων   διάάστηµμα   τὸ  µμεταξὺ   γενόόµμενον  
ὑπερθαυµμάάζειν  τὸ  πρᾶγµμα.  Συνέέϐη  µμέέντοι  
τὸν   βραχίίονα   τελείίως   ἀτροφῆσαι   κατ'ʹ  
ἐκεῖνον   τὸν   χρόόνον,   ὡς   ἰσχνὸν   παντελῶς  
γενέέσθαι,   συνατροφῆσαι   δ'ʹ   αὐτῷ   καὶ   τὸν  
πῆχυν.   Ἀλλὰ   ταῦτα   µμὲν  
ἐπανορθωσάάµμενος   ἑνὶ   βοηθήήµματι   τῷ   τῆς  
ἐπιδέέσεως   ἀνετράάφη   σύύµμπαν   τὸ   κῶλον,  
οὐκ  ἐν  πολλῷ  χρόόνῳ  µμετὰ  τὸ  λυθῆναι  τοὺς  

   Hippocrate   montre   que   l’acromion   est   une  
jointure,  et,   selon  lui,  c’est  un  os,  qui  relie  les  deux  
os  dont  il  vient  de  parler.  Ainsi,  il  est  donc  clair  que  
l’acromion  est  un  os  cartilagineux  situé  à  la  jonction  
de  la  clavicule  et  de  l’omoplate,  doté  de  membranes  
qui  naissent  de  lui,  par  lesquelles  les  extrémités  des  
os   sont  attachées  ensemble.  Habituellement,  quand  
on   lui   tire  dessus,   la   clavicule   le   suit  et,  pour   cette  
raison,  un  redressement  se  produit  quand  on  réduit  
la  clavicule  vers  le  bas  pour  lui  faire  accomplir  des  
mouvements   courbes   en   arc   de   cercle.   Or,   en  
particulier,  ce  sont  les  jeunes  gens  qui  s’exposent  le  
plus   souvent   à   cette   réduction.   En   effet,   à   mesure  
que   l’âge   avance,   nos   corps   deviennent   plus   secs.  
Donc,   de  même  que   les   bois   secs   ne   sont  pas   faits  
pour   être   courbés   tandis   que   les   bois   humides   et  
verts  endurent  facilement  ce  traitement,  de  la  même  
façon   aussi,   les   os   qui   grandissent   encore  peuvent  
être  courbés  dans  une  réduction,  et  bien  davantage  
quand  ils  sont  poreux  et  creux  comme  la  clavicule.    
Et  pour  ma  part,   j’en  ai   fait   l’expérience  sur  moi-‐‑

même  par   les   sensations   que   j’éprouvai   quand  ma  
clavicule  était  luxée,  car  elle  palpitait  en  profondeur  
après   qu’elle   eut   été   violemment   tirée   vers   le   bas  
par   la   force   du  bandage,   et   j’endurai   cela  pendant  
40   jours,  durant  lesquels  ma  clavicule  fut  tellement  
poussée   vers   la   tête   du   bras   que   ceux   qui   me  
voyaient  alors   refusaient  de   croire   qu’elle  avait  été  
délogée  auparavant,  tandis  que  ceux  qui  m’avaient  
vu   lorsqu’elle   avait   été   délogée   étaient  
excessivement  frappés  de  la  chose,  car  il  y  avait  eu  
un  intervalle  dont  l’écart  mesurait  trois  doigts.  Il  se  
produisit,   cependant,   que   mon   bras   dépérit  
complètement   pendant   ce   temps   au   point   de  
devenir   tout   desséché   et   au  point   que   l’avant-‐‑bras  
lui  aussi  dépérit  avec  lui.  Mais,  grâce  à  la  correction  
apportée   par   la   seule   aide   du   bandage,   tout   le  
membre   se   régénéra   peu   de   temps   après   que   les  
bandeletttes   eurent   été   déliées.   Or,   sur   un   jeune  
homme   et   davantage   encore   sur   des   enfants,   le  
bandage   est   une   pratique   plus   adaptée   à   la  

                                                
1071  In  Hippocratis  librum  de  fracturis  commentarius  I  61  (K.  XVIII  A  400,  3  -‐‑  404,  10)  ;  sur  ce  texte,  voir  Moraux  1985  

p.   95-‐‑96  ;   voir   aussi   Grmek   et   Gourevitch   1998   p.   300-‐‑301,   avec   une   référence   à   ce   texte   de   Galien   et   des  
illsutrations   relatives   au   soin   de   ces   blessures   (bras   en   écharpe   sur   une   stèle   gallor-‐‑romaine   du   musée  
archéologique  de  Metz,  manipulation  de  l’épaule  sur  un  bas-‐‑relief  de  Cyrène,  intervention  au  niveau  de  l’épaule  
sur  une  plaque  votive  d’Oropos  du  musée  archéologique  nationale  d’Athènes).  
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ἐπιδέέσµμους.   Ἐπὶ   δὲ   µμειρακίίου   καὶ   µμᾶλλον  
ἐπὶ   παιδίίων   ἑτοιµμόότερον   ἡ   ἐπίίδεσις  
καταναγκάάζοι   τὸ   ὀστοῦν·∙   ἐµμοὶ   µμὲν   γὰρ  
ἔτος   ἄγοντι   ε'ʹ   καὶ   λ'ʹ   οὕτω   παθεῖν   ἐν  
παλαίίστρᾳ   συνέέϐη,   οὐ   µμὴν   ἄλλον   γέέ   τινα  
τῶν   ἤδη   τελείίων   ἐδυνήήθην   ὁµμοίίως  
ἰάάσασθαι   διὰ   τὸ   µμὴ   φέέρειν   αὐτοὺς   τὸ  
βίίαιον  τῆς  ἐπιδέέσεως.  Ἐγὼ  δ'ʹ  οὖν  καὶ  αὐτὸς  
ἠσθανόόµμην   ψυχροῦ   τοῦ   χωρίίου   πάάντως,  
ὡς   ἀναγκάάζεσθαι   δι'ʹ   ὅλης   ἡµμέέρας   καὶ  
νυκτὸς   ἔλαιον   καταντλεῖν   θερµμὸν,  
ὑποϐεϐληµμέένου   δέέρµματος   ὅλῳ   τῷ  σώώµματι,  
γυµμνὸς   γὰρ   ἐπ'ʹ   αὐτοῦ   κατεκείίµμην,   ὡς   ἂν  
καὶ   τῶν   ὑπὸ   κύύνα   καυµμάάτων   ὄντων.  
Ὑποκειµμέένης  οὖν  κατὰ  τὸ  πρὸς  τῶν  ποδῶν  
µμέέρος   λεκάάνης   κενῆς   ἐσχηµμάάτισται   κατὰ  
τοῦτο   πρὸς   ἔκρουν   ἐπιτηδείίως   τὸ   δέέρµμα,  
πάάλιν   τε   τὸ   ἀθροισθὲν   ἐν   τῇ   λεκάάνῃ  
µμεταϐαλόόντες   εἰς   λέέϐητα   κατὰ   πυρὸς  
ἐπικείίµμενον   ἐθέέρµμαινον,   ἐντεῦθεν  
λαϐόόντες  ἀπήήντλουν  τῷ  πεπονθόότι  χωρίίῳ  
παντίί.  Καὶ  εἰ  βραχύύ  ποτε  διέέλιπον,  εὐθέέως  
ἠσθανόόµμην   τάάσεως   τῶν   κατὰ   τὸν  
τράάχηλον   µμυῶν,   ὡς   εἶναι   δῆλον   ὅτι  
σπασµμὸς   ἀκολουθήήσει   ῥαθυµμησάάντων  
περὶ   τὴν  κατάάντλησιν.   Ἐµμοὶ  µμὲν   καὶ  ἄλλο  
τι   συνέέϐη   κατὰ   τὰς   κακοπαθείίας   τῶν  
µμυῶν  αἴτιον  οὐ  σµμικρὸν,  ὃ  καὶ  αὐτὸ  καλῶς  
ἔχει   δηλῶσαι,   χάάριν   τοῦ   νοµμίίσαι   τινὰ   διὰ  
µμόόνην   τὴν   κατανάάγκασιν   τῆς   κλειδὸς  
εὐπαθεῖς   γενέέσθαι   τοὺς   µμύύας.  
Ἀποσπασθέέντος   γὰρ   τοῦ   ἀκρωµμίίου   κατὰ  
παλαίίστραν   ὁ   παιδοτρίίϐης   ἰδὼν   ταπεινὴν  
τὴν   ἐπωµμίίδα   καὶ   εἰς   µμασχάάλην  
ὠλισθηκέέναι   τὸν   βραχίίονα   κατέέτεινέέ   τε  
καὶ   µμοχλεύύειν   ἐπεχείίρει   καὶ   τεχνικῶς  
ἐνήήργει   ταῦτα.   Μὴ   προχωροῦντος   δὲ   τοῦ  
ἔργου   καὶ   µμάάτην   τοῦ   χρόόνου   τριϐοµμέένου  
νοµμίίσας   αὐτὸν   ἐν   τῇ   µμοχλείίᾳ   τι  
σφάάλλεσθαι,  τοὺς  µμὲν  ἄλλους  µμετ'ʹ  ἐκείίνου  
τείίνειν   τε   τὸν   βραχίίονα   καὶ   ἀντιτείίνειν  
ἄνω   τὸν  ὦµμον  ἐκέέλευον,  αὐτὸς  ὑποϐαλὼν  
τῆς   ἀπαθοῦς   χειρὸς   τοὺς   δακτύύλους   ὡς  
ἐσωτάάτω   τοῦ   δοκοῦντος   ὠλισθηκέέναι   τὸν  
βραχίίονα,   ἵνα   µμεταξὺ   τῶν   πλευρῶν   καὶ  
τῆς   κεφαλῆς   αὐτοὺς   παρενθεὶς  

réduction   forcée   de   l’os1072.   En   effet,   moi,   c’est   à  
l’âge  de  35  ans  qu’il  m’est  arrivé  de  souffrir  ce  sort  
dans  une  palestre  ;  mais,  en  vérité,  je  n’avais  pas  pu  
guérir   semblablement   un   autre   individu   qui  
comptait  déjà  parmi  les  adultes,  à  cause  du  fait  que  
les   gens   de   cet   âge   ne   supportent   pas   la   force   du  
bandage.   Or   je   sentais   moi   aussi   que   la   zone   était  
toute   froide   au   point   que   j’étais   contraint   toute   la  
journée  et  toute  la  nuit  d’y  verser  de  l’huile  chaude  
alors   qu’une   peau   avait   été   placée   sous   tout   mon  
corps  ;   en   effet,   j’y   étais   étendu   nu   exactement  
comme   si   j’éprouvais   la   fournaise   de   la   canicule.  
Alors  donc  qu’un  bassin  vide  se  trouvait  au  niveau  
de   mes   pieds,   la   peau   était   disposée  
convenablement  pour  garantir  un  écoulement  à  cet  
endroit,  et  des  gens,  qui  faisaient  repasser  le  liquide  
recueilli  dans  le  bassin  dans  un  chaudron  mis  sur  le  
feu,   le   réchauffaient   et,   après   l’en   avoir   ôté,   le  
versaient  sur  toute  la  zone  souffrante.  Et  si  alors  on  
laissait   passer   un   bref   intervalle   de   temps,   je  
percevais   aussitôt   une   tension   musculaire   dans   le  
cou,   de   sorte   qu’il   était   clair   qu’un   spasme   allait  
s’ensuivre   si   jamais   on   montrait   du   relâchement  
dans  le  bassinage.    
Il   m’arriva   aussi,   en   matière   de   souffrance  

musculaire,   de   subir   l’effet   d’une   autre   cause   non  
négligeable,  qu’il  est  bon  également  de  révéler  pour  
elle-‐‑même,  parce  qu’on  pourrait  penser  que  c’est  à  
cause   de   la   seule   réduction  de   la   clavicule   que   les  
muscles   sont   mis   à   mal.   En   effet,   alors   que   mon  
acromion   s’était   démis   à   la   palestre,   le   pédotribe  
voyant  que  la  haut  de  mon  épaule  était  descendu  et  
avait   glissé   vers   l’aisselle,   tirait   sur   mon   bras   et  
entreprenait   de   réduire   la   luxation   et   il  
accomplissait   cette   manœuvre   avec   art.   Mais,  
comme   l’acte   ne   se   traduisait   par   aucune  
amélioration   et   que   le   temps   passait   en   vain,  
pensant   qu’il   avait   accompli   une   erreur   dans   la  
réduction,   j’ordonnais  aux  autres  de  tirer  mon  bras  
avec  lui  et  de  tirer  l’épaule  dans  le  sens  opposé  vers  
le   haut,   pendant   que   moi-‐‑même   je   plaçais   en-‐‑
dessous  les  doigts  de  ma  main  valide,  de  façon  à  ce  
que  le  bras  glissât  le  plus  possible  à  l’intérieur,  afin  
que,   par   cette   interposition   des   doigts   entre   les  
flancs   et   la   tête   de   l’os,   cette   manœuvre   même  
réduisît  un  peu   la  luxation  ;  mais,  ne   trouvant  rien  

                                                                                                                                           
1072  Kühn,  p.  401,  l.  14-‐‑15,  édite  καταναγκάάζοι  à  l’optatif  au  lieu  de  l’indicatif,  qu’il  faut  convient  de  restituer  :  

ἑτοιµμόότερον  ἡ  ἐπίίδεσις  καταναγκάάζει  τὸ  ὀστοῦν  (littéralement  «  de  façon  plus  adaptée,  le  bandage  force  pour  
remettre  l’os  à  sa  place  »).  

1073   Ici,   il   y   a   manifestement   un   problème   de   texte   car   ἰδώών   semble   construit   directement   avec   l’optatif  
accompagné  de  ἄν  et  de  la  négation  µμήή.  
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ἀναµμοχλεύύσειεν  αὐτὸ  µμικρὸν  τοῦτο,  µμηδὲν  
εὑρὼν   ἐν   τῇ   µμασχάάλῃ   παρὰ   φύύσιν  
ἐκέέλευον   ἐπισχεῖν   τὴν   τάάσιν   τοὺς  ἅµμα   τῷ  
παιδοτρίίϐῃ  τείίνοντάάς  τε  καὶ  ἀντιτείίνοντας,  
οὐ   γὰρ   ἐκπεπτωκέέναι   τὸ  ἄρθρον.  Οἱ   δ'ʹ   ὡς  
µμετὰ   τὴν   ὀδύύνην   µμαλθακιζοµμέένου   µμου  
περιέέτρεπόόν   τε   παρέέχειν   αὐτὸν   ἑαυτοῖς  
οὐκ   ἐµμαυτοῦ   οὐκ   ἐπαύύοντόό   τε   τείίνοντες,  
ὥς   τις   ἂν   διέέσπασε   τὸν   µμῦν,   ὡς   ἤδη   καὶ  
ἄλλοις   τισὶ   συνέέπεσεν,   εἰ   µμὴ   κατὰ   τύύχην  
ἐπιφανὴς   ἕτερος   εὖ   ἰδὼν,  µμηδέέποτ'ʹ  ἂν   διὰ  
µμαλακίίαν   εἶρξα   αὐτοὺς   τῆς   τάάσεως,  
ἀπέέλυσε   µμὲν   ἐκείίνους,   ἐµμοὶ   δ'ʹ   ἐπύύθετο   τίί  
ποτ'ʹ   ἂν   εἴη   τὸ   γεγονὸς,   ὅ   τι   τε   κελεύύοι  µμε  
πράάττειν.   Εἶπον   οὖν  αὐτῷ   τὸ  µμὲν   γεγονὸς  
ἀποσπασθῆναι   τοῦ   ἀκρωµμίίου,   χρῄζειν   δὲ  
ἐλαίίου   καὶ   ὀθονίίου   καὶ   ἐρίίων   εἰς   τὸ  
βαλανεῖον   αὐτὸς   ἐπορεύύθην   καὶ   πολὺ  
περιχεόόµμενος   ἔλαιον   ἐνδιέέτριψα   τῇ  
δεξαµμέένῃ,   µμέέχρι   δυνατὸν   ἦν,   νοµμίίζων  
ὅπως   κοµμισθείίη   τὰ   πρὸς   τὴν   θεραπείίαν·∙  
ὥστε  µμοι  καὶ  διὰ  ταύύτην  τὴν  κακοπάάθειαν  
οἱ   µμύύες   ἐδέέοντο   συνεχοῦς   καταντλήήσεως.  
Οἱ  πολλοὶ   δὲ   καὶ  µμὴ  γενοµμέένης  αὐτῆς   τῆς  
ἐπιδέέσεως  οὐ  φέέρουσιν,  ἀλλ'ʹ  αἱροῦνται  τὴν  
εἰς  τὸν  ἔπειτα  χρόόνον  ἐκ  τοῦ  πάάθους  ἔχειν  
δυσχέέρειαν   ὑπὲρ   τοῦ   µμὴ   πονεῖσθαι   µμέέχρι  
τεσσαρακονθηµμέέρου·∙   οὐ   γὰρ   ἡγοῦµμαι  
θᾶττον   δύύνασθαι   τῶν   τοσούύτων   ἀκριϐῶς  
καµμφθῆναι  τὸ  τῆς  κλειδὸς  ὀστοῦν.    

de  contre-‐‑nature  dans  l’aisselle,  j’ordonnai  d’arrêter  
la  traction  à  ceux  qui  tiraient  avec  le  pédotribe  et  à  
ceux  qui  tiraient  dans  le   sens  opposé,  car,  disais-‐‑je,  
l’articulation  n’était  pas  luxée.  Mais  eux,  dans  l’idée  
que  j’étais  devenu  sensible  à  la  douleur,  parvinrent  
à   faire  passer   le   pédotribe  dans   leur   camp  au   lieu  
du  mien   et   se   refusèrent   à   cesser  de   tirer,   de   sorte  
qu’on  m’aurait  déchiré  le  muscle,   comme  cela   s’est  
déjà  produit  dans  certains  cas,  si  un  autre  individu,  
apparu  par  hasard,  qui  voyait  bien  que1073  jamais  je  
ne  les  aurais  empêchés  de  procéder  à  la  traction  par  
sensiblerie,   ne   les   avait   pas   détachés   de  moi   pour  
me   demander   ce   qui   s’était   donc   passé   et   ce   que  
j’ordonnais   qu’on   me   fît.   Je   lui   racontai   donc   le  
délogement   qu’avait   subi   mon   épaule   et   je   lui   dis  
que   j’avais   besoin   d’huile,   de   charpie   et   de   laine.  
Moi-‐‑même   je   me   rendis   au   bain   et,   m’étant   versé  
beaucoup   d’huile   tout   autour   de   ma   blessure,   je  
passai  dans  la  piscine  autant  de  temps  que  possible,  
pensant   à   la   façon   dont   je   me   ferais   donner   les  
soins.   De   sorte   que,   dans   mon   cas   à   moi   aussi,   à  
cause  de  ce  mauvais  état,   les  muscles  nécessitèrent  
un   bassinage   continu.   Or   la   majorité   des   gens,  
même  sans  recourir  au  bandage,  ne  supportent  pas  
cette  procédure  et  préfèrent   subir   l’ennui   futur  qui  
sortira   du   mal   plutôt   que   d’éprouver   40   jours   de  
souffrance.   En   effet,   je   ne  pense  pas   que   l’os  de   la  
clavicule  puisse  être  courbé  avec  exactitude  sur  un  
temps  plus  court.    

  
De   ces  deux   récits  de   luxations  qui   eurent   lieu  à   la  palestre,   le  premier  raconte   le  

succès  d’un  bandage  gardé  pendant  quarante   jours,   où  Galien,   alors   âgé  de   trente-‐‑
cinq   ans,   mit   fortement   sa   clavicule   sous   pression   pour   réduire   un   important  
déplacement  articulaire  de  trois  doigts  ;  le  soin  s’étendit  sur  une  longue  période  peu  
rassurante   où   la   sensation   de   froid   ressentie   au   niveau  de   sa   blessure   et   la   crainte  
d’un  spasme  obligeait  Galien  à  faire  asperger  son  corps  nu  avec  de  l’huile  chaude  qui  
était  continuellement  récupérée  et  reversée  après  un  passage  sur  le  feu  ;  par  ailleurs,  
son  bras  et  son  avant-‐‑bras  s’atrophièrent.  Mais,  à  l’issue  de  ce  traitement  douloureux,  
dont  la  pénibilité  diminua  sans  doute  graduellement,  Galien  retrouva  le  plein  usage  
de  son  membre  supérieur.  
Dans   le   second   récit,   consacré   à   une   luxation   acromio-‐‑claviculaire,   un   pédotribe  

influencé  par  de  mauvais  assistants  croit  observer  un  simple  déboîtement  de  la  tête  
humérale   et   continue   à   tirer   sur  Galien   alors  même   que   ce   dernier   lui   ordonne  de  
cesser  la  traction  ;  cette  expérience  malheureuse  justifie  peut-‐‑être  la  comparaison  que  
Galien   fait   entre   les   pédotribes   et   les   ânes   dans   son   Conseil   pour   un   enfant  
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épileptique1074  :  si  l’on  en  croit  ce  traité,  trouver  un  bon  pédotribe  n’est  pas  chose  facile  
dès   lors   que   le   choix   doit   se   faire   parmi   des   hommes   inéduqués   qui   sont  
physiquement  et  moralement  comparables  à  des  ânes.  De  fait,  comme  les  pédotribes,  
ces   bestiaux   sont   souvent   utilisés   comme   des   animaux   de   trait   et,   de   plus,   leur  
entêtement  est  quasi  proverbial.    
À  l’issue  d’une  intervention  extérieure  inespérée  qui  le  sort  de  la  torture,  Galien,  le  

bras  en  écharpe  maintenu  au  chaud  dans  de   la   laine,   finit  par  se  rendre  au  bain1075  
pour  y  plonger  tout  entier  dans  l’eau  chaude,  où  il  réfléchit  calmement  au  traitement  
qui  lui  convient  ;  une  fois  encore,  il  devra  subir  un  bassinage  douloureux  de  quarante  
jours,  durée  minimale  pour  garantir  le  succès  de  la  réduction.    
Le   moins   que   l’on   puisse   dire,   c’est   donc   que   Galien   a   des   luxations   et   de   leur  

traitement  une  expérience  pour  le  moins  approfondie.  
  

II.  A.  3.  c.  Réunifier  les  ruptures.  
  
Le  corpus  galénique  donne  également  de  nombreuses  informations  sur  la  guérison  

de  ruptures  en  tout  genre,  occasionnées  notamment  par  le  sport.  Pour  soigner  les  cas  
de  ruptures  qui  affectent  les  os,  les  chairs,  les  vaisseaux,  les  nerfs,  les  tendons  ou  les  
ligaments,   il  faut  viser  le  retour  à  l’unité  (ἕνωσις1076).  Cependant,  cette  réunification  
est  impossible  lorsque  la  matière  affectée  ne  se  régénère  pas  ;  il  faut  alors  trouver  un  
substitut   thérapeutique   ou   bien   renoncer   à   cet   objectif.   La   thérapie   des   ruptures  
dépend  donc  de  la  matière  concernée.    
On  commencera  par  étudier  le  cas  des  os,  c’est-‐‑à-‐‑dire  la  réduction  des  fractures.  

Réduire  les  fractures.    
  
Comme  le  montre  le  chapitre  5  du  sixième  livre  du  Sur  la  méthode  thérapeutique1077,  la  

manière   dont   Galien   soigne   les   ruptures   osseuses   est   très   largement   tributaire   du  
savoir  hippocratique,  qui  est  exposé  dans  les  traités  des  Fractures,  mais  aussi  dans  le  
traité  des  Articulations   et  dans   le  Mochlique,  qui  en  constitue   le   résumé.  Galien   juge  

                                                
1074  Pro  puero  epileptico  consilium  3  (K.  XI  362,  5-‐‑10)  «  …  Εἰς  τὸν  παιδοτρίίϐην  ἀπίίτω.  Χρὴ  δὲ  τοῦτον  εἴπερ  τινὰ  

καὶ  ἄλλον  τῶν  προνοησοµμέένων  τοῦ  παιδὸς   ἱκανῶς  εἶναι  φρόόνιµμον.  Ἔστι   δὲ   οὐ  πάάνυ  τι  ῥάάιδιον  εὑρεθῆναι  
τοιοῦτον   ὡς   ἂν   ἐξ   ἀνθρώώπων   τῆς   ἐκλογῆς   γινοµμέένης   ἀπαιδεύύτων   τοὐπίίπαν   καὶ   οὕτως   ὀνωδῶν   τε   καὶ  
παχέέων  τὴν  ψυχὴν  ὥσπερ  καὶ  τὸ  σῶµμα.  »   («  Que  ton  enfant  aille  chez  le  pédotribe.  Mais  il  faut  que  ce  dernier  
soit  suffisamment  sensé,  s’il  en  est  jamais  de  tel  parmi  ceux  qui  doivent  veiller  sur  l’enfant.  Or  il  n’est  pas  du  tout  
facile   de   trouver   un   homme   de   ce   genre   dès   lors   que   le   choix   se   fait   parmi   des   gens   inéduqués   en   tout,  
comparables  aux  ânes  et  épais  moralement  et  physiquement.  »)  Sur  ce  texte,  voir  aussi  II.A.2.c.  

1075  P.  Moraux,  dans  son  ouvrage  de  1985,  estime  que  Galien  quitte  ici  le  bâtiment  de  la  palestre  pour  un  autre  
établissement.  C’est  peut-‐‑être   le  cas  ;  mais   il  est  aussi  posible  d’envisager  que  Galien  se   trouve  dans  un  endroit  
équipé  à  la  fois  d’une  palestre  et  d’un  bain,  et  donc  qu’il  change  simplement  de  salle  et  non  pas  d’établissement.  

1076  De  methodo  medendi  III  1  et  VI  1  (K.  X  160,  7-‐‑14  et  385).  
1077  De  methodo  medendi  VI   5   (K.  X  423-‐‑444).  Rien  de   spécifique  aux  blessures   sportives  n’est   indiqué  dans   ce  

chapitre,  qui  présente  un  aspect   très  général.  Pour  une  traduction  complète  de  ce  passage,  dont  on  résumera  ici  
les  principaux  éléments,  voir  J.  Boulogne  2009  p.  359-‐‑374.    
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l’enseignement   dispensé   par   le   traité   des   Fractures   clair   et   très   achevé   (τὴν  
διδασκαλίίαν  ὡς   σαφῆ   τε   ἅµμα   καὶ   τελεώώτατα  πᾶσαν   ἐξειργασµμέένην1078),  mais   il  
s’efforce  malgré  tout  d’en  compléter  ou  d’en  clarifier  certains  aspects.  
  
En  cas  de  fracture1079,  Galien  estime  que  la  réunion  au  sens  strict  est  impossible,  sauf  

chez  les  enfants  :  en  effet,  chez  les  adultes,  la  matière  osseuse  ne  se  régénère  pas  ;  en  
revanche,   chez   les   enfants,   qui   n’ont   pas   encore   fini   leur   croissance,   les   os   se  
régénèrent  si  bien  qu’un  retour  à  l’union  peut  être  envisagé.    
Dans  un  corps  adulte,  cependant,  il  est  tout  de  même  possible  de  créer  un  lien  entre  

les  deux  parties  d’os  fracturé  en  produisant  un  cal  (πῶρος1080),  substance  proche  de  
l’os  par  sa  forme,  issue  de  la  même  nourriture  que  ce  dernier,  c’est-‐‑à-‐‑dire  du  sang.  La  
formation   du   cal   est   donc   favorisée   par   un   régime   alimentaire   adapté,   puisqu’en  
consommant   de   façon   très   abondante   une   nourriture   très   épaisse   et   très   terreuse  
(τροφὴ  παχυτάάτη  καὶ  γεωδεστάάτη),   l’excédent  se  met  entre   les  deux  bords  de   l’os  
brisé  pour  en  assurer  la  fixation1081.    
  
Dans   les   cas   où   la   fracture   est   mal   réduite   au   point   d’entraîner   un   défaut   de  

conformation,   le   cal   peut   être   cassé   s’il   est   récent,   et   il   est   alors   possible   de  
recommencer  l’opération  ;  en  revanche,  quand  le  cal  est  déjà  ancien,  on  doit  renoncer  
à   toute   intervention1082.   L’essentiel   pour   obtenir   la   bonne   formation   du   cal   est   de  
suivre   un   processus   thérapeutique   précis,   qui   distingue  différents   cas   selon   que   la  
fracture  de   l’os   s’est   faite  dans   le   sens  de   la   largeur  ou  de   la   longueur1083.  En   effet,  
Galien   estime   que   la   priorité   du   traitement   est   d’abord   de   bien   diagnostiquer   la  
fracture,  en  différenciant  les  cas  de  scission  transversale  (ἐγκάάρσιος  διαίίρεσις)  et  de  
scission  longitudinale  (κατὰ  µμῆκος  ou  παραµμήήκης  διαίίρεσις).  De  fait,  selon  les  sens  
de  la  rupture,  le  traitement  n’est  pas  identique1084.  
  
Pour   les   fractures   transversales,   il   faut   commencer   par   aligner   (καθ’   εὐθὺ…  

ποιήήσαντα)  les  parties  d’os  fracturées  en  veillant  ce  que  les  indentations  (ἐξοχαίί)  ne  
se   brisent   pas,   mais   se   replacent   exactement   en   s’ajustant   dans   les   creux1085.   Pour  
éviter   de   telles   cassures,   il   faut   procéder   à   une   contre-‐‑extension   (ἀντιτάάσις1086)   en  
utilisant  ses  mains,  des  lacets  ou  bien  l’un  des  instruments  évoqués  par  Hippocrate  
dans  ses  traités  Articulations,  Fractures  et  Mochlique.    

                                                
1078  De  methodo  medendi  VI  5  (K.  X  426  3-‐‑4).  
1079  De  methodo  medendi  VI  5  (K.  X  426  10-‐‑16)  ;  Ars  medica  XXX  (K.  I  387-‐‑388  =  Boudon-‐‑Millot    p.  367-‐‑368).  
1080  De  methodo  medendi  V  7  (K.  X  334  1-‐‑2).  
1081  De  methodo  medendi  VI    5  (K.  X  427  7-‐‑11).  
1082  Ars  medica  XXXIII  3  (K.  I  391  =  Boudon-‐‑Millot    p.  371).  
1083  De  methodo  medendi  VI  5  (K.  X  440).  
1084  De  methodo  medendi  VI  5  (K.  X  424  6-‐‑7).  
1085  De  methodo  medendi  VI  5  (K.  X  428  14  et  429-‐‑430).  
1086  De  methodo  medendi  VI  5  (K.  X  430,  9).  
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Ensuite,  il  faut  immobiliser  les  os  en  ligaturant  la  fracture  au  moyen  d’un  bandage  
(δεσµμῷ  περιλαϐεῖν  χρὴ  τὸ  κάάταγµμα1087)  sans  trop  serrer  pour  éviter  de  produire  une  
inflammation.   Il   faut   évacuer   régulièrement   les   humidités   superflues   qui  
apparaissent   dans   la   plaie   en   les   poussant   vers   les   parties   saines1088.   Hippocrate  
conseille   la   superposition   de   compresses   (ἐπίίδεσµμοι)   et   l’usage   de   bandes   de   lin  
(ὀθόόνια)  pour  bien  stabiliser   la   fracture1089.   Il   faut  en  outre  utiliser  un  remède  anti-‐‑
inflammatoire  (ἀφλέέγµμαντον  φάάρµμακον1090)  à  base  d’huile  comme  le  cérat  humide  
(ὑγρὰ  κηρωτήή1091),  mélange  de  cire,  d’huile  et  de  gomme.  La  position  adéquate  pour  
le  bandage  est  celle  qui  ne  donne  aucune  douleur  au  patient1092  :  pour   l’avant-‐‑bras,  
c’est   l’angle   droit   (ἐγγωνίίον)  ;   pour   la   jambe,   le   quasi-‐‑extension   (τὸ   µμικροῦ   δεῖν  
ἐκτεταµμέένον).    
Il  est  important  d’ôter  le  bandage  tous  les  deux  jours  pour  éviter  les  allergies  et  les  

démangeaisons  dues  à  l’absence  de  transpiration  ;  éventuellement,  on  peut  nettoyer  
avec   de   l’eau1093.   Au   bout   de   sept   jours   sans   inflammation,   on   peut   disposer   des  
férules  (νάάρθηκας  περιτιθέέναι1094)  et  délier  moins  souvent  le  bandage.  Tous  les  trois  
jours,   cependant,   il   faut   arroser   l’os   s’il   est   sec,   faute   de   quoi   le   cal   peinerait   à   se  
former1095.  
Quand   le   cal   commence   à   se   constituer,   le   patient   doit   prendre   une   nourriture  

gluante,   épaisse,   souple   et   sans  graisse.  Le  médecin  vérifiera   alors   l’humidité  de   la  
blessure   et   continuera   à   appliquer   les   emplâtres   qui   stabiliseront   la   chaleur   et   la  
croissance  du  cal1096.    
  
Pour  les  fractures  longitudinales,  le  traitement  diffère  légèrement,  car  l’os  doit  être  

compressé   davantage   par   le   bandage   à   l’endroit   exact   de   la   fracture   pour   que   la  
partie  déportée  sr  le  côté  soit  reconduite  vers  l’intérieur1097.  
  
Quant   aux   fractures   mixtes,   généralement   accompagnées   de   plaies,   elles   doivent  

être   desséchées   avc   précaution.   Pour   ce   faire,   on   les   entoure   d’une   compresse  
imbibée  d’un  vin  âpre  et  noir,  qui  remplace  l’huile  et  le  cérat1098.  
  
Pour  les  interventions  particulières  telles  que  l’amputation  à  la  scie  (ἀποπρῖσις)  ou  

l’extraction  des  esquilles  (παρασχίίδας  ἀφαιρεῖν),  Galien  renvoie  à  Hippocrate1099.  Il  

                                                
1087  De  methodo  medendi  VI  5  (K.  X  431,  8-‐‑9).  
1088  De  methodo  medendi  VI  5  (K.  X  432).  
1089  De  methodo  medendi  VI  5  (K.  X  434).  
1090  De  methodo  medendi  VI  5  (K.  X  435,  5).  
1091  De  methodo  medendi  VI  5  (K.  X  435,  6).  Sur  le  cérat,  voir  De  compositione  medicamentorum  per  genera  VII  3-‐‑8  (K.  

XIII  955-‐‑990).  
1092  De  methodo  medendi  VI  5  (K.  X  436,  2-‐‑3).  
1093  De  methodo  medendi  VI  5  (K.  X  437  7-‐‑14).  
1094  De  methodo  medendi  VI  5  (K.  X  437,  18).  
1095  De  methodo  medendi  VI  5  (K.  X  438).  
1096  De  methodo  medendi  VI  5  (K.  X  439-‐‑440).  
1097  De  methodo  medendi  VI  5  (K.  X  441  7-‐‑9).  
1098  De  methodo  medendi  VI  5  (K.  X  441  9).  
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fait   enfin   l’éloge   de   l’instrument   appelée   éclisse   (γλωσόόκοµμµμος)   ou   gouttière  
(σώώλην),   ignorée   d’Hippocrate,   dont   le   système   d’enserrement   et   d’extension   est  
aussi  complexe  qu’efficace1100.  
  
Il  existe  cependant  des  façons  beaucoup  plus  simples  de  soigner  les  fractures.  C’est  

le  cas  notamment  de  la  fracture  de  l’oreille,  dont  il  est  question  dans  le  commentaire  
galénique  à  la  section  40  du  traité  des  Articulations.    
Dans  ce  texte,  Hippocrate  évoque  en  effet  le  soin  délicat  de  la  fracture  de  l’oreille,  

particulièrement   courant   chez   les   sportifs  de   combat.   Il   estime  que,   sur   les  oreilles  
fracturées,  tous  les  bandages  sont  nuisibles,  mais  qu’on  peut  cependant  y  appliquer  
des   cataplasmes,   avec   légèreté1101  :   «  Le  meilleur   remède   est,   en   cas   de  nécessité,   la   pâte  
gluante  à  base  de  farine  ;  mais  elle  non  plus  ne  doit  pas  être  pesante  ;  il  importe  de  toucher  le  

moins  possible  à  la  blessure  :  parfois,  un  bon  remède  consiste  même  à  ne  rien  mettre,  ce  qui  est  

valable   pour   l’oreille   comme   pour   beaucoup   d’autres   cas.   Il   faut   aussi   veiller   à   ce   que   le  

patient  ne  dorme  pas  dessus,  à   ce  qu’il  maigrisse,   surtout   s’il  y  a  un  risque  que   l’oreille  ne  

suppure.  En  outre,  il  est  préférable  de  relâcher  le  ventre…  »  (Ἄγχιστα  µμὲν,  εἴπερ  χρὴ,  τὸ  
γλίίσχρον   ἄλητον,   χρὴ   δὲ   µμηδὲ   τοῦ   βάάρος   ἔχειν,   ψαύύειν   δὲ   ὡς   ἥκιστα   ξυµμφέέρει.  

ἀγαθὸν   γὰρ   ἐνίίοτε  φάάρµμακον  καὶ   τὸ   µμὴ  φέέρειν  φάάρµμακον   καὶ  πρὸς   οὖς   καὶ  πρὸς  

ἄλλα  πολλάά.  χρὴ  δὲ  καὶ  τὴν  ἐπικοίίµμασιν  φυλάάττεσθαι,  τὸ  δὲ  σῶµμα  ἰσχναίίνειν  καὶ  

µμᾶλλον   ᾧ   ἂν   κίίνδυνος   ἔῃ   ἔµμπυον   τὸ   οὖς   γενέέσθαι.   ἄµμεινον   δὲ   καὶ   µμαλθάάξαι   τὴν  

κοιλίίην…)    
Voici  donc  le  commentaire  que  Galien  propose  de  ce  passage1102  :  
  
Ἐγγυτάάτω,   φησὶν,   ἐστὶ   τοῦ   µμὴ   βλάάπτειν  

ἐπιπλαττόόµμενον   τὸ   γλίίσχρον   ἄλευρον.  
ἔστι   γὰρ   δῆλον   ὅτι   τοῦτο   τῶν   ἄλλων  
ξηραντικώώτερον.   εἴρηται   δὲ   ὀλίίγῳ  
ἔµμπροσθεν   ἡµμῖν,   ὁποῖον   λέέγει   "ʺτὸ  
γλίίσχρον   ἄλητον,   ἡνίίκα   τὸν   περὶ   τῆς  
καταπλαττοµμέένης   ῥινὸς   ἐποιεῖτο   λόόγον.  
ὁµμοιόότατον  δὲ  τούύτῳ  ποιοῦσι  κατάάπλασµμα  
τῇ  πείίρᾳ  διδαχθέέντες  οἱ  κατὰ  παλαίίστραν  
ἔχοντες   ἐκ   τοῦ   χόόνδρου,   βρέέχοντες   αὐτὸν  
ὄξει  µμέέχρι  διοιδέέσει  καὶ  οὕτως  λεαίίνοντες.    

   La  moindre  nuisance,  selon  Hippocrate,  consiste  à  
appliquer  la  pâte  gluante  à  base  de  farine.  En  effet,  
il   est   clair   que   c’est   de   tous   les   emplâtres   le   plus  
desséchant.  Nous   avons   déjà  dit   un  peu  plus  haut  
ce   qu’il   entendait   par   "ʺpâte   gluante   à   base   de   farine"ʺ,  
lorsqu’il   était   question   du   nez   recouvert   d’un  
cataplasme.   Or,   formés   par   l’expérience,   les  
habitués   de   la   palestre   font   un   cataplasme   très  
semblable   à   celui-‐‑ci,   fait   à   base   d’épeautre,   qu’il  
mouille  avec  du  vinaigre   jusqu’à   le   faire   gonfler  et  
ainsi  le  rendre  lisse.    

  
Galien   ne   commente   donc   pas   le   conseil   minimaliste   par   lequel   Hippocrate  

recommande   de   ne   rien   mettre   sur   la   blessure.   En   revanche,   il   s’intéresse   au  
cataplasme   de   farine   qui   peut   être   appliqué   tant   sur   une   oreille   que   sur   un   nez  
cassés.  Or,  dans  le  commentaire  galénique,  ce  produit  est  immédiatement  comparé  à  
celui   qui   est   le   plus   souvent   utilisé   à   la   palestre.   C’est   bien   la   preuve   que,   pour  
Galien,   les  usages  de   ce   lieu   constituent  une   référence  qu’il   est  utile  de   convoquer  
                                                                                                                                           

1099  De  methodo  medendi  VI  5  (K.  X  442  5-‐‑6).  
1100  De  methodo  medendi  VI  5  (K.  X  442,  11  -‐‑  443,  15).  
1101  De  articulis  40,  8  (Littré  IV  p.  173).  
1102  In  Hippocratis  librum  de  articulis  et  Galeni  in  eum  commentarii  II  47  (K.  XVIII  A  483,  13  -‐‑  484,  2).  
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pour   faciliter   l’identification   du   produit   hippocratique.   On   peut   en   conclure   avec  
certitude  que   la  palestre  est  une  réalité  bien  connue  du  médecin  de  Pergame,  mais  
qu’elle  est  aussi  régulièrement  fréquentée  par  les  lecteurs  du  corpus  galénique,  ou  du  
moins  que  cet  endroit  est  un  lieu  facilement  accessible  à  ces  derniers,  qui  pourront  y  
trouver  la  confirmation  de  ce  qu’ils  ont  lu  chez  Galien.  

Soigner  la  rupture  des  chairs.  
  
Les   chairs,   issues  du   sang,   contrairement   aux  os   et   aux  nerfs  qui  proviennent  du  

sperme,  peuvent  se  regénérer  naturellement1103.  En  cas  de  blessure,  le  retour  à  l’unité  
est  donc  possible.  La  méthode  de  leur  traitement  comporte  plusieurs  étapes.  
  
  Il   faut   d’abord   rapprocher   et   contenir   les   lèvres   de   la   blessure   par   un   bandage  ;  

agrafes   et   sutures   sont  généralement  utiles.  Ensuite,   il   convient  de  veiller   à   ce  que  
rien  ne  tombe  dans  les  lèvres  de  la  plaie,  ni  poil,  ni  huile  par  exemple  ;  dans  la  note  1  
p.  366  de  son  édition  de  l’Art  médical,  V.  Boudon-‐‑Millot  observe  que  l’expérience  des  
gladiateurs   a   dû   beaucoup   apprendre   à   Galien  sur   ce   point   ;   on   ajoutera   que   la  
palestre  elle  aussi  a  dû  enrichir  les  connaissances  de  Galien  puisque  les  plaies  que  les  
sportifs  se  font  souvent  dans  ce  lieu  doivent  également  être  lavées  de  l’huile  et  de  la  
poussière  qui  collent  la  peau.  Pour  obtenir  la  cicatrisation,  il  faut  également  veiller  à  
faciliter   l’écoulement   des   humeurs   par   une   incision   supplémentaire   et   par   une  
incision   à   l’opposé  :   on   débride   ainsi   la   plaie   par   une   coupure   dite   adjonctive  
(ἐπιδιαίίρεσις)   pour   élargir   le   lieu   d’écoulement   existant,   puis   on   fait   une   seconde  
incision  dans  la  région  opposée  (ἀντιδιαίίρεσις)  pour  créer  un  orifice  nouveau  dans  
la   partie   inférieure   de   la   peau,   précaution   assurée   aujourd’hui   par   la   pause   d’un  
drain1104.  
  
Parmi   les   traitements   de   plaies   concernant   les   chairs   que   raconte   Galien,   il   y   a  

notamment  la  récit  de  la  guérison  du  doigt  mordu  d’un  pancratiaste,  qui  figure  dans  
le  chapitre  13  du  premier  livre  du  Sur  la  composition  des  médicaments  selon  les  genres1105.  
Dans  ce   texte,  Galien  raconte  que,  lors  d’un  combat  de  pancrace,  un  homme  a  été  

mordu  par   son   adversaire   puis   guéri   grâce   à   l’utilisation  d’une   pommade   appelée  
«  emplâtre   blanc  ».   Ce   produit   fut   utilisé   par   Hèras,   qui   en   vante   les   nombreuses  
vertus   avec   un   peu   trop   d’enthousiasme   aux   yeux   de   Galien.   En   effet,   selon   le  
médecin   de   Pergame,   l’emplâtre   blanc   est   très   efficace   contre   les   plaies   sans   pour  
autant   toutes   les   guérir,   puisqu’il   n’est   pas   adapté   aux   blessures   sanglantes.   De  
même,  pour  Galien,  Hèras  exagère  en  affirmant  que  le  produit  convient  à  toutes  les  

                                                
1103  Ars  medica  XXIX  2  (K.  I  385-‐‑386  =  Boudon-‐‑Millot    p.  365-‐‑366).  
1104  Sur  ce  point,  voir  les  notes  rédigées  par  V.  Boudon-‐‑Millot    pour  Ars  medica  XXIX  2  (K.   I  385-‐‑386  =  Boudon-‐‑

Millot    p.  366).  
1105  De  compositione  medicamentorum  per  genera  liber  I  13  (K.  XIII  414-‐‑419).  Sur  ce  texte,  voir  aussi  I.A.3.b  et  I.C.1.a.  
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morsures.   C’est   pour   réfuter   cette   thèse   que   Galien   rapporte   l’anecdote   de   la  
morsure1106  :    
  
Πολὺ  δὲ  µμᾶλλον  ἡνίίκα  ἐπῄνεσεν  αὐτὸ  

πρὸς   δήήγµματα   πάάντα   φάάσκων  
ἁρµμόόττειν.   Τίί   γὰρ   βούύλεται   τὸ   πάάντα  
προσκείίµμενον  τῷ  λόόγῳ  ;  Πόότερον  εἰ  καὶ  
θηρίίον   εἴη   τὸ   δακὸν   ἢ   µμόόνα   τὰ   τῶν  
ἁπάάντων   ἀνθρώώπων   λέέγει   ;   Καὶ   µμὴν  
ψεῦδόός   ἐστιν   ἑκάάτερον.   Ἐπὶ   µμὲν   τῶν  
θηρίίων   ἄντικρυς·∙   ἃ   γὰρ   ὑπὸ  
δραστηρίίων   φαρµμάάκων   θεραπεύύεται  
µμόόγις,  οὐκ  ἄν  τις   ταῦτα  φαίίη  διὰ  τοῦδε  
κατορθοῦσθαι   δύύνασθαι·∙   περὶ   δὲ   τῶν  
ἀνθρώώπων   εἰ   λέέγει,   καὶ   οὕτως  
ἀδιόόριστος   ὁ   λόόγος,   ὡς   βλάάττειν  
µμᾶλλον   ἢ   ὠφελεῖν   τοὺς   ἀκούύσαντας.  
Ἀνέέπεισε   γοῦν   τίίς   τινα   τῶν   ἰατρῶν,  
ἐπιτιθέέναι   τὴν   ἔµμπλαστρον   ταύύτην   ἐν  
παγκρατίίῳ   δηχθέέντι   νεανίίσκῳ   τὸν  
λιχανὸν   δάάκτυλον,   ὃς   οὕτως   ἔσχε  
κακῶς,   ὡς   κινδυνεῦσαι   µμὲν  
ἀποσαπῆναι   τὸ   δηχθὲν   µμόόριον   ὅλον,  
ἐπιγενοµμέένης   σηπεδόόνος   αὐτῷ.   Μόόλις  
δ'ʹ   ἐν   χρόόνῳ   πλέέονι   θεραπευθεὶς  
ἐκολλήήθη.   Γενοµμέένου   τοῦδε   τοῦ  
δήήγµματος   οὐκ   εἰς   νεῦρον,   ἀλλ'ʹ   εἰς  
σάάρκα,   θαυµμαστὸν   οὐδὲν   ὑπὸ   τοῦ  
τοιούύτου  φαρµμάάκου  θεραπευθῆναι.  

   Hèras   en   a   fait   beaucoup   trop   lorsqu’il   a   loué   le  
produit   en   affirmant   qu’il   convenait   à   toutes   les  
morsures.   En   effet,   que   veut   dire   le   mot   "ʺtoutes"ʺ  
figurant   dans   ces   propos  ?   Est-‐‑ce   que   le   remède  
convient  même   si   la  morsure  est   celle  d’une  bête,   ou  
bien   ce   mot   désigne-‐‑t-‐‑il   seulement   les   morsures   de  
tous   les   hommes  ?   Aussi   bien   chacune   des   branches  
de   cette   alternative   est-‐‑elle   erronée.   Pour   ce   qui   est  
des   bêtes   sauvages,   c’est   sans   aucune   hésitation.   En  
effet,   les   cas   qui   sont   soignés   avec   peine   sous   l’effet  
des   remèdes   actifs,   personne   ne   saurait   dire   qu’ils  
peuvent   être   guéris   grâce   à   ce   remède.   Et   si   Hèras  
parle  des  hommes,  même  ainsi   son  discours  manque  
de   précision,   au   point   de   s’avérer   nuisible   plutôt  
qu’utile  à  ses  auditeurs.  Toujours  est-‐‑il  que  quelqu’un  
est   parvenu   à  persuader  un  médecin  d’appliquer   cet  
emplâtre   sur   un   jeune   homme   s’étant   fait   mordre  
l’index  au  pancrace,  qui  s’en  trouva  si  mal  qu’il  risqua  
de   perdre   la   totalité   de   la   partie   mordue   puisqu’un  
pourrissement  était  apparu  par   la   suite  au  niveau  de  
sa   blessure.  Mais,   soigné   avec  difficulté   pendant  une  
durée   assez   longue,   le   doigt   se   recolla.   Puisque   la  
morsure   s’était   produite   non   pas   dans   le   nerf,   mais  
dans   la   chair,   il   n’y   a   rien   d’étonnant   à   ce   que   le  
patient   ait   été   guéri   sous   l’effet   d’un   remède   de   ce  
genre.  

  
Dans   ce   passage,   Galien   entend   donc   modérer   l’éloge   hyperbolique   qu’Hèras  

prononce   au   sujet   de   l’emplâtre   blanc,   prétendument   capable   de   guérir   toutes   les  
morsures.  Pour  ce  faire,  il  procède  en  deux  étapes.  Il  nie  tout  d’abord  que  ce  produit  
ait   la   vertu   de   soigner   toutes   les   morsures   de   bêtes   sauvages,   dont   la   guérison   à  
l’aide   des   produits   actifs,   spécialement   conçus   pour   ce   genre   d’accidents,   est   déjà  
difficile.  Puis  il  nie  que  cet  emplâtre  puisse  soigner  toutes  les  morsures  d’hommes  :  
selon   lui,   ce   remède   est   efficace   à   condition   que   la   morsure   soit   sans   gravité  ;   en  
revanche,  si   l’agresseur  atteint  le  nerf  de  sa  victime  ou  s’il  est  doté  d’une  mauvaise  
humeur,   la  plaie  nécessitera  l’usage  d’un  autre  remède  plus  puissant.  C’est  dans   le  
second   du   second   volet   de   cette   réfutation   que   Galien   introduit   l’anecdote   du  
pancratiaste,   qui   reconnaît   une   certaine   efficacité   à   l’emplâtre  blanc.   Il   convient   de  
s’interroger   sur   la   fonction   argumentative   de   cette   concession,   qui   ne   signifie   pas  
pour  autant  l’interruption  de  la  critique  galénique.    
Au  premier  abord,  il  semble  que  ce  récit  permette  à  Galien  de  changer  de  cible  :  au  

lieu   de   dénoncer   explicitement   les   exagérations   d’Hèras,   elle   vise   à   condamner  
implicitement   la  violence  du  pancrace.  Cependant,  dans   cet   extrait,  Galien   critique  
                                                

1106  De  compositione  medicamentorum  per  genera  I  13  (K.  XIII  418,  6  -‐‑  419,  3).    
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aussi   le   médecin   qui   s’est   laissé   persuader   que   l’emplâtre   blanc   était   un   remède  
indispensable   pour   guérir   la  morsure   du   pancratiaste   alors   que   tout   autre   produit  
cicatrisant  aurait  pu  suffire.  L’auteur  de  cette  manipulation  persuasive,  désigné  par  
le   pronom   τις,   sujet   du   verbe   ἀνέέπεισε,   est   sans   doute   un   entraîneur   ou   un  
pharmacien.  Le  temps  passablement  long  (ἐν  χρόόνῳ  πλέέονι)  et   la  difficulté  (µμόόλις)  
avec  laquelle  la  coalescence  a  été  obtenue  laissent  d’ailleurs  penser  que  le  traitement  
n’a  pas  été  des  plus  efficaces,  voire  qu’il  n’a  pas  été  mis  en  œuvre  de  la  meilleure  des  
façons,  alors  même  que  la  blessure  était  relativement  bénigne.  Ce  sont  donc  à  la  fois  
les  vertus  particulières  du  produit  et  les  compétences  du  médecin  qui  sont  ici  mises  
en  cause.  
  
Galien   donne   l’exemple   d’une   autre   guérison   des   chairs   en   rapportant   la  

mésaventure  du   jeune  cavalier  contusionné  au  niveau  du  périnée  après  une  séance  
de  ballet  équestre  ;   ce  cas  est   raconté  dans   le  premier  chapitre  du  Sur   la   thériaque   à  
Pison1107  :  
  
Ὅτε   δὴ   καὶ   τοῦ   παιδὸς   τοῦ   σοῦ  

ἁπαλοῦ   τυγχάάνοντος   πάάνυ,   ὁ   τόόπος  
οὗτος   περιθλασθεὶς   βιαίίως,   ἀπέέστη   τε  
τῶν   ὑποκειµμέένων,   καὶ   µμετ'ʹ   αὐτὸ   πῦον  
συναγαγὼν,   ἐδεήήθη   καὶ   τοµμῆς,   καὶ   ὁ  
µμὲν   παῖς,   ὥσπερ   τὶς   ἀνὴρ   ἤδη,  
τληµμόόνως   ἁπάάντων   ἀνεχόόµμενος,  
ἐπιεικῶς   ἐθεραπεύύετο,   καθάάπερ   ἔκ  
τινος   τοῦ   φιλοσοφίίας   λόόγου,   καρτερίίᾳ  
τε   καὶ   ἀνδρείίᾳ   πρὸς   τὰ   παρόόντα  
εὐφυῶς   συνησκηµμέένος.   Σὺ   δὲ   ἐφεστὼς  
ἀκριϐῶς   οὕτως   ἔϐλεπες,   καὶ   τοῖς  
γιγνοµμέένοις  ὑφ'ʹ  ἡµμῶν  ἅπασι  προσεῖχες,  
ὡς   εἴ   ποτέέ   τι   καὶ   παρέέργως   ἐγίίγνετο,  
εὐθέέως  ἐφεστάάναι,   καὶ  παραινεῖν  κατὰ  
τὸν   Ἱπποκράάτην,   µμηδὲν   εἰκῇ   ποιεῖν.  
Ἐγὼ  δέέ  τι  καὶ  φιλοτιµμόότερον  θεώώµμενος,  
περιεργόότερον   τὸ   ὑπὸ   σοῦ   γιγνόόµμενον  
ἔϐλεπον.   Εἴ   ποτε   γάάρ   τι   καὶ   τῶν  
ἐπιτιθεµμέένων   ὑπὸ   τοῦ   θεραπεύύοντος  
φαρµμάάκων   ἀτόόπως   ἔκειτο,   τοῦτο   τοῖς  
σαυτοῦ   δακτύύλοις   µμετετίίθεις   τε   καὶ  
δεόόντως   ἥρµμοττες   τῷ   τραύύµματι,   ὡς  
θαυµμαστὸν   εἶναι   δοκεῖν,   ἐκ   τῆς   περὶ  
τὸν   υἱόόν   σου   στοργῆς   καὶ   τῆς   φυσικῆς  
ἐντρεχείίας,   αἰφνίίδιόόν   σοι   οὕτω   τῶν  
χειρῶν   ἐνδεικνυµμέένων   ἀκριϐῆ   τέέχνην,  
καὶ   τοῦτ'ʹ   ἄρ'ʹ   ἦν   ἰδεῖν   ἐπὶ   σοῦ  
φαινόόµμενον   ἐκεῖνο,   ὥσπερ   δὴ   καὶ   ὁ  

   Quand  donc,  en   raison  de   l’extrême  délicatesse   que  
le  sort  avait  octroyé  à  ton  fils,  cet  endroit  de  son  corps,  
violemment   contusionné,   perdit   ses   morceaux  
inférieurs  et  que,  ayant  même  par   la   suite  collecté  du  
pus,   il   eut  aussi  besoin  d’une   incision,   ton   fils  même,  
puisqu’il   était   déjà   un   homme,   supportant  
patiemment   toute  l’épreuve  et   s’efforça  de  recevoir  le  
traitement   adapté   comme   il   l’aurait   fait   avec   un  
morceau   de   discours   philosophique,   parce   qu’il   était  
intelligemment  entraîné  à   faire   face  aux  circonstances  
avec   endurance   et   courage  ;   quant   à   toi,   qui   te   tenais  
debout   juste   à   côté,   tu   regardais   si   précisément   avec  
une  telle  attention   tout  ce  qui   se  passait  de  notre  côté  
que,   si   jamais   quelque  malheur   supplémentaire   avait  
dû  encore  se  produire,   tu  étais  prêt     à  agir  aussitôt  et  
tu   recommandais,   conformément   à   la   formule  
d’Hippocrate,   de  ne   rien   faire  à   la   légère.  Et  moi,  qui  
bénéficiais   d’un   spectacle   plus   vénérable   encore,  
j’observais  ce  qui  de  façon  pariculièrement  minutieuse  
se  produisait  de  ton  côté.  En  effet,  si  jamais  le  moindre  
des   remèdes   appliqués   par   le   thérapeute   se   trouvait  
dans   une   mauvais   position,   tu   le   replaçais   avec   tes  
propres   doigts   et   tu   l’ajustais   comme   il   fallait   à   la  
blessure,   au   point   que   ton   attitude   paraissait  
admirable   du   fait   de   l’amour   que   tu   éprouvais   pour  
ton  fils  et  de  ton  habileté  naturelle,  tant  il  est  vrai  que  
tes   mains   faisaient   preuve   soudain   d’habileté  ;   et   il  
était  alors  possible  de  voir  chez  toi  ce  qui  précisément  
se   produit   d’après   les   dires   mêmes   du   très   sage  

                                                
1107  De  theriaca  ad  Pisonem  1  (K.  XIV  212,  10  -‐‑  213,  1).  Sur  ce  texte,  voir  I.A.3.b  avec  la  référence  à  Gourevitch  2001  

et  Boudon-‐‑Millot  2005.  
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σοφώώτατος   Πλάάτων,   ὡς   εἰκὸς   ἐπὶ  
πολλῶν  πολλάάκις   ἰδὼν,   καὶ   χαίίρων   τῇ  
τῆς  ἀληθείίας  ἀνάάγκῃ,  καὶ  τὰς  µμαθήήσεις  
ἀναµμνήήσεις  εἶναι  λέέγει,  καὶ  τὴν  ψυχὴν,  
πάάντων   τὰς   ἐννοίίας   ἔχειν   δοκεῖν,  
ἐµμφαίίνεσθαι  δὲ  αὐτὰς  τόότε,  ὅτε  ἡ  χρείία  
καλεῖ.  Ὥσπερ  δὲ  δὴ  καὶ  ἐπὶ  σοῦ,  διὰ  τὴν  
περὶ   τὸν   παῖδα   φροντίίδα,  
ἀπροσδόόκητος  ἡµμῖν  ἡ  παροῦσάά  σοι  τῆς  
τέέχνης   ἐµμπειρίία   κατεφαίίνετο,   καὶ  
εἰκόότως   φιλόόκαλόός   τε   ὢν,   οὕτω   καὶ  
εὐφυήής.    

Platon  :   alors   qu’il   voit   souvent   en  maintes   occasions  
combien   est   vraisemblable   un   discours   dont   le  
caractère   nécessairement   vrai   cause   sa   réjouissance,  
Platon   dit   que   les   apprentissages   sont   des  
réminiscences,   et   que,  manifestement,   l’âme   porte   en  
elle   les   notions  de   toutes   les   choses   et   qu’elle   les   fait  
apparaître   au   moment   où   le   besoin   s’en   fait  
ressentir1108.   Et   donc,   comme   on   le   voyait   aussi   chez  
toi,   en   raison  du   souci   que   tu   te   faisais   pour   ton   fils,  
l’expérience   technique   dont   tu   étais   l’acteur   nous  
apparaissait   inattendue  et  tu1109  nous  semblais  révéler  
autant  de  grandeur  d’âme  que  de  noblesse  de  cœur.    

  
Ce  texte  attendrissant  révèle  la  nécessité  de  recourir  à  des  incisions  purgatives  dans  

les   cas   de   plaies   purulentes,   même   chez   les   plus   jeunes   sujets   que   la   vision   et   le  
contact  de  la  lame  pourraient,  si  l’on  puit  dire,  traumatiser.  Dans  ce  récit,  l’endurance  
physique   du   jeune   garçon   est   comparée   à   sa   patience   intellectuelle,   solidement  
acquise   par   l’apprentissage   des   savoirs   requis   pour   un   homme   de   son   rang.   On  
imagine   aisément   le   genre   d’épreuve   qu’une   telle   incision   pouvait   imposer.   Ainsi  
donc,   chez   les   patients   les   plus   délicats,   qui   s’exposent   à   l’apparition   de   telles  
pathologies,   la   faiblesse   physique   peut   être   compensée,   sinon   corrigée,   par  
l’acquisition  d’une  endurance  physique  et  d’une  force  morale  qui  rend  supportables  
la  difficulté  des  interventions  thérapeutiques.  
Ce  récit  révèle  aussi,  non  sans  humour  ni  émotion,  que  l’entraînement  à  la  pratique  

médicale,  pour  utile  qu’il  soit,  n’est  pas  le  seul  facteur  qui  garantisse  la  réussite  d’un  
traitement  :   encore   faut-‐‑il   se   montrer   attentif   au   patient   tant   que   le   mal   n’est   pas  
résorbé,   et   c’est   précisément   ce   genre   de   comportement   que   l’amour   filial   est  
suceptible  de  générer   chez   les   individus   les  plus  généreux,   comme  on   le  voit   avec  
Pison.   Ce   dernier,   qui   manifeste   une   aptitude   étonnante   à   suivre   le   traitement  
thérapeutique  de  son  fils  blessé,  incarnerait  non  seulement  la  rigueur  hippocratique,  
mais  même  la  théorie  socratique  de  la  connaissance  comme  anamnèse  si  l’on  en  croit  
l’éloge   formulé   par  Galien,   qui  montre   ici   sans   doute   à   l’égard   de   son   ami   autant  
d’admiration  sincère  que  de  complicité  flatteuse.  Quoi  qu’il  en  soit,  on  comprend  que  
les  qualités  d’un  bon  thérapeute  ne  sont  pas  toutes  le  fruit  d’un  travail,  mais  qu’elles  
peuvent  aussi  être  la  preuve  d’une  nature  bien  née.  
  
Outre   les  affections   simples  qu’on  observe  dans   les  plaies,  Galien  évoque  aussi   le  

cas  d’une  pathologie  composée,  où  la  rupture  de  chair  s’accompagne  d’une  perte  de  
substance   (ἀπώώλεια   οὐσίίας).   Ce   mal   est   appelé   «  cavité  »   (κοιλόότης1110).   Il   est  

                                                                                                                                           
1108  Voir  notamment  Ménon  81-‐‑86,  Phèdre  246,  Phédon  72-‐‑76,  Théétète  149-‐‑151.  
1109  Si  le  texte  édité  ici  est  exact,  il  faut  sous-‐‑entendre  un  sujet  masculin  (a  priori  la  2e  personne  du  singulier)  et  

une  verbe  conjugué  (du  type  φαίίνοµμαι)  construit  avec  le  participe  masculin  ὥν.  
1110  Ars   medica   XXXII   (K.   I   389-‐‑390   =   Boudon-‐‑Millot      p.   369-‐‑371)  ;   voir   aussi  Ars  medica   XXVI   (K.   I   389-‐‑390   =  

Boudon-‐‑Millot    p.  356-‐‑359)  surtout  pour  la  note  3  p.  356.    
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souvent   compliqué   d’un   ulcère   (ἕλκος1111),   dont   le   soin   est   prioritaire.   En   cas  
d’écoulement,  on  procède  à  une  évacuation  et,  en  cas  de  tempérament  mal  équilibré,  
on   recourt   aux   remèdes   contraires   pour   obtenir   un  meilleur  mélange.  La   cavité   se  
soigne  par  des  bandages  et  du  repos.  Galien  observe  inversement  que  la  rétention  de  
souffle,   qui   dilate   les   organes,   risque   de   l’agrandir  ;   en   pareil   cas,   il   faut   donc  
renoncer  à  ce  genre  d’exercice  apothérapeutique.  La  cavité  est  généralement  liée  au  
gonflement   d’une   inflammation   (φλεγµμόόνη),   d’un   œdème   (οἴδηµμα)   ou   d’une  
grosseur  (ὄγκος1112),  qu’il  faut  alors  évacuer  par  une  incision  ou  par  une  réduction  en  
vapeurs.  
Pour  guérir  la  cavité,  dont  l’avènement  n’est  pas  particulièrement  lié  aux  activités  

sportives,  il  convient  donc  d’abord  de  régénérer  la  substance  perdue  en  comblant  le  
creux  de  chair  séparant  les  deux  lèvres,  puis  il  faut  réunifier  la  blessure.  Idéalement,  
la   chair  doit   se   recouvrir  de   peau,   ou,   en   cas   d’impossibilité,   de   quelque   chose   de  
semblable  à  la  peau,  qui  soit  à  la  fois  sec  et  calleux  :  pour  ce  faire,  il  faut  utiliser  des  
remèdes   qui   sont   dessèchants   et   astringents   sans   être   mordants.   Si   une   sanie   se  
développe,  il  faut  la  nettoyer  avec  un  remède  purifiant  peu  agressif.  
  
Quand  la  déchirure  est  cachée  dans  les  profondeurs  du  corps1113,  il  faut  procéder  à  

une   thérapie   de   substitution   qui   s’aligne   sur   ce   qui   est   visible   (θεραπείία  
ἐξαλαγγµμέένη  παρὰ  τὰ  φαινόόµμενα).  Alors,  la  rupture  profonde  est  rarement  le  seul  
symptôme  :  parfois  doublée  d’une  contusion  périphérique  au  niveau  de  la  chair  qui  a  
été  déchirée  (περιθλάάσις  τῆς  ἐρρωγυίίας  σάάρκος),  elle  s’accompagne  toujours  d’une  
ecchymose,   qu’il   convient   alors   d’abord   d’évacuer   avec   un   remède   échauffant   et  
modérément  desséchant  plus  ou  moins  actif   selon   la  profondeur  de  l’hématome.  Si  
l’ecchymose  met  du  temps  à  se  dissiper,  on  peut  alors  utiliser  une  ventouse  (σικύύα)  
pour   obtenir   une   violente   succion   du   pus.   Une   fois   l’ecchymose   dissipée,   il   faut  
dessécher  la  plaie  avec  un  remède  plus  ou  moins  dilué  selon  la  profondeur  du  mal,  
puis  resserrer  la  blessure  pour  engager  le  processus  de  coalescence  (σύύµμφυσις).  Une  
fois  encore,  Galien  ne  crée  aucun  lien  entre  ce  genre  de  blessure  et  le  sport,  mais  on  
imagine  que  les  sports  violents  pouvaient  occasionner  ce  type  de  plaie.  
  
Le   traitement   est   différent   quand   la   plaie   se   situe   non  dans   les   parties   charnues,  

mais   dans   les   parties   organiques   comme   les   artères,   les   veines,   les   nerfs   ou   les  
viscères1114.   En   cas   d’hémorragie   de   la   veine,   l’agglutination   (κόόλλησις)   reste  
difficile  ;   en   cas   d’hémorragie   de   l’artère,   elle   est   sans   doute   impossible  ;   dans   les  
organes   complexes,   formés   de   multiples   parties   homéomères,   aucune   réparation  

                                                
1111  Sur  ce  sens  d’ἕλκος,  voir  la  note  5  p.  331  de  V.  Boudon-‐‑Millot    dans  son  édition  de  l’Art  médical.  Ce  terme  

désigne   ici  une  affection  à  mi-‐‑chemin  entre   la  plaie  et   l’ulcère,  produisant  une  érosion  des   chairs  ou  ulcération  
(ἕλκωσις)  qui  entraîne  la  rupture  de  continuité  des  parties  molles  du  corps  par  un  processus  interne  ;  on  l’oppose  
alors  à  la  blessure  ouverte.    

1112  Sur  la  notion  d’ὄγκος,  voir  Skoda  1988  p.  255,  Jouanna  1985  p.  31-‐‑62,  Gourevitch  1984  p.  74.  
1113  De  methodo  medendi  IV  7  (K.  X  301-‐‑303).  
1114  De  methodo  medendi  V  2   (K.  X  303)  ;  voir  aussi  Ars  medica  XXIX  1  (K.   I  385  =  Boudon-‐‑Millot     p.  365)  qui  se  

montre  moins  précis  sur  que  le  De  methodo  medendi.  
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n’est   envisageable1115.   On   verra   plus   loin   que   Galien   envisage   malgré   tout   la  
possibilité   de   guérir   selon   un   protocole   méticuleux   certains   abcès   pulmonaires,  
comme  il  peut  s’en  produire  à  la  palestre1116.  

Soigner  la  rupture  des  vaisseaux.  
  
Quand  il  explique  comment  stopper  l’hémorragie  des  vaisseaux1117,  Galien  fait  une  

différence  entre,  d’une  part,  les  déchirures  qui  ont  lieu  à  cause  d’une  blessure,  d’un  
cri   ou   d’une   chute,   où   la   cause   du  mal   cesse   immédiatement,   et,   d’autre   part,   les  
déchirures  qui  sont  produites  par  une  pléthore,  où  la  rupture  vasculaire  peut  encore  
s’élargir   du   fait   de  la   persistance   de   sa   cause.   Dans   ce   second   cas,   il   faut   donc  
commencer   par   évacuer   la   surabondance   de   sang,   avant   d’arrêter   le   sang   et   de  
soigner  la  blessure,  comme  dans  toutes  les  autres  ruptures  vasculaires.  
On   a   vu   que   le   premier   type   de   blessure   pouvait   avoir   lieu   dans   les   sports   de  

combat,  mais  aussi  au  lancer,  dans  les  courses  et  dans  les  séances  d’équitation.  Quant  
à  la  pléthore,  elle  affecte  surtout  les  adeptes  des  sports  de  combat1118.  
  
Pour   arrêter   le   sang   (ἐπισχεῖν   τὸ  αἷµμα),   il   faut   d’abord   resserrer   la   dechirure   ou  

obturer  l’orifice,  puis  refouler  le  sang  loin  de  la  déchirure.    
Pour   ce   qui   est   du   resserrement      (στέέγνωσις),   il   se   fait   à   l’aide   des  mains,   d’un  

bandage,  d’un  lacet  (ϐρόόχος)  ou  d’un  remède  refroidissant  et  astringent.    
Quant   à   l’obturation   (ἔµμφραξις),   elle   s’obtient   soit   par   la   formation   d’un   caillot  

(θρόόµμϐος),  soit  par  l’application  externe  de  bouts  de  charpie  (µμόότοι)  et  d’un  emplâtre  
visqueux,   soit   par   une   brûlure   ou   un   remède   caustique   produisant   une   croûte  
appelée  «  esquarre  »  (ἐσχάάρη).    
Enfin,   le   sang  est   refoulé  par  dérivation   (παροχέέτευσις)  vers  un   lieu  voisin  de   la  

déchirure  ou  bien  par   révulsion   (ἀντίίσπασις)  vers  un   lieu  opposé1119.  Pour  obtenir  
ces  détournements  du  sang,  on  procède  éventuellement  à  des  frictions,  on  utilise  des  
remèdes  réchauffants,  des  bandages,  ou  bien  on  fait  des  incisions.  
  
En  cas  d’hémorragie,  le  mieux  est  d’appliquer  aussitôt  le  doigt  sur  le  vaisseau  pour  

créer  un   caillot  ;   si   le  vaisseau  est  profond,  on  utilise  un   crochet   (ἄγκιστρον)  pour  
aller  le  chercher,  le  tendre  et  lui  imposer  une  torsion  modérée.  Si  le  sang  continue  de  
couler  et  qu’il  s’agit  d’une  veine,  on  utilise  immédiatement  un  remède  hémostatique  
(ἴσχαιµμον  φάάρµμακον)  pour  provoquer  la  régénérescence  de  la  chair  ;  mais  s’il  s’agit  
d’une   artère,   on   place   un   lacet   ou   on   tranche   complètement   le   vaisseau   en   biseau  
pour   que   chacune   des   deux   parties   se   rétracte   et   que   la   blessure   disparaisse   en   se  
                                                

1115  Ars  medica  XXIX  1  (K.  I  385  =  Boudon-‐‑Millot    p.  365).  
1116  De  methodo  medendi  V  8  (K.  X  338,  1  -‐‑  345,  5).  
1117  De  methodo  medendi  V  3-‐‑4  (K.  X  313-‐‑320).  
1118  Voir  I  .A.2.a,  I.A.3.b  et  I.A.3.c.  
1119  Par  exemple,  en  cas  de  saignement  de  la  narine  droite  ou  gauche,  on  place  une  ventouse  respectivement  sur  

le  foie  ou  sur  la  rate  ;  en  cas  d’échec,  on  procède  en  outre,  avec  le  bras  tendu,  à  une  saignée  du  coude  qui  doit  être  
renouvelée  toutes  les  heures  jusqu’à  l’arrêt  de  l’hémorragie.  
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recouvrant   des   corps   qui   lui   sont   superposés.   Enfin,   on   applique   le   remède  
hémostatique.  

Soigner  la  rupture  des  nerfs,  des  tendons  et  des  ligaments.  
  
En   cas   de   blessure   du   nerf   et   du   tendon1120,   si   la   scission   est   importante,   on   doit  

produire  la  coalescence  (σύύµμφυσις)  puis  l’unification  (ἕνωσις)  des  lèvres  de  la  plaie  
par  des  remèdes  plutôt  desséchants.  
  
Quand  la  fibre  nerveuse  est  seulement  piquée,  il  faut  d’abord  vider  la  blessure  de  

ses  sérosités  et  purger  le  patient  ;  si  le  patient  est  robuste,  on  pourra  procéder  à  une  
saignée.  Puis,  pour  empêcher  la  douleur  et  l’inflammation,  on  utilise  en  application  
externe   des   remèdes   ténus   et   dessicatifs   non   agressifs,   produisant   une   chaleur  
modérée,   par   exemple   de   l’huile   sabine   chauffée,   idéalement   de   deux   ou   trois   ans  
d’âge,   ou   bien   de   la   résine   de   térébinthe,   du   propolis1121   ou   de   l’huile   mêlée   de  
souffre.    
A  priori,  ce  genre  de  blessure  est  rarement  causé  par  la  pratique  d’un  sport,  à  moins,  

par  exemple,  que  l’on  se  pique  avec  une  flèche,  une  javeline  ou  un  autre  accessoire  de  
ce  genre.    
  
Quand   la   fibre   nerveuse   est   entaillée,   il   faut   d’abord   examiner   la   nature   de   la  

blessure,   transversale   ou   longitudinale,   et   apprécier   l’épaisseur   de   peau   située   au-‐‑
dessus  du  nerf  ou  du  tendon  affecté.  Il  y  aura  un  risque  de  convulsion  si  la  fibre  est  
reliée  à  un  muscle  ;  si  le  nerf  est  sectionné,  il  n’y  a  plus  aucun  danger,  mais  la  partie  
sera   alors   estropiée.   Ensuite,   on   commence   le   traitement   sans   jamais   utiliser   ni  
remèdes   froids,   car   cela   nuirait   directement   au   cerveau,   ni   eau   pure   ni   produit  
relâchant.  On  usera  donc  d’un  remède  dessicatif,  mais  le  moins  mordant  possible,  car  
l’acerbité  ne  peut  pas  être  supportée  par   le  patient  :   sont  conseillés  des  emplâtres  à  
base  d’huile  et  de  chaux,  à  base  d’eau  de  rose  et  de  cuivre  ou  de  miel,  ou  à  base  de  
résine  diluée.  Ensuite,  on  procède  à  des  massages  à  l’huile  chaude  et  à  une  saignée,  
puis  on  prescrit  au  patient  un  régime  léger  et  du  repos.  Si  le  blessé  est  vigoureux,  on  
peut  utiliser  un  remède  plus  actif  comme  la  pastille  de  Polyeidos1122  diluée  dans  du  
vin  cuit  et  mêlée  à  des  bouts  de  charpie  humides,  puis  il  faut  humecter  la  plaie  avec  
du  vin  sucré  ou  du  vin  blanc  à  mesure  que  se  fait  la  cicatrisation.  

                                                
1120  De  methodo  medendi  VI  2-‐‑3  (K.  X  386-‐‑408).  Voir  aussi  Ars  medica  XXX  (K.  I  388-‐‑389  =  Boudon-‐‑Millot     p.  368-‐‑

369)  ;  dans  sa  note  3  p.  368,  V.  Boudon-‐‑Millot     critique   la   thèse  de  J.  Kollesch  selon   laquelle  ce  passage  serait   le  
résultat  d’une  compilation  maladroite  et  fautive  de  De  methodo  medendi  VI  2-‐‑3  ;  V.  Boudon-‐‑Millot    y  voit  plutôt  des  
«  raccourcis   d’expression  »,   notamment   quand   il   est   question   des   risques   de   spasme,   puisque   l’Art   médical   ne  
précise  pas  que  ce  symptôme  concerne  uniquement  les  fibres  reliées  à  un  muscle.  

1121  Le  propolis  est   la  matière  résineuse  ou  gommeuse  recueillie  par   les  abeilles  sur   les  écailles  des  bourgeons  
pour  réparer  les  fissures  de  leur  ruche  ;  voir  Boulogne  2011  p.  887  et  la  note  1  p.  370  de  V.  Boudon-‐‑Millot    dans  
son  édition  de  l’Art  médical.  

1122  Sur  la  composition  de  cette  pastille,  qui  contient  notamment  du  cuivre,  de  la  bile  de  taureau,  de  l’oliban,  de  
l’aloès,  du  vin  sucré,  du  myrte,  de  l’écorce  de  grenade  et  des  fleurs  de  grenadier,  voir  Boulogne  2011  p.  881-‐‑882.  
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Lorsque  la  blessure  nerveuse  s’accompagne  d’une  contusion  de  la  peau,  problème  

courant   chez   les   sportifs,   plusieurs   remèdes   sont   possibles,   à   commencer   par   celui  
que   les   athlètes   ont   eux-‐‑même   l’habitude   d’utiliser.   Ce   produit   est   évoqué   dans   le  
chapitre  3  du  sixième  livre  du  Sur  la  méthode  thérapeutique,  où  Galien  écrit1123  :  
  
Ἅµμα   …   τῷ   δέέρµματι   πάάνυ   πολλάάκις  

ἐθεασάάµμην   νεῦρα   θλασθέέντα   καὶ   διὰ   τὸ  
συνεχὲς   τοῦ   συµμπτώώµματος   οἱ   ἀθληταὶ   τῇ  
πείίρᾳ   διδαχθέέντες   ἔχουσι   κατάάπλασµμα   τὸ  
δι'ʹ  ὀξυµμέέλιτος  καὶ  τοῦ  τῶν  κυάάµμων  ἀλεύύρου  
καὶ   ἔστιν   ὄντως   ἀγαθὸν   φάάρµμακον.   Εἰ   δ'ʹ  
ὀδύύνη   τις   συνείίη   τῇ   θλάάσει,   πίίττης   ὑγρᾶς  
µμιγνύύειν   ἕψοντάάς   τε   καλῶς   ἐπιτιθέέναι  
θερµμόόν·∙   ὅταν   δὲ   ξηραντικώώτερον   ἐθέέλῃς  
γίίγνεσθαι,  µμιγνύύειν  ὀρόόϐων  ἀλεύύρου.  καὶ  εἰ  
µμᾶλλον   βούύλοιο   ξηραίίνειν,   ἴρεως   τῆς  
Ἰλλυρίίδος  ἢ  µμυρίίκης.  

   J’ai   très   souvent   observé   qu’en  même   temps  que  
la   peau,   des   nerfs   avaient   été   comprimés,   et,  
comme   le   symptôme   se   manifeste   sans   arrêt,   les  
athlètes,   instruits   par   l’expérience,   disposent   d’un  
cataplasme  obtenu  avec  de  l’oxymel  et  de  la  farine  
de  fève,  et  c’est  vraiment  un  bon  remède.  Et  si  une  
douleur  accompagne  la  contusion,   il   faut  y   joindre  
de  la  poix  humide  et,  après  une  bonne  cuisson,  tout  
appliquer  chaud  ;  si  tu  veux  que  cela  devienne  plus  
sec,  mêles-‐‑y  de  la  farine  de  graine  de  vesce.  Et  si  tu  
veux  encore  dessécher  davantage,  il  faut  y  mêler  de  
l’iris  d’Illyrie  ou  du  tamaris.    

  
Le   remède  des   athlètes,  dont   la   formule   est  assez   rudimentaire,   bénéficie   ici  d’un  

commentaire  positif  de  la  part  de  Galien.  Ce  passage  prouve  que,  parfois,  le  médecin  
de   Pergame   observe   des   athlètes   qu’il   n’a   pas   lui-‐‑même   sous   sa   charge  et   qui  
peuvent  faire  preuve  d’une  certaine  autonomie  grâce  aux  enseignements  qu’ils  tirent  
de  l’expérience.  Mais  peut-‐‑être  faut-‐‑il  deviner  ici   l’influence  de  certains  entraîneurs,  
qui,  à  l’issue  des  exercices,  peuvent  eux-‐‑mêmes  prodiguer  des  soins  sans  recourir  au  
médecin.    
Cependant,   Galien   donne   quelques   remarques   complémentaires,   prouvant   ainsi  

que  l’expérience  des  athlètes  peut  être  enrichie  par  le  savoir  des  médecins  :  il  affirme  
en   effet,   qu’en   cas   de   douleur,   la   poix   liquide   est   plus   efficace   et   que,   pour   un  
dessèchement  plus  rapide,   la   farine  de  graine  de  vesce,   l’iris  d’Illyrie  ou   le   tamaris  
sont  particulièrement  recommandés.  
  
Il  arrive  enfin  que  le  blessure  concerne  des  ligaments  (σύύνδεσµμοι1124).  Ce  genre  de  

traitement   devait   être   courant   chez   les   sportifs   même   si   Galien   n’en   fait   jamais  
mention   de   façon   explicite.   D’un   aspect   semblable   aux   tendons,   les   ligaments  
peuvent   subir   une   thérapie   plus   vigoureuse   que   ces   derniers   parce   qu’ils  
n’aboutissent  pas  au  cerveau  et  sont  dépourvus  de  sensibilité.  Si  le  ligament  va  d’un  
os   à   un   os,   on   peut   procéder   au   dessèchement   sans   aucun   danger.   Si   le   ligament  
s’implante  dans  un  muscle,  la  dessication  doit  être  menée  avec  prudence  pour  ne  pas  
léser   le  muscle,  mais   l’opération   est   toujours   plus   facile   que   sur   un   tendon   ou   un  
nerf.  

                                                
1123  De  methodo  medendi  VI  3  (K.  X  407,  5  -‐‑  408,  13).  Sur  ce  texte,  voir  aussi  I.A.3.b.  
1124  De  methodo  medendi  VI  4  (K.  X  408-‐‑409).  
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Deux   traumatismes   sportifs   particulièrement   difficiles   à   soigner  :   l’ostéomyélite   du  
sternum  et  l’abcès  pulmonaire.  
  
Dans  le  chapitre  13  du  septième  livre  des  Pratiques  anatomiques,  Galien  raconte  le  cas  

d’une  ostéomyélite1125  du  sternum  dont  le  traitement  a  été  particulièrement  délicat.    
Dans   ce   texte,   il   commence   par   donner   une   description   des   organes   de   la   cage  

thoracique.  Puis,  pour  montrer  l’intérêt  de  bien  connaître  l’anatomie  de  cette  zone,  il  
fait  une  digression   sur   le   cas  du   jeune   esclave  de  Maryllos   ayant   reçu  un   coup  au  
sternum  lors  d’un  affrontement  à  la  palestre1126  :  
  
Ἐπεὶ   δ'ʹ   ἅπαξ   ἐµμνηµμόόνευσα   τοῦ  

θεραπευθέέντος   παιδὸς,   οὐδὲν   ἂν   εἴη  
χεῖρον   ἅπαντα   διηγήήσασθαι   τὰ   κατ'ʹ  
αὐτὸν,  γενόόµμενα·∙  διὰ  γὰρ  τὸ  χρήήσιµμον  τῆς  
ἱστορίίας,   εἰ   καὶ   µμὴ   τῆς   παρούύσης  
πραγµματείίας   ἴδιόόν   ἐστι,   βέέλτιον   αὐτὰ  
οἰηθῆναι.   Πληγεὶς   ἐκεῖνος   ὁ   παῖς   ἐν  
παλαίίστρᾳ   κατὰ   τὸ   στέέρνον,   ἠµμελήήθη  
µμὲν   τὸ   πρῶτον,   ὕστερον   δ'ʹ   οὐ   καλῶς  
προὐνοήήθη.   Καὶ   µμετὰ   τέέσσαράάς   που  
µμῆνας  ἐφάάνη  πῦον  ἐν  τῷ  πληγέέντι  µμορίίῳ.  
Τοῦτο   κοµμίίσασθαι   βουλόόµμενος   ὁ  
θεραπεύύων,   ἔτεµμε   τὸν   παῖδα,   καὶ,   ὡς  
ᾤετο,   διὰ   ταχέέων   εἰς   οὐλὴν   ἤγαγεν.   Εἶτ'ʹ  
αὖθις   ἐφλέέγµμῃνε,   καὶ   αὖθις   ἀπέέστη,   καὶ  
αὖθις   ἐτµμήήθη,   καὶ   οὐκέέθ'ʹ   οἷόόν   τε   εἰς  
οὐλὴν  ἀχθῆναι.  Ταῦτ'ʹ  ἄρα  καὶ  ὁ  δεσπόότης  
αὐτοῦ,  πλείίονας  ἀθροίίσας  ἰατροὺς,  ἐν  οἷς  
ἦν   κᾀγὼ,   σκοπεῖσθαι   περὶ   τῆς   ἰάάσεως  
ἐκέέλευσεν.  Ὡς   δὲ  πᾶσιν  ἐδόόκει   σφάάκελος  
εἶναι   τοῦ   στέέρνου   τὸ   πάάθος,   ἐφαίίνετο   δὲ  
καὶ   ἡ   τῆς   καρδίίας   κίίνησις   ἐκ   τῶν  
ἀριστερῶν  αὐτοῦ  µμερῶν,  οὐδεὶς  ἐκκόόπτειν  
ἐτόόλµμα   τὸ   πεπονθὸς   ὀστοῦν·∙  ᾤοντο   γὰρ,  
ἐξ   ἀνάάγκης   ἐπ'ʹ   αὐτῷ   σύύντρησιν   ἔσεσθαι  
τοῦ   θώώρακος.   Ἐγὼ   δ'ʹ   ἐκκόόψειν   µμὲν   ἔφην  
αὐτὸ  χωρὶς  τοῦ  τὴν  καλουµμέένην  ἰδίίως  ὑπὸ  
τῶν   ἰατρῶν   σύύντρησιν   ἐργάάσασθαι·∙   περὶ  

   Puisqu’une   fois   déjà1127   j’ai   mentionné   le   jeune  
esclave  qui  bénéficia  de  mes  soins,  il  ne  serait  pas  
moins  valable  de   raconter   ici   toutes   les  péripéties  
qui   lui   sont   arrivées  ;   en   effet,   du   fait   de   l’intérêt  
de  cette  histoire,  même  si   cette  dernière  n’est  pas  
particulièrement   liée   au   sujet   qui   nous   occupe,   il  
est   préférable   d’avoir   ces   éléments   à   l’esprit.   Cet  
enfant,  qui  avait  été  blessé  à  la  palestre  au  niveau  
de  la  poitrine,  fut  tout  d’abord  négligé,  puis  traité  
de   façon   non   satisfaisante.   Et,   après   quatre   mois  
environ,   du   pus   apparut   dans   la   partie   qui   avait  
été   frappée.   Voulant   y   porter   remède,   celui   qui  
soignait  l’enfant  lui  fit  une  incision,  et,  comme  il  le  
pensait,   parvint   rapidement   à   obtenir   la  
cicatrisation.  Puis  vint  une  nouvelle  inflammation,  
une   nouvelle   collection   de   pus   et   une   nouvelle  
incision  sans  qu’il  ne  fût  plus  possible  de  parvenir  
à  une  cicatrisation.  Et   c’est  alors  que  le  maître  du  
garçon   fit   rassembler   un   assez   grand   nombre   de  
médecins,  dont  j’étais  moi  aussi,  et  qu’il  nous  pria  
de  réfléchir  au  traitement.  Comme  il  apparaissait  à  
tous  que  le  mal  était  une  gangrène  du  sternum  et  
que  le  mouvement  du  cœur  était  même  visible  sur  
la  partie  gauche  de  la  zone,  personne  ne  voulait  se  
risquer   à   une   résection   de   l’os   affecté  ;   en   effet,  
tous   étaient   d’avis   qu’inévitablement   une  
perforation   du   thorax   aurait   lieu   aussitôt   après  
l’opération.   Mais   moi,   je   dis   mon   intention   de  

                                                
1125   L’ostéomyélite   est   une   inflammation   de   l’os   et   de   la   moëlle   osseuse.   Sur   ce   texte,   voir   aussi   Voir   aussi  

Gourevitch  2001  p.  56-‐‑60  qui  renvoie  à  Hummel  1999  p.  283-‐‑284,  Bertier  1996  p.  2179  et  Siegel  1970-‐‑a  p.  524-‐‑527.  
1126  De  anatomicis  administrationibus  VII  13  (K.  II  632,  3  -‐‑  634,  10)  ;  sur  la  première  partie  de  ce  texte,  voir  Moraux  

1985   p.   121-‐‑122,   qui   parle   d’une   «  opération   osée  »   en   écho   aux   verbes   employés   par   Galien   pour   exprimer  
l’audace  (ἐτόόλµμα,  ἐθάάῤῥησα,  τολµμήήσαντος,  ἐτόόλµμησε).  

1127  Ce   cas   a  déjà   été   examiné  dans   les  premières  pages   conservées   en  grec  du  Sur   les   doctrines   d’Hippocrate   et  
Platon.   Dans   ce   texte   incomplet,   il   n’est   pas   précisé   que   l’accident   a   eu   lieu   à   la   palestre   et   les   conditions   de  
l’intervention  sont  exposées  avec  moins  de  détails  et  d’effets  dramatiques  ;  mais  les  témoignages  apportés  par  les  
traductions  arabes  de  Rhazès   et   Ibn  al-‐‑Mutran  permettent   de   faire   le   complément  ;   on   retrouve   les   principaux  
éléments  exposés  dans  les  Pratiques  anatomiques  VII  13  ;  voir  De  placitis  Hippocratis  et  Platonis  I  (K.  V  181,  1  -‐‑  182,  7  
=  CMG  5.4.1.2  p.  72-‐‑76).  
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µμέέντοι   τῆς   παντελοῦς   ἰάάσεως   οὐδὲν  
ἐπηγγελλόόµμην,  ἀδήήλου  ὄντος,  εἰ  πέέπονθε  
καὶ   µμέέχρι   πόόσου   πέέπονθε   τῶν  
ὑποκειµμέένων  τι  τῷ  στέέρνῳ.   Γυµμνωθέέντος  
οὖν   τοῦ   χωρίίου,   πλέέον   οὐδὲν   ἐφάάνη   τοῦ  
στέέρνου   πεπονθὸς,   ἢ   ὅπερ   ἐξ   ἀρχῆς  
εὐθὺς   ἐφαίίνετο.   Διὸ   καὶ   µμᾶλλον  
ἐθάάῤῥησα   πρὸς   τὴν   χειρουργίίαν   ἐλθεῖν,  
ἀπαθῶν   γε   τῶν   ἑκατέέρωθεν   ὀφθέέντων  
περάάτων,  οἷς  ὑποπεφύύκασιν  αἵ  τ'ʹ  ἀρτηρίίαι  
καὶ   φλέέϐες.   Ἐκκοπέέντος   δὲ   τοῦ  
πεπονθόότος   ὀστοῦ   κατ'ʹ   ἐκεῖνον   µμάάλιστα  
τὸν   τόόπον,   ἐν   ᾧ   ἐµμπέέφυκεν   ἡ   τοιαύύτη  
κορυφὴ   τοῦ   περικαρδίίου,   καὶ   φανείίσης  
γυµμνῆς   τῆς   καρδίίας,   ἐσέέσηπτο   γὰρ   ὁ  
περικάάρδιος  κατὰ   τοῦτο,  παραχρῆµμα  µμὲν  
οὐκ   ἀγαθὴν   ἐλπίίδα   περὶ   τοῦ   παιδὸς  
εἴχοµμεν,   ὑγιάάσθη   δὲ   εἰς   τὸ   παντελὲς   οὐκ  
ἐν   πολλῷ   χρόόνῳ·∙   ὅπερ   οὐκ   ἂν   ἐγέένετο,  
µμηδενὸς   τολµμήήσαντος   ἐκκόόψαι   τὸ  
πεπονθὸς   ὀστοῦν·∙   ἐτόόλµμησε   δ'ʹ   ἂν   οὐδεὶς  
ἄνευ   τοῦ   προγεγυµμνάάσθαι   κατὰ   τὰς  
ἀνατοµμικὰς   ἐγχειρήήσεις.   Ἄλλος   γοῦν   τις  
ἐν   ἐκείίνῳ   τῷ   χρόόνῳ,   σηπεδονώώδη  
διάάθεσιν   ἐξ   ἀποσκήήµμµματος   ἐν   βραχίίονι  
τέέµμνων,  ἀγνοίίᾳ  τῶν  ἐν  τῷ  χωρίίῳ  µμορίίων  
ἀρτηρίίαν   ἀξιόόλογον   ἔτεµμεν,   ἔν   τε   τῷ  
παραχρῆµμα   διὰ   τὴν   αἱµμοῤῥαγίίαν  
ἐθορυϐήήθη,   καὶ   µμόόγις   ἐκλαϐεῖν   δυνηθεὶς  
αὐτὴν,   ὡς   βρόόχῳ   διαλαϐεῖν,   ἐτύύγχανε  
γὰρ   οὖσα   βύύθιος,   ἐν   µμὲν   τῷ   παραχρῆµμα  
τὸν   ἐκ   τῆς   αἱµμοῤῥαγίίας   ἀπεώώσατο  
κίίνδυνον,   ἑτέέρῳ   µμέέντοι   τρόόπῳ   τὸν  
ἄνθρωπον  ἀπέέκτεινε,  γαγγραίίνης  ἐπὶ  τῷ  
βρόόχῳ   καταλαϐούύσης   τὴν   µμὲν   ἀρτηρίίαν  
µμάάλιστάά  τε  καὶ  πρώώτην,  ἐφεξῆς  δ'ʹ  ἅπαντα  
τὰ  πέέριξ  αὐτῆς.    

procéder   à   la   résection  de   l’os   sans  provoquer   ce  
qui   est   appelé   proprement   perforation   par   les  
médecins  ;  cependant,  je  ne  promis  nullement  que  
la  guérison  serait  totale,   car  rien  ne  disait   si   l’une  
des   parties   sous-‐‑jacentes   au   sternum   était   aussi  
affectée  ni  à  quel  point  ;  en  vérité,  quand  la  région  
fut  mise  à  nu,  il  apparut  que  rien  dans  le  sternum  
n’était   plus   affecté   que   ce   qui   nous   était   apparu  
dès   le   début.   Aussi   ma   hardiesse   de   procéder   à  
l’intervention   chirurgicale   en   fut-‐‑elle   encore  
accrue   puisque   les   bords   que   l’on   voyait   de  
chaque  côté,  sous  lesquels   se   situent  les  artères  et  
les   veines,   n’étaient   sans   doute   pas   affectés.   Une  
fois  pratiquée  la  résection  de  l’os  affecté  à  l’endroit  
précis   où   se   fiche   le   sommet   du   péricarde   en  
question  et  une  fois  le  cœur  mis  à  nu  (le  péricarde  
était  pourri  à  cet  endroit),  sur  le  moment  le  cas  du  
garçon   ne   nous   donnait   pas   bon   espoir,   et  
pourtant   ce   dernier   fut   totalement   guéri  
rapidement,   chose   qui   ne   serait   pas   arrivée   si  
personne  n’avait  osé  pratiquer  la  résection  de  l’os  
affecté  ;  or  personne  n’aurait  eu  cette  audace  sans  
s’être   préalablement   entraîné   aux   pratiques  
anatomiques.   En   tout   cas,   un   autre   que   moi,   à  
cette   époque,   incisant   une   constitution   sujette   au  
pourrissement   du   fait   d’un   abcès   au   bras,   parce  
qu’il  ne  connaissait  pas  les  parties  de  cette  région,  
coupa   une   artère   importante,   et   sur-‐‑le-‐‑champ  
l’hémorragie   le   jeta   dans   la   confusion  ;   or,   ayant  
du   mal   à   en   comprendre   la   raison   si   bien   qu’il  
tenta   de   l’arrêter   avec   un   lacet   (il   se   trouvait  
qu’elle   était   profonde),   sur   le  moment   il   négligea  
le   danger   qui   pouvait   venir   de   l’hémorragie,   et  
c’est   par  un   autre  moyen   qu’il   provoqua   la  mort  
de  son  patient,  puisque  la  gangrène  franchissant  le  
lacet  avaient  premièrement  gagné  l’artère  de  façon  
très  massive,  puis  toute  la  zone  périphérique.    

  
Cette   blessure   au   sternum   qui   s’est   produite   à   la   palestre   est  manifestement   une  

ostéomyélite.  Elle  donne  lieu  dans  un  premier  temps  à  un  mauvais  traitement,  puis  
l’intervention   chirurgicale   de   Galien,   dont   l’audace   est   récompensée,   permet  
d’aboutir  à  une  guérison  totale  et  rapide.  
Le   récit   de   cette   ἱστορίία   est   très   dramatisé.  Après   avoir   annoncé   de   nombreuses  

péripéties  (ἅπαντα  διηγήήσασθαι   τὰ  κατ'ʹ  αὐτὸν  γενόόµμενα),  Galien   commence  par  
déplorer,   grâce   à   des   verbes   au   passif   non   dénués   de   mépris,   la   négligence   puis  
l’incompétence   du   premier   médecin   dont   est   victime   le   patient   (ἠµμελήήθη   µμὲν   τὸ  
πρῶτον,   ὕστερον   δ'ʹ   οὐ   καλῶς   προὐνοήήθη).   L’irresponsabilité   de   ce   premier  
thérapeute  est  également  suggérée  par  l’emploi  de  la  particule  που  dans  la  formule  
µμετὰ   τέέσσαράάς   που   µμῆνας,   qui   laisse   entendre   que   le   médecin   en   question   n’a  
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même  pas  su  dire  à  ses  confrères  à  quel  moment  précis   le  mal  de  son  patient  avait  
commencé.  Galien  paraît   en   outre  vouloir   se  moquer  de   ce  médecin  qu’il  présente  
comme  un  être  plein  de  bonne  volonté   (ϐουλόόµμενος),  mais  dont   les   intuitions   (ὡς  
ᾤετο)  sont  cruellement  invalidées  par  les  faits  :  après  son  intervention,  le  retour  fatal  
de   la  pathologie  et  la   répétition  du  même  geste  chirurgical  sont  exprimés  avec  une  
certaine  ironie  par  la  coordination,  qui  d’ailleurs  met  sur  le  même  plan  le  regain  du  
mal   et   la   seconde   incision   (εἶτ'ʹ   αὖθις   ἐφλέέγµμῃνε,   καὶ   αὖθις   ἀπέέστη,   καὶ   αὖθις  
ἐτµμήήθη)  ;   c’est   donc   sans   surprise   que   la   phrase   se   clôt   sur   l’échec   de   la   seconde  
cicatrisation  (καὶ  οὐκέέθ'ʹ  οἷόόν  τε  εἰς  οὐλὴν  ἀχθῆναι).    
L’emploi   de   la   coordination   ἄρα   marque   alors   un   tournant   dans   le   récit   avec  

l’entrée  en  scène  de  multiples  médecins,  dont  Galien  lui-‐‑même  (πλείίονας  ἀθροίίσας  
ἰατροὺς,  ἐν  οἷς  ἦν  κᾀγὼ).  S’ensuit  un  jeu  sur  les  pronoms  qui  singularise  le  médecin  
de   Pergame,   à   la  manière   des   récits   épiques   où   l’aède   présente   un   groupe   comme  
homogène   avant   d’en   isoler   un   personnage   hors   du   commun   (πᾶσιν   ἐδόόκει   …  
οὐδεὶς  ἐκκόόπτειν  ἐτόόλµμα…  ἐγὼ  δ'ʹ  ἐκκόόψειν  µμὲν  ἔφην…).  On  observe  par  ailleurs  la  
reprise   ironique  du  verbe  οἶοµμαι   (ᾤοντο)  qui   a  pour   sujet   les   autres  médecins  que  
Galien,  lesquels  se  voient  ainsi  rapprochés  du  premier  thérapeute  malhabile  qui,  lui  
aussi,   avait   vu   ses   croyances   déjouées   (ὡς   ᾤετο).   Inversement,   Galien   appraît  
prudent   dans   ses   pronostics   et   dans   ses   promesses   (οὐδὲν   ἐπηγγελλόόµμην).   Une  
première   vérification   renforce   sa   hardiesse   singulière   (διὸ  καὶ   µμᾶλλον   ἐθάάρρησα).  
Le   récit   aboutit   même   à   une   guérison   plus   complète   et   plus   rapide   que   prévue  
(παραχρῆµμα  µμὲν  οὐκ  ἀγαθὴν  ἐλπίίδα  περὶ  τοῦ  παιδὸς  εἴχοµμεν,  ὑγιάάσθη  δὲ  εἰς  τὸ  
παντελὲς   οὐκ   ἐν   πολλῷ   χρόόνῳ).   La   morale   de   cette   histoire   est   assurément   que  
l’audace  médicale  est   récompensée  dès   lors  qu’on  a  pris   la  peine  de  bien  se  former  
auparavant  en  anatomie  (τολµμήήσαντος…  ἐτόόλµμησε…  προγεγυµμνάάσθαι).  
Le   second   récit,   qui   vient   en   contrepoint   du   premier,  rapporte   les   mésaventures  

dramatiques   d’un   patient  mal   soigné   qui,   pour   sa   part,   n’eut   pas   la   chance   d’être  
sauvé  par  Galien.  Le  thérapeute  de  cet  individu  blessé  au  bras  se  singularise  par  son  
ignorance   anatomique   (ἀγνοίίᾳ)   et   par   la  maladresse   de   son   intervention  :   dans   le  
passage   où   est   évoquée   l’incision   funeste   de   l’artère   et   la   panique   qui   s’ensuit  
(ἀρτηρίίαν   ἀξιόόλογον   ἔτεµμεν,   ἔν   τε   τῷ   παραχρῆµμα   διὰ   τὴν   αἱµμοῤῥαγίίαν  
ἐθορυϐήήθη),  la  coordination  en  τε  souligne  la  précipitation  de  la  catastrophe.  Après  
la   critique   de   l’ignorance   vient   le   constat   de   la   difficulté   à   comprendre   et   de   la  
mauvaise  évaluation  des  risques  (µμόόγις  ἐκλαϐεῖν  δυνηθεὶς…  ἀπεώώσατο  κίίνδυνον).  
La   répétition   de   la   formule   ἐν   τῷ   παραχρῆµμα   souligne   la   mauvaise   gestion   de  
l’urgence   thérapeutique   dont   fait   preuve   ce   médecin   ;   inversement,   cette   formule  
avait  été  utilisée  dans   le   récit  du  succès  de  Galien  pour  montrer   la  prudence  de  ce  
dernier  (παραχρῆµμα  µμὲν  οὐκ  ἀγαθὴν  ἐλπίίδα  περὶ  τοῦ  παιδὸς  εἴχοµμεν).  L’issue  est  
alors  inévitable  :  c’est  l’homicide  involontaire  (τὸν  ἄνθρωπον  ἀπέέκτεινε).    
À  l’aune  de  ces  deux  récits  de  cas,  on  mesure  sans  peine  le  fossé  séparant  le  grand  

Galien  des  plus  mauvais  chirurgiens,  mais  aussi  la  prudence  avec  laquelle  il  faut,  en  
cas  de  blessure,  choisir  son  thérapeute.  
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Le  même  genre  de  conclusion  s’impose  à  la  lecture  du  huitième  chapitre  du  livre  V  
du   traité   Sur   la   méthode   thérapeutique,   où   Galien   s’intéresse   au   soin   des   plaies  
pulmonaires   comme   il   en   arrive   à   la  palestre1128.  Ce   cas,   en   effet,   est   très  difficile   à  
traiter.  Certains  médecins  le  jugent  même  incurable  :  n’ayant  jamais  vu  d’expérience  
thérapeutique   concluante,   ils   restent   persuadés   que   le  mouvement   perpétuel   de   la  
respiration  empêche  le  repos  nécessaire  à  la  guérison.  
Galien  reconnaît  que   le  diagnostic  de   la  pathologie  pulmonaire  est  délicat  :  un  cri  

violent,  une  chute  de  haut,  un  coup  reçu  au   thorax  sont  généralement  suivis  d’une  
forte  toux  sanglante,  mais  sans  nécessairement  que  la  victime  ressente  de  douleur  au  
niveau  du   thorax.  Par   ailleurs,   la  possibilité  d’un   transvasement   sanguin  depuis   le  
thorax  vers   la   trachée  à   travers   la  membrane  pulmonaire   est   contestée  par   certains  
médecins,  qui  se  voient  contraints  de  dire  des  absurdités  sur  l’origine  du  sang  alors  
même  que  parfois  ils  ont  bien  diagnostiqué  l’inflammation  et  l’abcès  du  poumon.  Par  
ailleurs,  l’abcès  pulmonaire  provoque  parfois  la  gangrène  sèche  d’une  côte,  qu’il  faut  
alors  ôter.  
  
En   cas   de   blessure   du   poumon,   l’idéal   est   d’intervenir   très   rapidement   avant   la  

formation  de  l’abcès  ;  sinon,  le  pus  doit  être  nettoyé  avec  un  mélange  de  miel,  de  lait  
et  éventuellement  d’huile  ;  il  faut  alors  placer  le  patient  sur  le  côté  infecté,  le  secouer  
doucement  et  éventuellement  utiliser  un  tire-‐‑pus.  
Galien   certifie   que   sa   thérapie   a   connu   peu   d’échecs.   D’abord,   il   faut   inciser  

l’intérieur  du  coude  et  retirer  du  sang  deux  ou  trois  fois1129,  puis  frictionner  et  bander  
les  membres.  Ensuite,  le  patient  doit  prendre  une  eau  tiède  faiblement  vinaigrée  pour  
dissoudre   l’éventuel   caillot   sanguin   qui   a   pu   se   former   dans   le   poumon,   puis   un  
remède   astringent,   fait   soit   à   base   d’eau   vinaigrée,   soit   par   exemple   à   base   de  
décoction  de  pomme  ou  de  myrte.  Le  patient  doit   rester   à   jeun   s’il   est  vigoureux  ;  
sinon,   une   bouillie   suffira   à   le   sustenter.   Le   soir,   il   doit   reprendre   le   remède  
astringent   et,   le   lendemain,   subir   une   nouvelle   saignée   s’il   est   vigoureux.   Le  
traitement  s’étend  sur  quatre  jours  durant  lesquels  le  thorax  doit  être  arrosé  avec  du  
jus  de  pomme  ou  de  l’eau  de  rose  en  été,  avec  de  l’essence  parfumée  de  nard  en  hiver  
ou  bien  avec  un  remède  qui  sert  d’emplâtre  hémostatique  composé  principalement  
de   bitume   et   de   vinaigre.   Idéalement,   si   le   traitement   est   commencé   rapidement  
quand  la  blessure  est  encore  sanglante  mais  non  enflammée,  la  blessure  se  recolle  par  
agglutination  ;  en  revanche,  l’espoir  de  recollement  est  plus  faible  si  l’inflammation  a  
déjà   commencé,   car   l’évacuation   du   pus   et   des   sérosités   n’est   possible   que   par   la  

                                                
1128  De  methodo  medendi  V  8  (K.  X  338,  1  -‐‑  345,  5)  ;  pour  une  traduction  complète  de  ce  chapitre,  voir  Boulogne  p.  

296-‐‑301.  Sur  ces  accidents,  voir  I.A.3.c.  
1129  L’utilité  de  la  saignée  dans  ce  cas  est  également  attestée  en  De  venae  sectione  adversus  Erasistrateos  6  (K.  XI  227,  

10-‐‑13)  :   «  πρώώην   τις   ἐν   παλαίίστρᾳ   πληγεὶς   σφοδρῶς   ἀνέέϐηξεν   αἵµματος   αὐτίίκα   κοτύύλας   ὡς   δύύο,  
φλεϐοτοµμηθεὶς   δὲ   παραχρῆµμα   καὶ   τῶν   ἄλλων   ὡς   ἐχρῆν   γενοµμέένων,   οὔτε   ἔϐηξεν   ἔτι   τελέέως   καὶ   ὑγιήής  
ἐστι…  »  («  récemment,  quelqu’un  qui  avait  reçu  un  coup  violent  a  aussitôt  expectoré,  en  toussant,  environ  deux  
cotyles  de  sang,  et,  ayant  subi  une  saignée  sur-‐‑le-‐‑champ,  comme  tout  le  reste  se  présentait  comme  il  fallait,  il  ne  
toussa  plus  du  tout,  et  il  est  bien  portant…  »).  Sur  l’ensemble  de  ce  chapitre,  voir  II.B.2.b.    
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toux,   qui   a   pour   effet   secondaire   de   déchirer   la   région   affectée   et   la   trachée,  
particulièrement  fragile,  si  bien  que  de  nouveaux  caillots  peuvent  s’y  former.    
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II.  B.  Fonctions  du  sport  au  sein  de  l’argumentation  médicale.  
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Page   précédente  :  Girolamo  Mercuriale,  De  Arte  Gymnastica,   Venise,   1573,   p.   89,   cote  A   1801,   Fonds  Agache,  

Réserve  Commune  des  Universités  Lille  1,  Lille  2  et  Lille  3.  
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II.  B.  1.  Galien  dans  la  lignée  d’Hippocrate  :  le  sport  comme  témoin.  
  

II.  B.  1.  a.  Commentaire  de  l’Aphorisme  I  3.  
  
Pour  mettre  le  sport  au  service  de  son  argumentation  médicale,  Galien  trouve  sans  

doute   un   modèle   chez   Hippocrate,   notamment   dans   l’Aphorisme   I   31130,   dont   il  
propose  une  analyse  détaillée  au  sein  de  son  premier  livre  de  Commentaire.  Le  texte  
hippocratique  concerne  en  particulier  la  façon  de  régler  la  quantité  des  évacuations  
dans   le   cas   du   régime   athlétique,   mais   Galien   y   voit   l’occasion   de   réfléchir   plus  
globalement  sur  les  risques  de  la  démesure1131  :  
  
«  Ἐν   τοῖσι   γυµμναστικοῖσιν   αἱ   ἐπ'ʹ   ἄκρον  
εὐεξίίαι   σφαλεραίί,   ἢν   ἐν   τῷ   ἐσχάάτῳ   ἔωσιν.  

Οὐ   γὰρ   δύύνανται   µμέένειν   ἐν   τῷ   αὐτέέῳ   οὐδὲ  

ἀτρεµμέέειν.  Ἐπεὶ  δὲ  οὐκ  ἀτρεµμέέουσιν,  οὐδέέ  τι  

δύύνανται   ἐπὶ   τὸ   βέέλτιον   ἐπιδιδόόναι,  

λείίπεται   οὖν   ἐπὶ   τὸ   χεῖρον.   Τουτέέων   οὖν  

εἵνεκεν   τὴν   εὐεξίίην   λύύειν   ξυµμφέέρει   µμὴ  

βραδέέως,  ἵνα  πάάλιν  ἀρχὴν  ἀναθρέέψιος  λάάϐῃ  

τὸ   σῶµμα.   Μηδὲ   τὰς   ξυµμπτώώσιας   ἐς   τὸ  

ἔσχατον   ἄγειν,   σφαλερὸν   γὰρ,   ἀλλ'ʹ   ὁκοίίη  

ἂν   ἡ   φύύσις   ᾖ   τοῦ   µμέέλλοντος   ὑποµμέένειν,   ἐς  

τοῦτο  ἄγειν.  Ὡσαύύτως  δὲ  καὶ  αἱ  κενώώσεις  αἱ  

ἐς  τὸ  ἔσχατον  ἄγουσαι  σφαλεραίί·∙  καὶ  πάάλιν  

αἱ   ἀναθρέέψιες,   αἱ   ἐν   τῷ   ἐσχάάτῳ   ἐοῦσαι  

σφαλεραίί.  »  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  
Τὸν   µμὲν   πρὸ   τούύτου   λόόγον   αὐτῷ   περὶ  

ποιόότητος   εἶναι   ἐδείίξαµμεν   τῶν  
κενουµμέένων.   Ἐν   τούύτῳ   δὲ   καὶ   τοῖς   ἐφεξῆς  
περὶ   ποσόότητος   βούύλεται   διδάάσκειν   καὶ  
ἄρχεταίί  γε  παρὰ  τῆς  ἀµμέέτρου  πληρώώσεώώς  
τε   καὶ   κενώώσεως   ἐν   τῷδε   τῷ   νῦν   ἡµμῖν  
προκειµμέένῳ   ἀφορισµμῷ,   ὁµμοίίως   τῷ  
πρόόσθεν   ὑποθέέµμενόός   τι   παράάδειγµμα   καὶ  

   «  Chez   les   sportifs,   les   bons   états   portés   au   plus   haut  
point  sont  dangereux  s’ils  sont  au  degré  extrême.  En  effet,  

ils   ne   peuvent   demeurer   au   même   niveau,   ni   rester  

stationnaires.  Or,  puisqu’ils  ne  restent  pas  stationnaires  et  

qu’ils  ne  peuvent  faire  aucun  progrès,  empirer  est  la  seule  

voie  qui  reste.  Si  donc  on  a  intérêt  à  dissiper  sans  tarder  le  

bon  état,  c’est  pour  que  le  corps  recommence  à  se  restaurer.  

Et  il  ne  faut  pas  porter  à  l’extrême  les  amaigrissements1134,  

car   c’est   dangereux,   mais   aller   jusqu’au   point   en   accord  

avec  ce  qu’est   la  nature  du  patient  devant   être   soumis  au  

régime.  Or,  de   la  même   façon,   les   évacuations  poussées   à  

l’extrême   sont   dangereuses,   et,   réciproquement,   les  

restaurations   qui   sont   au   degré   extrême   sont  

dangereuses.  »  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  
Nous   avons   montré   que   le   discours   précédent  

traitait   de   la   qualité   des   matières   évacuées.   En  
revanche,   dans   celui-‐‑ci   et   dans   ceux   qui   suivent,  
l’auteur   veut   donner   un   enseignement   sur   la  
quantité,   et   il   commence   précisément   par   le  
remplissage   et   l’évacuation   immodérée   dans  
l’Aphorisme   qui   nous   occupe   maintenant,  
semblalement  à  celui  d’avant,  en  posant  un  exemple  
et   en   conduisant   son   discours   en   droite   ligne   par  

                                                
1130   Aphorisme   I   3   (Littré   IV   p.   458,   11   -‐‑   460,   6   =   Magdelaine,   thèse   II   p.   376-‐‑377).   L’Hippocrate   de   Galien  

(Hippocratis  aphorismi  et  Galeni  in  eos  commentarius  I  3,  K.  XVII  B,  361,  10  -‐‑  362,  4)  ne  correspond  pas  exactement  au  
texte  édité  par  C.  Magdelaine,  dont  la  traduction  (thèse  II  p.  477)  ne  peut  être  reprise  ici,  même  si  aucune  de  ces  
différences  n’a  de  réelle  incidence  sur  le  fond  :  dans  la  version  galénique,  on  trouve  le  point  au  lieu  de  point-‐‑en-‐‑
haut,   αὐτέέῳ   au   lieu   de   αὐτῷ,   οὐδέέ   τι   au   lieu   de   οὐκέέτι,   τουτέέων   au   lieu   de   τούύτων,   ξυµμφέέρει   au   lieu   de  
συµμφέέρει,   λάάϐῃ   au   lieu   de   λαµμϐάάνῃ,   ξυµμπτώώσιας   au   lieu   de   συµμπτώώσιας,   κενώώσεις   au   lieu   de   κενώώσιες   et  
enfin   ἀναθρέέψιες   («  restaurations  »)   au   lieu   de   ἀναλήήψιες   («  réparations  »).   Or,   étrangement,   en   XVII   B   365,   4,  
Kühn   édite   ἀναλήήψιες   et   non   plus   ἀναθρέέψιες   comme   il   le   fait   partout   ailleurs   lorsqu’il   cite   la   fin   de  
l’Aphorisme  ;  peut-‐‑être  serait-‐‑il  préférable  de  rester  cohérent  en  optant  à  nouveau  pour  la  leçon  ἀναθρέέψιες  ;  voir  
infra.    

1131  Hippocratis  Aphorismi  et  Galeni   in  eos  commentarius  I  3   (K.  XVII  B  361,  10,  6  -‐‑  367,  7).  Pour  une  analyse  de  la  
première  phrase  de  cet  Aphorisme  et  du  commentaire  qu’en  propose  Galien,  voir  I.A.2.a  et  Boudon-‐‑Millot    2002  p.  
717  et  p.  720.  Pour  un  commentaire  de  l’ensemble  de  l’Aphorisme,  voir  Magdelaine,  thèse  III  p.  514-‐‑517.  
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πρὸς  τοῦτο  κατευθύύνων  τὸν  λόόγον,  ὥσπερ  
ἔθος  αὐτῷ.  Τὸ  παράάδειγµμα  δὲ  αὐτῷ  ἐστιν  ἡ  
γυµμναστικὴ   εὐεξίία…   Ἵνα   οὖν   ἔχῃ   χώώραν  
αὖθις   ἀνατρέέφεσθαι   τὸ   σῶµμα,   λύύειν   χρὴ  
µμὴ  βραδέέως  τὴν  εὐεξίίαν.  Ἡ  λύύσις  δ'ʹ  αὐτῆς  
κέένωσίίς  ἐστι  δηλονόότι  καὶ  χρὴ  ταύύτην  οὐδ'ʹ  
αὐτὴν   ἀµμέέτρως   ποιεῖσθαι.   Καὶ   γὰρ   καὶ  
τοῦτο   σφαλερὸν,   οὐχ   ἧττον   ἀµμέέτρου  
πληρώώσεως.   Σκοπὸς   δὲ   τοῦ   ποσοῦ   τῆς  
κενώώσεως   οὐ   τὸ   πλεονάάζον   µμόόνον,   ἀλλὰ  
καὶ  ἡ  φύύσις  ἂν  εἴη,  τουτέέστιν  ἡ  δύύναµμις  τοῦ  
κενουµμέένου   ἀνθρώώπου.   Ἄλλοι   γὰρ   ἄλλως  
εἰώώθασι   φέέρειν   µμᾶλλον   τὰς   κενώώσεις.  
Ταῦτα   µμὲν   οὖν   αὐτῷ   περὶ   τῆς   ἀθλητικῆς  
εὐεξίίας   εἴρηται   καὶ   αὐτὰ   µμὲν   καθ'ʹ   ἑαυτὰ  
χρήήσιµμα  τοῖς  βουλοµμέένοις  τὴν  ἐπιτήήδευσιν  
ἐκείίνην  µμετέέρχεσθαι  καὶ  τοῖς  ἰατροῖς  δὲ  ὡς  
παράάδειγµμα   τοῦ   λόόγου   τοῦ   µμέέλλοντος  
λεχθήήσεσθαι.   Φησὶ   γὰρ,   "ʺὡσαύύτως   δὲ   καὶ  
αἱ   κενώώσιες   αἱ   εἰς   τὸ   ἔσχατον   ἄγουσαι  

σφαλεραὶ   καὶ   πάάλιν   αἱ   ἀναλήήψιες1132   αἱ   ἐν  

τῷ   ἐσχάάτῳ   ἐοῦσαι   σφαλεραὶ"ʺ,   τοιοῦτόόν   τι  
βουλόόµμενος   ἐνδείίξασθαι   καθ'ʹ   ὅλον   τὸν  
λόόγον,   ὡς   ὅτι   οὔτε   κενοῦν   οὔτε   πληροῦν  
ὑπερϐαλλόόντως  προσήήκει.  Μάάθοιµμεν  δ'ʹ  ἂν  
τοῦτο   µμάάλιστα   παρὰ   τῆς   ἀθλητικῆς  
εὐεξίίας,   ἧς   καίίτοι   τἄλλα   κεκτηµμέένης   οὐ  
µμεµμπτάά.   Καὶ   γὰρ   καὶ   εὔχυµμοι   καὶ   ἰσχυροὶ  
ταῖς  δυνάάµμεσίίν  εἰσιν  οἱ  γυµμναστικοὶ,  ὅµμως  
τοῦτόό   γε   αὐτὸ   µμέέγιστόόν   ἐστιν   αὐτοῖς  
κακὸν,  τὸ  εἰς  ἄκρον  ἥκειν  πληρώώσεως.  Διὸ  
καὶ   λύύεσθαι   δεῖται   συντόόµμως,   ὥσπερ   αὖ  
πάάλιν   οὐδ'ʹ   εἰς   ἔσχατον   ἄγειν   χρὴ  
κενώώσεως  τοὺς  τοιούύτους·∙  οὕτως  οὐδὲ  τοὺς  
ἄλλης   δεοµμέένους   ἡστινοσοῦν   κενώώσεως  
ὑπερκενοῦν  προσήήκει.  Καθόόλου  γὰρ  εἰπεῖν  
ἐν   πάάσῃ   κενώώσει   στοχάάζεσθαι   προσήήκει  

rapport  à  lui,  comme  à  son  habitude.  Or  son  exemple  
est   le   bon   état   gymnastique…1135   Donc,   pour   que   le  
corps   ait   à   nouveau   de   la   place   pour   reprendre   sa  
restauration,  il  faut  dissiper  sans  attendre  le  bon  état.  
Or  sa  dissipation  est  évidemment  une  évacuation  et  il  
faut   qu’elle   soit   faite   d’une   façon   qui   elle   non   plus  
n’est  pas  immodérée.  Et  de  fait,  ce  serait  là  aussi  une  
chose   dangereuse,   tout   autant   que   la   réplétion  
immodérée.   Or,   comme   objectif   quantitatif   à  
l’évacuation,   il   n’y   aurait   pas   seulement   la  
surabondance,   mais   aussi   la   nature,   c’est-‐‑à-‐‑dire   la  
faculté  de  l’homme  évacué  :  les  uns  ont  l’habitude  de  
supporter   plutôt   bien   les   évacuations,   les   autres  
moins.   Voilà   donc   les   propos   qui   ont   été   tenus   par  
Hippocrate  à  propos  du  bon  état  athlétique,  utiles  en  
eux-‐‑mêmes   pour   ceux   qui   veulent   poursuivre   ce  
genre   de   vie,   mais   utiles   aussi   pour   les   médecins  
comme   exemple   du   discours   qui   devra   être   tenu.   Il  
dit   en   effet  :   "ʺEt   de   la   même   façon,   les   évacuations  
poussées  à   l’extrême  sont  dangereuses,  et  réciproquement,  

les   réparations   qui   sont   au   degré   extrême   sont  

dangereuses"ʺ,  parce  que,  tout  au  long  de  son  discours,  
il  veut  démontrer  la  chose  suivante  :  il  ne  convient  ni  
de   vider   ni   de   remplir   outre   mesure.   Or   voilà   un  
enseignement   que   nous   pourrions   tirer   notamment  
du  bon  état  athlétique,  quoique  les  autres  propriétés  
qu’il   possède   soient   irréprochables.   Et   de   fait,   si   les  
sportifs   sont  dotés   d’une   bonne   humeur   et   robustes  
dans  leurs  facultés,  il  n’en  reste  pas  moins  que  ce  fait  
même   qui   consiste   à   parvenir   à   un   sommet   de  
réplétion  est  sans  doute  un  très  grand  mal  pour  eux.  
C’est   pour   cette   raison   même   qu’il   faut   aussitôt  
dissiper   cet   état,   de   même   aussi,   inversement,   qu’il  
ne   faut   pas   non   plus   conduire   les   individus   d’une  
telle   nature   au  point   extrême   de   l’évacuation  ;   de   la  
même   façon,   ceux   qui   ont   besoin   d’une   autre  
évacuation  quelle  qu’elle  soit,  il  ne  faut  pas  non  plus  

                                                                                                                                           
1132  En  XVII  B  365,  4,  Kühn  édite  ἀναλήήψιες,  «  réparations  »,   (leçon  retenue  par  C.  Magdelaine)   là  où,  dans  un  

esprit  de  de   cohérence,   on  aurait  plutôt   attendu  ἀναθρέέψιες,   «  restaurations  »,   conformément   aux  quatre   autres  
citations   de   cette   fin   d’Aphorisme   (K.   XVII   B   362,   3  ;   366,   1,   5-‐‑6   et   13).   Il   faudrait   s’assurer   que   le   texte  
hippocratique  dont  disposait  Galien  comportât  bien   la   leçon  fautive  ἀναθρέέψιες  au   lieu  de  ἀναλήήψιες  ;  dans   le  
cas  contraire,  il  faudrait  corriger  ces  quatre  autres  citations  en  éditant  ἀναλήήψιες.  

1133  Au  lieu  de  l’optatif  présent  à  la  3e  personne  du  singulier  ἐπινοήήσειε  édité  par  Kühn  en  XVII  B  366,  9  mais  
difficile  à  justifier,  il  faut  sans  doute  lire  un  indicatif  futur  2e  personne  du  singulier  ἐπινοήήσεις,  «  tu  noteras  »,  la  
confusion  entre  ε  et  ς  étant  une  erreur  des  plus  courantes  notamment  en  finale.  

1134   Dans   le   commentaire   qu’elle   fait   de   cet  Aphorisme,   C.  Magdelaine   (thèse   III   p.   517)   indique   que   le   nom  
συµμπτώώσις  «  guère  usuel  dans  le  langage  de  la  diététique,  traduit  l’idée  d’"ʺaffaisement"ʺ  »,  en  l’occurrence  «  celui  
des  vaisseaux  provoqué  par  le  régime  ».  On  résistera  à  la  tentation  d’y  voir  une  allusion  aux  chutes  (συµμπτώώσεις)  
des   sportifs   de   combat   qui,   elles   aussi,   peuvent   s’avérer   dangereuses   quand   les   athlètes   heurtent   le   sol   en  
accueillant  parfois,  de  surcroît,  le  poids  de  leur  adversaire.  Sur  ce  point,  voir  I.A.3.b  et  II.C.2.b.  

1135  Le  passage  coupé   (K.  XVII  B  362,  13   -‐‑  364,  9)  est  une  description  du  bon  état  athlétique,  qui  a  été  étudiée  
dans  la  première  partie  de  cette  thèse  en  I.A.2.a.  
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τῆς  δυνάάµμεως  καὶ  µμέέχρις  ἂν  ἀντέέχῃ  καὶ  µμὴ  
κάάµμνῃ,   πειρᾶσθαι   τὸ   περιττὸν   ἀπάάγειν,  
καταλυοµμέένης   δὲ,   κἂν   ἔτι   λείίπηταίί   τι   τῶν  
περιττῶν,   φυλάάττεσθαι   χρὴ   τὴν   κέένωσιν.  
Τὸ   δὲ   "ʺκαὶ   πάάλιν   αἱ   ἀναθρέέψιες   αἱ   ἐν   τῷ  
ἐσχάάτῳ   ἐοῦσαι   σφαλεραὶ"ʺ,   εἰ   µμὲν  
ἀνταποδώώσειν  µμέέλλοι  τις  τῷ  παραδείίγµματι  
τὸν   λόόγον,   ὡς   µμὴ   γενέέσθαι   κολοϐὸν,   ἐπὶ  
τῆς   ἐσχάάτης   πληρώώσεως   εἰρῆσθαι   δόόξει,  
παραινοῦντος   αὐτὴν   φυλάάττεσθαι   καὶ   µμὴ  
µμέέχρι   τοσοῦτον   τὰς   ἀναθρέέψεις   ποιεῖσθαι  
τῶν   σωµμάάτων,   µμέέχρις   ἂν   εἰς   τὸ   ἔσχατον  
ἀφίίξωνται   τῆς   πληρώώσεως.   Εἰ   δὲ   τῷ   τῆς  
λέέξεως   σχήήµματι   προσέέχοις   τὸν   νοῦν,  
ὥσπερ  ἔνιοι  τῶν  ἐξηγησαµμέένων  τὸ  βιϐλίίον  
περὶ   τοῦ   αὐτοῦ   πράάγµματος,   δὶς   αὐτὸν  
ἐπινοήήσεις1133   λέέγειν   ἑτέέρως   καὶ   ἑτέέρως.  
Ὅταν   µμὲν   οὖν   εἴπῃ,   "ʺὡσαύύτως   καὶ   αἱ  
κενώώσιες   αἱ   εἰς   τὸ   ἔσχατον   ἄγουσαι  

σφαλεραὶ"ʺ,  κατ'ʹ  αὐτὸ  τοῦτο  µμόόνον  φεύύγειν  
κελεύύοντα  τὰς  ἀµμέέτρους  κενώώσεις,  ὅτι   καὶ  
αἱ  ἀναθρέέψεις  αἱ  ἀπ'ʹ  αὐτῶν  οὐκ  ἀσφαλεῖς  
εἰσιν,   ὡς   ἂν   ἀσθενοῦς   γεγενηµμέένης   τῆς  
φύύσεως   καὶ   µμήήτε   πέέπτειν   ἱκανῶς   µμήήτ'ʹ  
ἀναδιδόόναι   µμήήτ'ʹ   ἐξοµμοιοῦν   δυναµμέένης,  
παραλελείίψεται  δὴ  φανερῶς,  ἐὰν  οὕτω  τις  
δέέξηται,   θάάτερον   αὐτῷ   µμέέρος   τῆς  
διδασκαλίίας,   τὸ   περὶ   τῆς   ἄκρας  
πληρώώσεως,   καὶ   µμάάτην   ἔσται   τῆς  
γυµμναστικῆς  εὐεξίίας  µμεµμνηµμέένος.  Καὶ  µμὲν  
δὴ   καὶ   αὐτὸ   τοῦτο   τὸ   προκείίµμενον   ὄνοµμα  
κατὰ   τὴν   λέέξιν,   τὸ   "ʺπάάλιν"ʺ,   ἐνδείίκνυσθαίί  
µμοι  δοκεῖ  τὴν  εἰρηµμέένην  γνώώµμην,  εἰπόόντος  
αὐτοῦ   "ʺκαὶ   πάάλιν   αἱ   ἀναθρέέψιες   αἱ   ἐν   τῷ  
ἐσχάάτῳ   ἐοῦσαι   σφαλεραίί"ʺ.   Ὥσπερ   γὰρ  
ὑπὲρ   ἄλλου   πράάγµματος   τὸν   λόόγον  
ποιούύµμενος   οὕτως   ἐµμνηµμόόνευσε   τὸ   "ʺκαὶ  
πάάλιν"ʺ.    

les  vider  outre  mesure.  En  effet,  pour  parler  de  façon  
universelle,   dans   toute   évacuation,   il   convient   de  
viser  la  faculté  et,   tant  qu’elle  tient  et  ne  fatigue  pas,  
il   faut   essayer   d’écarter   le   superflu  ;   en   revanche,  
quand  elle  se  dissout,  même  s’il  reste  encore  quelque  
résidu,   il   faut   surveiller   l’évacuation.   Quant   à   la  
formule  "ʺet  réciproquement,  les  restaurations  qui  sont  au  
degré  extrême  sont  dangereuses"ʺ,  si   jamais  on  doit   tenir  
le   raisonnement   correspondant   à   l’exemple   pour  
éviter  qu’il  ne  soit  fragmentaire,  il  sera  bon  de  parler  
de  la  réplétion  extrême  en  conseillant  de  la  surveiller  
et   de   ne   pas   produire   les   restaurations   des   corps  
jusqu’à  un  point  tel  que  ces  dernières  parviennent  au  
degré  extrême  de  l’évacuation.  Et  si  tu  es  attentif  à  la  
forme  de  la  phrase,  comme  quelques-‐‑uns  de  ceux  qui  
ont  commenté  le  livre  sur  la  même  affaire,  tu  noteras  
qu’il   dit   deux   fois   la   même   chose,   mais   de   deux  
façons  différentes.  Donc,  quand  il  dit  :  "ʺEt  de  la  même  
façon,   les   évacuations   poussées   à   l’extrême   sont  

dangereuses"ʺ,   avec   ces   seuls   mots   eux-‐‑mêmes,   tu  
noteras   qu’il   ordonne   de   fuir   les   évacuations  
immodérées,   parce   que   les   restaurations   qui   en  
découlent   elles   aussi   ne   sont   pas   sûres,   dans   la  
pensée   que   la   nature   serait   faible   et   ne   pourrait   ni  
procéder   à   une   coction   suffisante,   ni   distribuer,   ni  
assimiler  ;   on  aura  donc   omis  manifestement,   si   l’on  
prend   ainsi   son   discours,   l’autre   partie   de   son  
enseignement,   celle   à   propos   de   la   réplétion  
parvenue  au  sommet,  et  ce  sera  en  vain  qu’il  aura  fait  
mention   du   bon   état   gymnastique.   Et   donc,  
précisément,   le   terme   "ʺréciproquement"ʺ   qui   se   trouve  
dans   la   phrase   me   semble   mettre   en   évidence  
l’opinion   qui   vient   d’être   exposée,   quand   il   dit  :   "ʺet  
réciproquement,   les   restaurations   qui   sont   au   degré  

extrême   sont   dangereuses"ʺ.   En   effet,   comme   pour  
exposer   son  raisonnement  à  propos  d’un  autre   sujet,  
il  a  ainsi  écrit  la  formule  "ʺet  réciproquement"ʺ.    

  
Dans  son  commentaire  à  l’Aphorisme  I  3,  où  Hippocrate  utilise  le  cas  particulier  des  

athlètes  pour  souligner   le  danger  des  excès  sur   tout   type  de  corps,  Galien  s’efforce  
donc  d’analyser  la  fonction  paradigmatique  ainsi  conférée  aux  sportifs.  Il  affirme  que  
le  cas  des  athlètes  est  un  modèle  exemplaire  qui  sert  de  point  de  départ  et  de  ligne  
directrice   à   toute   l’argumentation  :   selon   lui,   Hippocrate   procède   «  en   posant   un  
exemple  et  en  conduisant  le  discours  en  droite  ligne  par  rapport  à  lui,  comme  à  son  
habitude  »   (ὑποθέέµμενόός   τι   παράάδειγµμα   καὶ   πρὸς   τοῦτο   κατευθύύνων   τὸν   λόόγον,  
ὥσπερ   ἔθος   αὐτῷ).   En   effet,   de   l’observation   particulière   du   corps   athlétique,  
Hippocrate   induit   le   danger   universel   des   remplissages   et   des   évacuations  
démesurées,   qui   est   signalé   par   la   formule   «  pour   parler   de   façon   générale  »  
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(καθόόλου  εἰπεῖν).  Galien  peut  ainsi  conclure  que   l’exemple  sportif  est  édifiant  non  
seulement  sur  le  plan  pratique  pour  ceux  qui  se  destinent  à  la  carrière  d’athlète,  mais  
aussi  sur  le  plan  méthodologique  pour  les  médecins  qui  auraient  besoin  d’un  modèle  
de   démonstration   (χρήήσιµμα   τοῖς   βουλοµμέένοις   τὴν   ἐπιτήήδευσιν   ἐκείίνην  
µμετέέρχεσθαι  καὶ  τοῖς  ἰατροῖς).  Galien  est  d’ailleurs  la  preuve  que  la  seconde  partie  
de   cette   affirmation   est   exacte,   puisque   lui-‐‑même   s’est   inspiré   des   Aphorismes  
hippocratiques  pour  intégrer  le  corps  athlétique  à  son  argumentation.  
  

II.  B.  1.  b.  Commentaire  et  usages  de  l’Aphorisme  I  15.  
  
Outre   l’Aphorisme   I   3,  Galien  a   également   commenté   l’Aphorisme   I   15,  dans   lequel  

Hippocrate   élargit   le   statut   paradigmatique   des   athlètes,   dont   le   comportement  
alimentaire,   au   même   titre   que   celui   des   jeunes   gens,   permet   de   réfléchir   sur   les  
saisons  et  de  comprendre  la  physiologie  organique1136  :  
  
Αἱ  κοιλίίαι  χειµμῶνος  καὶ  ἦρος  θερµμόόταται  

φύύσει   καὶ   ὕπνοι   µμακρόότατοι.   Ἐν   ταύύτῃσιν  

οὖν  τῇσιν  ὥρῃσι  καὶ  τὰ  προσάάρµματα  πλείίω  

δοτέέον.  Καὶ  γὰρ  τὸ  ἔµμφυτον  θερµμὸν  πλεῖον  

ἔχουσι,   τροφῆς   οὖν   πλείίονος   δέέονται.  

Σηµμεῖον  αἱ  ἡλικίίαι  καὶ  ἀθληταίί.     

   Les   cavités1137,   en   hiver   et   au   printemps,   sont   les   plus  

chaudes  par  nature,  et   les  sommeils   les  plus  longs.  C’est  donc  

aussi  pendant  ces  saisons  qu’il  faut  donner  les  aliments  en  plus  

grande   quantité,   car   on   a   aussi   la   chaleur   innée   en   grande  

quantité.   Il   est   donc   besoin   de   davantage   de   nourriture.   En  

témoignent  les  jeunes  gens  et  les  athlètes.  
     
Ce  développement  hippocratique  fait  l’objet  de  plusieurs  citations  chez  Galien  dans  

des  commentaires  plus  ou  moins  développés  qui,  comme  nous  allons   le  voir,  ne  se  
focalisent  pas  toujours  sur  la  question  des  athlètes.    

                                                
1136  Aphorisme  I  15  (Littré  IV  466,  13-‐‑16  =  Magdelaine,  thèse  II  p.  382-‐‑383).  Si  l’on  en  croit  les  éditions  du  CMG  qui  

citent   cet  Aphorisme   (CMG  5.4.1.2   p.   526,  CMG   5.9.1   p.   46   et   p.   47,  CMG   5.10.2.2   p.   220,  CMG   5.10.2.2   p.   240),  
l’Hippocrate   de   Galien   et   celui   édité   par   C.   Magdelaine   sont   identiques.   Certes,   Kühn,   dans   son   édition   des  
Commentaires  aux  Aphorismes  commence  par  proposer  une  version  légèrement  différente  du  texte  hippocratique  :  
en  effet,  en  K.  XVII  B  415,  9-‐‑13,  le  groupe  comparatif  ἔχουσι  πλεῖον  (dont  τὸ  ἔµμφυτον  θερµμὸν  est  alors  le  COD  
accusatif)   remplace   le   neutre   πολύύ   (attribut   du   sujet   nominatif   τὸ   ἔµμφυτον   θερµμὸν)  ;   mais,   ensuite,   dans   le  
commentaire  proprement  dit,  en  XVII  B  416,  6,  Kühn  édite   la  bonne   leçon  τὸ  ἔµμφυτον  θερµμὸν  πολὺ.   Il  semble  
donc  qu’il  faille  corriger  la  première  occurrence  fautive  ἔχουσι  πλεῖον  en  adoptant  la  leçon  πολύύ.  La  traduction  
de  C.  Magdelaine   (thèse   II   p.   479)   peut   donc   être   conservée  :  «  C’est   en   hiver   et   au   printemps   que   les   cavités   sont  
naturellement  le  plus  chaud,  et  le  sommeil  le  plus  long.  C’est  donc  pendant  ces  saisons  qu’il  faut  aussi  donner  la  nourriture  

la  plus  abondante.  Car  le  chaud  inné  aussi  est  abondant  ;  il  faut  donc  davantage  de  nourriture,  témoins  les  jeunes  gens  et  les  

athlètes.  »  On  y  a  cependant  renoncé  par  souci  d’homogénéité  avec  le  reste  des  traductions  de  cette  thèse.    
1137  Dans   le   commentaire   qu’elle   fait   de   cet  Aphorisme,   C.  Magdelaine   (thèse   III   p.   525)   indique   que   le   mot  
κοιλίίαι  est  un  «  terme  générique  désignant  l’ensemble  des  organes  internes,  et  pas  seulement  les  intestins  »,  d’où  
la  traduction  par  «  cavités  »  au  lieu  de  «  ventres  ».  
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Commentaire  à  l’Aphorisme  I  15.  
  
L’analyse  la  plus  précise  et  la  plus  utile  se  trouve  sans  doute  dans  le  premier  livre  

de   Commentaire   aux   Aphorismes.   Dans   ce   texte,   Galien   commente   le   début   de   la  
citation  en  soulignant  l’influence  des  saisons  sur  le  régime,  en  justifiant  la  chaleur  du  
ventre   en   hiver,   descendue   dans   les   profondeurs   du   corps,   et   en   associant   la  
longueur  des  nuits  à  la  qualité  de  la  coction  ;  puis  il  en  vient  à  la  fin  de  l’Aphorisme  où  
les  jeunes  gens  et  les  athlètes  attestent  de  la  véracité  de  son  discours1138  :  
  
Τὸ   δ'ʹ   ἐπὶ   τέέλει   προσκείίµμενον   "ʺσηµμεῖον   αἱ  
ἡλικίίαι   καὶ   οἱ   ἀθληταὶ"ʺ   τοῦ   δεῖσθαι   τροφῆς,  
ἔνθα   πλεονάάζει   τὸ   θερµμὸν   ἀξιόόλογον  
τεκµμήήριόόν   ἐστιν.   Οἵ   τε   γὰρ   παῖδες   διόότι   τὸ  
θερµμὸν   ἔχουσι   πλεῖστον,   διὰ   τοῦτο   καὶ  
δέέονται   πλειόόνων   καὶ   περιγίίνονται·∙   οἵ   τε  
ἀθληταὶ   διόότι   τοῖς   γυµμνασίίοις   αὐξάάνουσι  
τὴν   ἔµμφυτον   θερµμασίίαν,   διὰ   τοῦτο   καὶ  
τροφῶν  ἀπολαύύειν  δύύνανται  πλειόόνων.    

   Quant   à   la   formule   qui   se   trouve   à   la   fin  :   "ʺEn  
témoignent   les   jeunes   gens   et   les   athlètes"ʺ,   c’est   la  
preuve  mémorable  du  besoin  de  nourriture  là  où  la  
chaleur   innée   est   amplifiée  :   en   effet,   les   enfants,  
parce  qu’ils  ont  leur  chaleur  très  grande,  ont  besoin  
de  plus  d’aliments  et  ont  plus  de   temps  à  vivre  ;  et  
les   athlètes,   parce   qu’ils   augmentent   leur  
rechauffement   intérieur   par   les   exercices,   peuvent  
aussi  tirer  profit  de  plus  de  nourriture.    

  
Ainsi,  dans  l’Aphorisme  I  15,  Hippocrate  définit  lui-‐‑même  le  statut  qu’il  confère  aux  

athlètes  :   ces   derniers,   tout   comme   les   jeunes   gens,   sont   désignés   comme   le   signe  
(σηµμεῖον)   témoignant  du   lien  qui  existe  entre   la  chaleur  du  corps  et   la  quantité  de  
nourriture  digérée.  Comme  l’indique  V.  Boudon-‐‑Millot  dans  la  note  3  p.  281  de  son  
édition  de  l’Art  médical,  le  terme  σηµμεῖον  désigne  chez  Galien  «  ce  qui  permet  qu’une  
chose   inconnue   soit   connue  »  :   ainsi,   «  le   σηµμεῖον   permet   d’atteindre   à   la  
connaissance  d’un  phénomène  corporel  qui  ne  peut  être  directement  observé.  Mais  
dans  cette  conception  rien  n’est  dit  de  la  relation  du  signe  au  signifié,  de  l’effet  à  la  
cause.   La   séméiologie   de   Galien   peut   donc   se   résumer   à   une   théorie   générale   des  
possibilités  d’atteindre   ce  qui   est   inconnu  par   ce  qui   est   connu,   ce  qui   est   caché   et  
invisible  aux  sens  par  ce  qui  est  manifeste1139.  »  
Dans  le  commentaire  qu’il  fait  de  cet  Aphorisme,  Galien  souligne  donc  la  pertinence  

argumentative  du   signe   fourni  par   les   athlètes,   qui   est  désigné   comme   la   «  preuve  
mémorable  »   (ἀξιόόλογον   τεκµμήήριον)   d’une   réalité   physiologique   enfouie   dans   les  
profondeurs  du  ventre,  à  savoir  la  production  de  la  chaleur  innée.  L’Aphorisme   I  15  
en   acquiert   ainsi   une   grande   valeur   aux   yeux   de   Galien,   qui   le   cite   à   plusieurs  
reprises  dans   ses   traités,   au   sein  de  développements   sur   la   coction,   les   âges  ou   les  
saisons.  

                                                
1138  Hippocratis   aphorismi   et   Galeni   in   eos   commentarius   I   15   (Κ.   XVII   B   417,   2-‐‑8).  Le   reste   du   commentaire   que  

Galien   fait  de   l’Aphorisme   I   15,  qui   suggère  un   rapprochement   entre   les   athlètes   et   les   animaux  hibernants,   est  
analysé  en  I.C.1.c.  

1139  Sur  les  notions  de  preuve  et  de  causalité  dans  la  science  médicale  galénique,  voir  Hankinson  1991  et  1998.  
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Dans  le  Sur  les  doctrines  d’Hippocrate  et  de  Platon.  
  

Notons   tout   d’abord   ce   passage   très   allusif   du   Sur   les   doctrines   d’Hippocrate   et   de  
Platon,   où,   au   sein   d’un   développement   diététique   consacré   au   Timée   de   Platon,  
Galien  cite  l’Aphorisme  I  15  sans  en  proposer  d’analyse  détaillée1140  :    
  
Tὸ   ἔµμφυτον   θερµμὸν   ἔφη   πλεῖστον   εἶναι  

χειµμῶνος,   οὐ   τὸ   ἐπίίκτητον   ὃ   τοῦ   θέέρους  
πλεονάάζει.   Μηκύύνειν   δ'ʹ   οὐ   χρὴ   περὶ   τῆς  
γνώώµμης   αὐτοῦ   κατὰ   τόόνδε   τὸν   λόόγον,   τοὺς  
µμὲν   ἀφορισµμοὺς   ἐξηγησαµμέένου   µμου   δι'ʹ  
ὑποµμνηµμάάτων   ἑπτάά,   βιϐλίίον   δ'ʹ   ἄλλο  
γεγραφόότος   πρὸς   τοῦ   Κοΐντου   µμαθητὴν  
Λύύκον,   ὃς   οὐ   νοήήσας   ὁποῖόόν   τι   τὸ   ἔµμφυτον  
θερµμὸν  ὁ  Ἱπποκράάτης  βούύλεται,  ἀντεῖπε  πρὸς  
τοὺς  εἰρηµμέένους  ἀρτίίως  ἀφορισµμούύς.       

   C’est   la   chaleur   innée   qui,   selon   l’auteur,   est  
très  grande  en  hiver,  pas   la  chaleur  acquise,  qui  
croît  en  été.  Mais  je  ne  dois  pas  m’étendre  ici  sur  
cette   opinion,   puisque   j’ai   commenté   les  
Aphorismes  au  moyen  de  sept  livres1141  et  que  j’ai  
écrit   un   autre   livre   Contre   Lycos1142,   l'ʹélève   de  
Quintus1143,   qui,   ne   comprenant   pas   de   quelle  
nature  Hippocrate  veut  que  soit  la  chaleur  innée,  
contredit   les   Aphorismes   dont   il   vient   d’être  
question.    

  
Galien   ne   tire   ici   aucun   commentaire   particulier   de   la   mention   des   athlètes.  

D’ailleurs,   dans   la   suite   immédiate   de   ce   passage,   il   s’intéresse   à   nouveau   à   la  
doctrine   de   Platon.   Cette   occurrence   constitue   donc,   pour   ainsi   dire,   une   occasion  
manquée  de  réfléchir  sur  le  statut  du  corps  athlétique.  Cependant,  Galien  saisit  cette  
opportunité   ailleurs,  non   seulement  dans   son  Commentaire   aux  Aphorismes,   auxquel  
renvoie  ce  court  extrait  du  Sur  les  Doctrines  d’Hippocrate  et  de  Platon,  mais  aussi  dans  
deux   autres   ouvrages,   son  Commentaire   à  Nature   de   l’Homme   et   son  Commentaire   à  
Épidémies  VI,  sur  lesquels  il  convient  de  s’arrêter  désormais.    

Dans  le  Commentaire  à  Nature  de  l’Homme.  
  
Tout  d’abord,  donc,  Galien  fait  référence  à  l’Aphorisme   I  15  dans  son  analyse  de  la  

section  7  de  Nature  de  l’Homme,  où  Hippocrate  s’intéresse  notamment  à  la  production  
des  humeurs   en  hiver1144  :   «  Ὅταν  δὲ   ὁ  χειµμὼν  καταλαµμϐάάνῃ,   ἥ   τε  χολὴ  ψυχοµμέένη  
ὀλίίγη  γίίνεται  καὶ  τὸ  φλέέγµμα  αὔξεται  πάάλιν  ὑπόό  τε  τῶν  ὑετῶν  τοῦ  πλήήθεος  καὶ  ἀπὸ  

                                                
1140  De  placitis  Hippocratis  et  Platonis  VIII  7,  11-‐‑12  (CMG  5.4.1.2  p.  526).  
1141  Il  s’agit  des  sept  livres  de  Commentaires  aux  Aphorismes  (Hippocratis  Aphorismi  et  Galeni  in  eos  commetarii  I-‐‑VII,  

K.  XVII  B  345-‐‑888  et  XVIII  1-‐‑195).  
1142  Adversus  Lycum  (K.  XVIII  B  196-‐‑245  =  CMG  5.10.3  p.  3-‐‑29).  Lycos  le  Macédonien  (IIe  siècle  de  notre  ère)  a  le  

tort,  aux  yeux  de  Galien,  de  déformer  les  théories  des  autres  médecins,  en  particulier  d’Hippocrate  et  de  Quintus,  
dont  il  fut  le  disciple.  Voir  Moraux  1985  p.  61  et  p.  151.  

1143   Quintus,   anatomiste,   physiologue   et   pharmacologue,   dont   les   élèves   Numisianos   et   Satyros   furent   les  
maîtres  de  Galien,  ne  publia  rien  de  son  vivant,  mais  une  partie  de  ses  idées  fut  divulguée  par  ses  successeurs.  Il  
fut  banni  de  Rome  pour  avoir   fait  mourir  certains  de  ses  patients.  Voir  Moraux  1985  p.  61  et  p.  151  ;  Grmek  et  
Gourevitch  1988.  

1144  De  natura  hominis  7,  6  (Littré  VI  p.  48  =  CMG  1.1.3,  Jouanna  p.  184)  cité  deux  fois  en  In  Hippocratis  de  natura  
hominis   librum   commentarius   I   35   (K.  XV  86,   13-‐‑16  =  CMG   5.9.1,   I   37   p.   46   et  p.   47).  L’Hippocrate  de  Galien   est  
identique  à  celui  qui  est  édité  par  J.  Jouanna  à  ceci  près  que,  dans  la  fin  de  la  phrase,  la  version  galénique,  au  lieu  
d’utiliser  deux  fois  la  préposition  ὑπόό,  emploie  ὑπόό  puis  ἀπόό.  On  peut  donc  conserver  la  traduction  de  J.  Jouanna  
p.  185,  en  modifiant  seulement  la  dernière  préposition.  
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τῶν  νυκτῶν  τοῦ  µμήήκεος.  »  («  Au  retour  de  l’hiver,  la  bile,  se  refroidissant,  diminue,  tandis  
que  le  phlegme  augmente  à  nouveau  par   suite  de  l’abondance  des  pluies   et  sous  l’effet  de   la  

longueur  des  nuits.  »)    
Hippocrate   estime   en   effet   que   chaque   saison   donne   lieu   à   la   production   plus  

importante   d’une   humeur   particulière,   par   exemple   le   phlegme   en   hiver.   Or,   aux  
yeux   de   Galien,   cette   thèse   est   délicate   à   comprendre   dès   lors   qu’elle   est  mise   en  
rapport  avec  l’Aphorisme  I  15,  qu’il  cite  avant  d’affirmer1145  :    
  
Eἴπερ   οὖν   ἀληθῆ   ταῦτάά   ἐστι  

γινώώσκοµμέέν  τε  τὸ  φλέέγµμα  ψυχρὸν  ὄντα  
χυµμόόν,   οὐκ   εὔκρατον,   ὥσπερ   τὸ   αἷµμα,  
πῶς   ἐν   χειµμῶνι   γενήήσεται   πλεῖον;  
Ἐχρῆν   γὰρ   ἐκ   τῆς   καλῶς   πεφθείίσης  
τροφῆς   αἷµμα   γεννᾶσθαι   µμᾶλλον,   οὐ  
φλέέγµμα.   Τίίς   οὖν   ἡ   λύύσις   τῆς   ἀπορίίας;  
Ἐµμοὶ   µμὲν   <ἥδε   τις   εἶναι>   δοκεῖ·∙  
θερµμόόταται  µμὲν  αἱ  κοιλίίαι  χειµμῶνόός  εἰσι  
τῷ   κατὰ   φύύσιν   θερµμῷ,   τουτέέστιν  
εὐκρατόόταται,  τὰ  δὲ  µμόόρια  τοῦ  σώώµματος  
ψύύχεται  µμᾶλλον  ἐν  χειµμῶνι,  τισὶ   δὲ   καὶ  
ἡ  γαστὴρ  αὐτὴ  δι'ʹ  ὁδοιπορίίαν  ἢ  ἔνδειαν  
ἀµμφιεσµμάάτων  ἢ  ἐπιτηδευµμάάτων  ἰδέέαν  ἢ  
τοιοῦτόόν   τι.   Καταδύύεται   γοῦν   ἅπασα  
µμὲν   ἡ   τοῦ   περιέέχοντος   ψύύξις   ἕως  
πλείίστου,   τισὶ   δὲ   καὶ   µμέέχρι   τῶν   κατὰ  
τὴν  γαστέέρα  χωρίίων,  ὡς   εἴρηται,   ὥστε,  
κἂν   πεφθῇ   καλῶς   ἐν   τῇ   κοιλίίᾳ   τὰ  
ληφθέέντα   σιτίία,   κατάά   γε   τὴν   ἐν   ἥπατι  
µμεταϐολὴν   οὐκ   ἀκριϐῆ   τὸν   τῆς  
αἱµματώώσεως   λαµμϐάάνει   κόόσµμον,   ἀλλ'ʹ  
ἀποτυγχάάνεταίί   τι   κατ'ʹ   αὐτήήν.   Ἔτι   δὲ  
µμᾶλλον   αἱ   καθ'ʹ   ὅλον   τὸ   σῶµμα   φλέέϐες  
οὐχ   ὁµμοίίως   αὐτὸ   µμεταϐάάλλουσιν  
ἐψυγµμέέναι.   Προσέέρχεται   δὲ   τούύτῳ   καὶ  
τὸ   πλῆθος   τῶν   ἐδεσµμάάτων,   ὧν  
προσφέέρονται   χειµμῶνος,   ἅµμα   ταῖς  
ποιόότησι   φλεγµματικωτέέραις   οὔσαις·∙  
χεδροπὰ   γὰρ   ἐσθίίουσιν   ἐν   χειµμῶνι  
πολλὰ  ἄρτου  τε  πολὺ  πλέέον  ἢ  κατὰ  τὰς  
ἄλλας  ὥρας,  σεµμίίδαλίίν  τε  καὶ  ῥυήήµματα  
καὶ   λάάγανα,   γογγυλίίδας   τε   καὶ   κρέέα  
πολλάά,  τινὰ  µμὲν  ἄντικρυς  φλεγµματώώδη  
καθάάπερ   τὰ   προϐάάτεια,   τινὰ   δέέ,   εἰ   µμὴ  
καλῶς   κατεργασθείίη,   καθάάπερ   τὰ   τῶν  
ὑῶν  καὶ  µμάάλιστα  τῶν  χοίίρων.       

   Si   ces  paroles   sont   vraies   et   que  nous   savons   que   le  
phlegme   est   une   humeur   froide,   qui   n’est   pas   bien  
tempérée  contrairement  au  sang,  comment  se  pourra-‐‑t-‐‑
il  qu’il  soit  plus  abondant  en  hiver  ?  En  effet,  en  raison  
de   la   nourriture   ayant   bénéficié   d’une   bonne   coction,  
c’est   le   sang   qui   devrait   être   généré   en   plus   grande  
quantité,  pas  le  phlegme.  Quelle  est  donc  la  solution  de  
cette  impasse  ?  Selon  moi,  voici  à  peu  près  en  quoi  elle  
consiste  :   en   hiver,   les   cavités   sont   très   chaudses   en  
raison   de   leur   chaleur   naturelle,   c’est-‐‑à-‐‑dire   dotées  
d’un   très  bon   tempérament,  mais   les   parties  du  corps  
se   refroidissent   davantage   en   hiver,   voire,   dans  
certains   cas,   le   ventre   lui-‐‑même,   à   cause   d’une  
promenade,   d’un   vêtement   trop   léger,   d’une   forme  
d’activité  ou  d’un  fait  de  ce  genre.  En  tout  cas,  ce  qu’il  
y   a   de   sûr,   c’est   que   tout   le   refroidissement   de   l’air  
ambiant   s’enfonce   de   façon   très   profonde,   et   même,  
dans  certains  cas,   jusqu’aux  régions  du  ventre  comme  
il  a  été  dit,  de  sorte  que,  même   si   les  aliments   ingérés  
sont  bénéficient  d’une  bonne  coction  dans  la  cavité,  du  
moins   lors  du   changement  dans   le   foie,   ils   freinent   la  
bonne  marche  de   la  génération  sanguine,  qui   perd  de  
sa  précision,  et   le  processus  est   tenu  en  échec.  Et  plus  
encore,  les  vaisseaux  de  tout  le  corps  n’assurent  pas  le  
changement  de  la  même  façon  lorsqu’ils  sont  refroidis.  
À   quoi   s’ajoute   aussi   la   quantité   des   aliments   qu’on  
consomme   en   hiver,   en   même   temps   que   leurs  
qualités,   qui   sont   plus   phlegmatiques  ;   en   effet,   en  
hiver,   on   mange   beaucoup   de   légumineuses   et  
beaucoup  plus  de  pain  que  dans  les  autres  saisons,  de  
la   fleur  de   farine   de   froment,   des   gâteaux   au  miel   ou  
des  gâteaux  au  miel  frits,  des  raves  rondes  et  beaucoup  
de   viandes,   certaines   directement   phlegmatiques  
comme   la   viande   de   brebis,   d’autres   qui   deviennent  
phlegmatiques   si   elles   ne   sont   pas   bien   préparées,  
comme   la  viande  des  porcs  et   surtout  celle  des   jeunes  
cochons.    

  

                                                
1145  In  Hippocratis  de  natura  hominis  librum  commentarius  I  35  (K.  XV  89,  12  -‐‑  90,  13  =  CMG  5.9.1  p.  47-‐‑48).  
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Dans   un   premier   temps,   le   problème   est   clairement   formulé   par   Galien   :  
conformément   aux   propriétés   de   l’hiver,   c’est   l’humeur   phlegmatique,   froide   et  
humide,  qui  est  présente  en  plus  grande  quantité  dans   le  corps  ;  pourtant,  en   cette  
saison  qui  est,  si   l’on  en  croit   l’Aphorisme   I  15,  propice  à  la  digestion,  «  c’est  le  sang  
qui  devrait  être  généré  en  plus  grande  quantité,  pas  le  phlegme.  »    
Dans  un  second  temps,  Galien  expose  lui-‐‑même  la  solution  de  cette  aporie  :  certes,  

en  hiver,  les  ventres  sont  très  chauds  grâce  à  leur  chaleur  naturelle,  mais  ils  peuvent  
malgré   tout  subir  un  refroidissement   lorsque   l’air   froid  pénètre   jusqu’à  eux,  si  bien  
que   parfois   la   génération   du   sang   se   fait   moins   bien  ;   en   outre,   parallèlement,   la  
consommation   de   certains   aliments   propres   à   l’hiver   favorise   l’accroissement   du  
phlegme.    
Cette   démonstration   prouve   donc   que   Galien   accorde   une   grande   importance   à  

l’Aphorisme  I  15  puisqu’il  n’hésite  pas  à  confronter  spontanément  ce  texte  à  un  autre  
énoncé   avec   lequel   il   est   apparemment   en   contradiction  :   ici,   l’Aphorisme   est   censé  
montrer   qu’une   plus   grande   consommation   alimentaire   accroît   en   principe   la  
quantité  de  sang.  Grâce  à  ce  texte,  Galien  convoque  ainsi  le  lieu  commun  de  l’athlète  
suralimenté,   aux  vaisseaux   surchargés,  pour  produire  un  problème  dont   lui-‐‑même  
fournit  la  solution.    

Dans  le  Commentaire  à  Épidémies  VI.  
  
De  façon  moins  complexe,  Galien  est  amené  à  citer  l’Aphorisme  I  15  lorsqu’il  analyse  

le  chapitre  4  de  la  section  12  d’Épidémies  VI,  où  Hippocrate  affirme1146  :  «  Ἐµμφανέέως  
ἐγρηγορὼς   θερµμόότερος   τὰ   ἔξω,   τὰ   ἔσω   δὲ   ψυχρόότερος,   καθεύύδων   τἀναντίία.  »  
(«  Manifestement,  quand  on  est  réveillé,  on  est  plus  chaud  au  niveau  des  parties  extérieures,  
mais  plus  froid  au  niveau  des  parties  intérieures  ;  et  quand  on  dort,  c’est  le  contraire.  »)    
Dans  le  quatrième  livre  de  ses  Commentaires  à  Épidémies  VI,  après  avoir  expliqué  le  

sens   de   l’adverbe   ἐµμφανέέως   («  manifestement  »),   Galien   reformule   la   thèse  
qu’Hippocrate   énonce   ici   à  propos  du   sommeil   et  de   la  veille  :   chez   le  dormeur,   le  
froid  superficiel  est  mis  en  évidence  par  son  besoin  de  couverture  ou  de  bonnet  pour  
passer   les   nuits   d’hiver  ;   quant   à   ses   grandes   respirations,   elles   indiquent  
l’augmentation  de   la   chaleur   accumulée  dans   les  profondeurs  du   corps  ;   enfin,   son  
importante  coction  révèle  la  plus  grande  chaleur  de  ses  parties  internes.  L’allusion  à  
l’hiver,  ainsi  que  la  mention  de  la  coction  associée  à  cette  saison,  justifient  la  citation  
de  l’Aphorisme  I  15,  aussitôt  suivie  par  celle  de  l’Aphorisme  I  141147,  jugé  plus  utile1148  :  

                                                
1146  Épidémies  VI   4,   12   (Littré  V   p.   310-‐‑311   =  Manetti-‐‑Roselli   p.  92   sans   aucune   différence   de   texte)   cité   en   In  
Hippocratis  librum  vi  epidemiarum  commentarius  IV  14  (K.  XVII  B  168,  6-‐‑7  =  CMG  5.10.2.2,   IV  15  p.  220).  Dans  leur  
commentaire   p.   92-‐‑93,   D.   Manetti   et   A.   Roselli   citent   l’analyse   de  Wellann   1901   p.   23   n.   3,   qui   rapproche   ce  
passage  d’Épidémies  VI   5,   15   (Manetti-‐‑Roselli  p.   117-‐‑121)   et   de  Vents  XIV  1   (Jouanna  p.   121)   et  qui   suggère  des  
parallèles  avec  Alcméon  VS  24  A  18  et  Diogène  d’Apollonia  VS  64  A  29.  

1147  Aphorisme  I  14  (Littré  IV  p.  466  =  Magdelaine,  thèse  II  p.  382  ;  à  la  fin,  C.  Magdelaine  édite  δέέονται  au  lieu  de  
δεῖται.  Voici  sa  traduction  (p.  478)  :  «  Les  êtres  qui  croissent  ont  le  plus  de  chaud  inné  ;  il  leur  faut  donc  le  plus  de  
nourriture.  Sinon,  le  corps  se  consume.  Mais  chez  les  vieillars  le  chaud  est  peu  élevé  ;  voilà  pourquoi  il  leur  faut  
peu   de   combustibles  »).   Cet   Aphorisme   est   cité   à   de   nombreuses   reprises   dans   le   corpus   galénique,   parfois  
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Οὕτως  γε  κἀν  τοῖς  Ἀφορισµμοῖς  ἔγραψεν  

ἐπίί  τε  τῶν  ἡλικιῶν  καὶ  τῶν  ὡρῶν  καὶ  τῶν  
ἐπιτηδευµμάάτων,   ἔνθα   φησίίν·∙   "ʺΑἱ   κοιλίίαι  
χειµμῶνος  καὶ  ἦρος  θερµμόόταται  φύύσει  καὶ  
ὕπνοι   µμακρόότατοι.   Ἐν   ταύύτῃσιν   οὖν  
τῇσιν   ὥρῃσι   καὶ   τὰ   προσάάρµματα   πλείίω  
δοτέέον.   Καὶ   γὰρ   τὸ   ἔµμφυτον   θερµμὸν  
πολύύ·∙   τροφῆς   οὖν   πλείίονος   δεῖται,  
σηµμεῖον   αἱ   ἡλικίίαι   καὶ   οἱ   ἀθληταίί."ʺ   Ἐν  
τούύτοις   µμὲν   οὖν   συντόόµμως   ἔγραψε   περὶ  
τῶν   ἡλικιῶν,   ἐν   ἄλλῳ   <δ'ʹ>   ἀφορισµμῷ  
µμακρόότερόόν  τε  καὶ  διὰ  τοῦτο  σαφέέστερον  
εἰπὼν   ὡδίί·∙   "ʺΤὰ   αὐξανόόµμενα   πλεῖστον  
ἔχει   τὸ   ἔµμφυτον   θερµμόόν·∙   πλείίστης   οὖν  
δεῖται   τροφῆς,   εἰ   δὲ   µμήή,   τὸ   σῶµμα  
ἀναλίίσκεται.   Γέέρουσι   δὲ   ὀλίίγον   τὸ  
θερµμόόν,   διὰ   τοῦτο   ἄρα   ὀλίίγων  
ὑπεκκαυµμάάτων   δεῖται."ʺ     Κατὰ   µμὲν   οὖν  
τὰς  ἡλικίίας   οὐ  µμεθισταµμέένης  ἔσω  τε  καὶ  
ἔξω   τῆς   ἐµμφύύτου   θερµμασίίας,   ἀλλὰ  
µμαραινοµμέένης   ἐπὶ   προήήκοντι   τῷ   χρόόνῳ,  
ψυχροτάάτη   πασῶν   ἡ   <κρᾶσις>   τῶν  
γερόόντων   ἀποτελεῖται.   Κατὰ   δὲ   τὸν  
χειµμῶνα   µμεθισταµμέένης   εἰς   τὸ   βάάθος   ἡ  
µμὲν  κοιλίία  καὶ   τὰ  σπλάάγχνα  θερµμόότερα,  
τὰ  δ'ʹ  ὑπὸ  τῷ  δέέρµματι  ψυχρόότερα  γίίνεται,  
καθ'ʹ   ὅνπερ  τρόόπον  καὶ  τῆς  γῆς  φαίίνεται  
τὸ  βάάθος  ἐν  τῷ  χειµμῶνι  θερµμὸν  ὑπάάρχον,  
ὡς   καὶ   τὰς   πηγὰς   γίίνεσθαι   διὰ   τοῦτο  
θερµμοτέέρας   ὀρύύττοντάάς   τέέ   τινας   ἄχρι  
βάάθους   αἰσθάάνεσθαι   σαφῶς   τῆς  
θερµμασίίας,   ὅταν   ἀποχωρήήσωσι   πόόρρω  
τῆς  ἐπιφανείίας.       

   C’est   ainsi,   en   tout   cas,   qu’Hippocrate   a   aussi   écrit  
dans   les   Aphorismes   sur   les   âges,   les   saisons   et   les  
activités,   où   il   dit  :   "ʺLes   cavités,   en   hiver   et   au  
printemps,   sont   les   plus   chaudes   par   nature,   et   les  
sommeils  les  plus  longs.  C’est  donc  aussi  pendant  ces  
saisons  qu’il   faut  donner   les  aliments  en  plus  grande  
quantité,   car   on   a   aussi   la   chaleur   innée   en   grande  
quantité.   Il   est   donc   besoin   de   davantage   de  
nourriture.   En   témoignent   les   jeunes   gens   et   les  
athlètes."ʺ  Dans  ces  propos,  donc,  il  a  écrit  brièvement  
au   sujet   des   âges,  mais,   dans  un   autre  Aphorisme,   il  
s’est   exprimé   plus   longuement   et,   par   conséquent,  
plus  clairement,  en   tenant  le  discours  que  voici  :  "ʺLes  
êtres   qui   grandissent   ont   la   chaleur   innée   en   très  
grande  quantité  ;  il  ont  donc  besoin  d’une  très  grande  
quantité   de   nourriture,   faute   de   quoi   leur   corps  
dépérit  ;   en   revanche,   chez   les   vieilles   personnes,   la  
chaleur   se   trouve   en   petite   quantité,   raison   pour  
laquelle  il  leur  faut  peu  de  combustibles  alimentaires."ʺ  
Du   point   de   vue   des   âges,   donc,   puisque   la   chaleur  
innée   n’est   pas   déplacée   vers   l’intérieur   et   vers  
l’extérieur,  mais  s’affaiblit  avec  l’avancée  du  temps,  le  
tempérament   des   vieillards   finit   par   devenir   le   plus  
froid   de   tous.   Et   en   hiver,   puisque   la   chaleur   est  
déplacée   vers   les   profondeurs,   le   cavité  du  ventre   et  
les   entrailles   deviennent   plus   chaudes   tandis   les  
parties   situées   sous   la  peau  deviennent  plus   froides  ;  
et,  de  même  aussi  que  les  profondeurs  de  la  terre  sont  
manifestement  chaudes  en  hiver,  de  même  encore,  les  
sources  sont  plus  chaudes  pour  cette  raison  et  certains  
individus,   quand   ils   creusent   des   trous   profonds,  
perçoivent   clairement   la   chaleur   dès   lors   qu’ils  
s’éloignent  de  la  surface.    

  
Ici,   Galien   ne   tire   aucun   commentaire   de   l’allusion   aux   athlètes   contenue   dans  

l’Aphorisme   I   15,  puisqu’il  ne   retient  de   cette   citation  que   les   informations   relatives  
aux   âges  :   jugés   peu   nombreux,   ces   renseignements   sont   d’ailleurs   complétés   et  
précisés  par  la  citation  d’un  autre  texte  hippocratique,  l’Aphorisme  I  14,  qui  distingue  
la  croissance  des  jeunes  et  le  dépérissement  des  vieillards.  La  suite  du  commentaire  

                                                                                                                                           
partiellement,  notamment  dans  le  titre  du  Contre  Lycos  :  voir  De  temperamentis  I  7  (K.  I  554,  5  =  Helmreich,  Teubner  
1904)  ;  De  usu  respirationis  4  (K.  IV  500,  3  =  Furley  et  Wilkie  1984  p.  500)  ;  De  placitis  Hippocratis  et  Platonis  VIII  7,  8,  
1  et  10,  2  (CMG  5.4.1.2  p.  524)  ;  De  causis  pulsum  III  6  (K.  IX  129,  13)  ;  De  simplicium  medicamentorum  temperamentis  
ac  facultatibus  V  9  (K.  XI  730,  15)  ;  In  Hippocratis  de  natura  hominis  librum  commentarius  II  12  et  13  (K.  XV  155,  1  et  6  =  
CMG  5.9.1  p.  79)  ;  In  Hippocratis  librum  vi  epidemiarum  commentarius  III  15,  IV  15,  18  et  26  (K.  XVII  B  42,  5  ;  170,  7  ;  
179,  5  et  9  ;  203,  10  =  CMG  5.10.2.2  p.  146,  220,  225  et  239)  ;  In  Hippocratis  aphorismos  commentarius  I  13  et  14  (K.  XVII  
B  401,  16  ;  404,  2  ;  412,  10  ;  415,  1)  ;  Adversus  Lycum  titre,  1  (K.  XVIII  A  196,  t.  3  et  198,  7)  ;  De  libris  propriis  IX  13  (K.  
XIX  37,  4  =  Boudon-‐‑Millot  p.  162).  

1148   In  Hippocratis   librum  vi  epidemiarum  commentarius   IV  14  (K.  XVII  B  169,  16   -‐‑  171,  3  =  CMG  5.10.2.2,   IV  15  p.  
220-‐‑221).  
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reste   alors   centrée   sur   le   thème   des   âges   et   des   saisons,   donnant   ainsi   lieu   à   une  
réflexion  sur  le  temps  évalué  à  l’échelle  des  hommes  et  de  la  nature.  Il  apparaît  ainsi  
que  la  mention  des  sportifs  professionnels  dans  l’Aphorisme   I  15  perd  de  son  intérêt  
dès  lors  que  le  débat  se  focalise  sur  la  question  des  âges  et  des  saisons.  Il  reste  malgré  
tout  que,  dans   le   commentaire  de   ce  passage   évoquant   le   sommeil,   la  mention  des  
athlètes   a   pu   rappeler   en   filigrane   la   caricature   du   sportif   passif1149,   lové   dans   la  
chaleur  de  l’endormissement,  dont  se  distingue  ici  l’ouvrier  actif,  qui,  lorsqu’il  creuse  
le  sol,  éprouve  la  chaleur  des  profondeurs  terrestres.    
    
Avec   davantage   de   pertinence,   l’Aphorisme   I   15   est   une   dernière   fois   cité   dans   le  

quatrième  livre  des  Commentaires  à  Épidémies  VI,  lorsque  Galien  analyse  la  section  19  
du   chapitre   4   de   cet   ouvrage.   Dans   ce   passage,   Hippocrate   affirme1150  :   «  Οἱ  
θερµμοκοίίλιοι,  ψυχρόόσαρκοι  καὶ  λεπτοίί,  οὗτοι  ἐπίίφλεϐοι  καὶ  ὀξυθυµμόότεροι.  »  («  Ceux  
qui  ont  la  cavité  du  ventre  chaude,  qui  ont  la  chair  froide  et  qui  sont  légers,  ont  les  vaisseaux  

sanguins  saillants  et  sont  prompts  à  s’emporter.  »)    
Avant   de   commenter   cette   formule,   Galien   rappelle   que,   conformément   à  

l’enseignement  d’Hippocrate,   il  faut  distinguer  deux  sortes  de  chaleurs  corporelles  :  
la  première,   innée,  tire  son  essence  du  sang  et  des  viscères  sanguines,  tandis  que  la  
seconde,   piquante,   mordante   et   ardente,   constitue   les   fièvres.   Il   souligne   que   lui-‐‑
même  a  défendu   cette   thèse   contre   tous   les  mauvais   commentateurs  d’Hippocrate,  
parmi   lesquels   figurent  notamment  Lycos,   les   sectateurs  d’Érasistrate,  d’Hérophile,  
et   les   empiriques.  En   tout   cas,  pour   comprendre  qui   sont   les   individus  «  au  ventre  
chaud  »   (θερµμοκοιλίίους)  mentionnés  dans   cet   extrait  d’Épidémies  VI,  Galien   estime  
qu’il  faut  d’abord  savoir  de  laquelle  des  deux  chaleurs  Hippocrate  veut  parler.  C’est  
dans  ce  contexte  que  la  citation  de  l’Aphorisme  I  15  s’avère  des  plus  utiles1151  :    

  
Ἀλλὰ   ταύύτης   γε   τῆς   θερµμασίίας   τὴν  

διαφορὰν   οὔτε   <Λύύκος>   οὔτ'ʹ   ἄλλος   τις   ἢ  
<Ἐρασιστράάτειος>   ἢ   <Ἡροφίίλειος>   ἢ  
<Ἐµμπειρικὸς>   ἐγίίνωσκε   καὶ   διὰ   τοῦτο  
κακῶς   ἐξηγήήσαντο   πάάµμπολλα   τῶν   ὑφ'ʹ  
<Ἱπποκράάτους>   γεγραµμµμέένων.   Οὐ   µμὴν  
τούύς   γε   <Ἱπποκρατείίους>   ἄνδρας   ἐχρῆν  
ἐπιλαµμϐάάνεσθαι  τῶν  δογµμάάτων  αὐτοῦ  τὰς  
ἐξηγήήσεις  ποιουµμέένους,  ὡς  µμιᾶς   οὔσης   τῷ  
γέένει   τῆς   ἐν   τοῖς   ζῴοις   θερµμασίίας.   Ἀλλ'ʹ  
ὅταν  ἀκούύσωσιν  ἢ   <Ἱπποκράάτους>  ἤ   τινος  
ἄλλου   <θερµμοκοιλίίους>   ὀνοµμάάζοντόός  
τινας,   ἐπισκέέψασθαι   βέέλτιον   ἦν,   ὅπως  
εἴρηται   τοὔνοµμα,   πόότερον   τὸ   ἔµμφυτον  
θερµμὸν   ἐν   τῇ   γαστρὶ   δαψιλὲς   ὑπάάρχειν  

   En  vérité,  les  différents  types  de  chaleur,  ni  Lycos,  
ni   aucun   autre   sectateur   d’Érasistrate   ou  
d’Hérophile,   ni   aucun   empirique   ne   les   connaissait  
et   c’est   pour   cette   raison   qu’ils   ont   composé   tous  
leurs   mauvais   commentaires   sur   les   écrits  
d’Hippocrate.   Certes,   ces   hommes   héritant  
d’Hippocrate   n’auraient   pas   dû   s’en   prendre   aux  
doctrines   de   ce   dernier   en   faisant   leurs  
commentaires   dans   l’idée   que   la   chaleur   des   êtres  
vivants  était  unique  en   son  genre.  Mais  après  avoir  
entendu  Hippocrate   ou   quelqu’un   d’autre   dire   des  
individus   en   question   qu’ils   avaient   la   cavité  
chaude,   ils   auraient  mieux   fait   d’examiner   la   façon  
dont   ce   mot   avait   été   dit,   en   se   demandant   si  
l’auteur  ou  le  rédacteur  de  la  phrase  déclarait  que  la  

                                                
1149  Voir  I.B.1.a.  
1150  Épidémies  VI  4,  19  (Littré  V  p.  312-‐‑313)  cité  en  In  Hippocratis  librum  vi  epidemiarum  commentarius  IV  25  (K.  XVII  

B  203,  1-‐‑2  =  CMG  5.10.2.2,  IV  26  p.  240).  
1151   In  Hippocratis   librum  vi  epidemiarum  commentarius   IV  25  (K.  XVII  B  204,  1   -‐‑  208,  11  =  CMG  5.10.2.2,   IV  26  p.  

239-‐‑241).  
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ἀποφηναµμέένου   τοῦ   τὴν   λέέξιν   εἰπόόντος   ἢ  
γράάψαντος   ἢ   τὸ   ἕτερον,   ὃ   πολλάάκις   µμὲν  
ἐπίίκτητον,  ἐνίίοτε  δ'ʹ  οὐ  φύύσει,  καίί  ποτε  καὶ  
παρὰ   φύύσιν   ὀνοµμάάζοµμεν,   ᾧ   θερµμῷ   τοὺς  
θερµμοτέέρους   συµμϐέέϐηκε   δακνώώδη   τε   καὶ  
θερµμὴν   ἔχειν   τὴν   διαπνοὴν   καὶ   διὰ   τοῦτο  
πυρέέττειν   εὐθέέως,   ἐπειδὰν   τύύχῃ   τὸ   δέέρµμα  
στεγνωθέέν,   ὡς   οἵ   γε   τὸ   ἕτερον   θερµμὸν  
ἔχοντες   πλεῖστον   ἐπισχεθείίσης   τῆς  
διαπνοῆς   πληθωρικώώτεροι   µμὲν   γίίνονται,  
πυρετῷ  δ'ʹ  οὐχ  ἁλίίσκονται  διὰ  <τοῦτο>.  Καὶ  
µμέέντοι   καὶ   ὅτι   κατὰ   τὴν   γαστέέρα   τουτὶ   τὸ  
ἔµμφυτον   θερµμὸν   πλεονάάζον   ἀρίίστας  
ἐργάάζεται   τὰς   πέέψεις   τῶν   σιτίίων,   [ὡς]  
αὐτὸς  ἐν  Ἀφορισµμοῖς  ἐδήήλωσεν  εἰπώών·∙   "ʺΑἱ  
κοιλίίαι   χειµμῶνος   καὶ   ἦρος   θερµμόόταται  

φύύσει   καὶ   ὕπνοι   µμακρόότατοι.   Ἐν   ταύύτῃσιν  

οὖν   τῇσιν   ὥρῃσι   καὶ   τὰ  προσάάρµματα  πλείίω  

δοτέέον.   Καὶ   γὰρ   τὸ   ἔµμφυτον   θερµμὸν   πολύύ·∙  

τροφῆς   οὖν   πλείίονος   δεῖται,   σηµμεῖον   αἱ  

ἡλικίίαι   καὶ   οἱ   ἀθληταίί."ʺ  Καθάάπερ  οὖν   τῶν  
τοιούύτων   κοιλιῶν   ἐστι   γνώώρισµμα   τὸ  
πέέττειν  ἀµμέέµμπτως   τὰς   τροφάάς,   οὕτως   τῶν  
ψυχροτέέρων   µμὲν   τὸ   εἰς   ὀξύύτητα   τρέέπειν,  
τῶν   θερµμοτέέρων   δ'ʹ   εἰς   κνισώώδη   ποιόότητα.  
Τοῖς  µμὲν  οὖν  καλῶς  πέέττουσι  τὰ  σιτίία  τόό  θ'ʹ  
αἷµμα   χρηστόόν   ἐστι   καὶ   σύύµμµμετρος   ἕπεται  
σάάρκωσις  ἢ  καὶ  πλείίων  ἐνίίοτε  τοῦ  δέέοντος,  
ὅταν   ἀργόότερον   αὐτοῖς   διαιτωµμέένοις   καὶ  
λουοµμέένοις   τὸ   δεύύτερον   εἰς   εὐσαρκίίαν  
<ἀφίίκη>ται   τοῦ   σώώµματος   ἕξις,   ἐπειδὰν   µμὴ  
φθάάσῃ   πλῆθος   ἀθροισθὲν   εἰς   νόόσους  
ἐµμϐάάλλειν   ὅλον   τὸ   σῶµμα.   Τοῖς   δὲ   διὰ   τὴν  
δυσκρασίίαν  τῆς  γαστρὸς  ἀπεπτοῦσίί  τε  καὶ  
διαφθείίρουσιν   εἰς   καπνώώδη   καὶ   κνισώώδη  
ποιόότητα   τὰ   σιτίία   µμοχθηρὸν   µμὲν  
ἀθροίίζεται   κατὰ   τὰς   φλέέϐας   αἷµμα,  
µμοχθηρὰ   δὲ   ἡ   τοῦ   σώώµματος   ὅλου   γίίνεται  
θρέέψις.  Ἐπὶ  τούύτων  οὖν  ἀκούύειν  σε  χρὴ  τοῦ  
προκειµμέένου  λόόγου.  Τῷ  µμὲν  γὰρ  ἥπατι  καὶ  
τῇ   καρδίίᾳ   τὸ   ἔµμφυτον   θερµμὸν   ἐξ   ἀρχῆς  
ὑπάάρχει   πολύύ,   ταῖς   <σαρξὶ>   δὲ   ἐκ   τοῦ  
αἵµματος   ἐπεισέέρχεται   καὶ   διὰ   τοῦτο  
ἀναγκαῖόόν   ἐστι   <ψυχρὰς>   αὐτὰς   εἶναι  
κατὰ   τὰς   τοιαύύτας   φύύσεις   τῶν   σωµμάάτων,  
ὁποίίας   καὶ   νῦν   ἔγραψεν   ὁ   <Ἱπποκράάτης>,  
ὡς   ἂν   µμὴ   χορηγουµμέένας   αἷµμα   δαψιλέές,  
ἀλλ'ʹ   ὀλίίγον   τε   καὶ   µμοχθηρόόν.   Ἀµμφόότερα  
γὰρ   γίίνεται   τοῖς   δυσκράάτοις   τὴν   γαστέέρα  
κατὰ   τὴν   πυρώώδη   θερµμασίίαν,   ὑπέέρχεσθαι  
µμὲν   τὰ  σιτίία   διαφθειρόόµμενα   καὶ   διὰ   τοῦτο  

chaleur  innée  se  trouvait  en  grande  quantité  dans  le  
ventre   ou  bien   s’il   s’agissait   de   l’autre   chaleur,   que  
l’on   appelle   souvent   "ʺacquise"ʺ,   parfois   "ʺnon  
conforme  à  la  nature"ʺ  et  tantôt  aussi  "ʺcontre  nature"ʺ,  
chaleur   responsable   du   fait   que   les   individus  
particulièrement   chauds   ont   la   transpiration  
mordante   et   chaude   et   ont,   pour   cette   raison,   de   la  
fièvre  aussitôt  que  leur  peau  se   trouve  resserrée,  de  
même,  en  vérité,  que  ceux  qui  ont  l’autre  chaleur  en  
grande   quantité,   quand   leur   respiration   a   été  
retenue,   sont  particulièrement  exposés  à  la  pléthore  
sans  pour  autant  éprouver  de  fièvre.  Et  certes,  aussi,  
que,   dans   le   ventre,   cette   chaleur   innée   en  
surabondance   rend   la   coction   des   aliments  
excellente,   lui-‐‑même   l’a   démontré   dans   les  
Aphorismes   en   disant  :   "ʺLes   cavités,   en   hiver   et   au  
printemps,   sont   les   plus   chaudes   par   nature,   et   les  

sommeils   les   plus   longs.   C’est   donc   aussi   pendant   ces  

saisons   qu’il   faut   donner   les   aliments   en   plus   grande  

quantité,   car   on   a   aussi   la   chaleur   innée   en   grande  

quantité.   Il   est   donc   besoin   de   davantage   de   nourriture.  

En  témoignent   les   jeunes  gens  et   les  athlètes."ʺ  Donc,  de  
même   que   le   caractère   irréprochable   de   la   coction  
des  aliments  est  un  indice  des  cavités  de  ce  genre,  de  
même,  le  fait  de  virer  à  une  qualité  piquante  est  un  
indice   des   plus   froides,   et   le   fait   de   virer   à   une  
qualité  graisseuse  un  indice  des  plus  chaudes.  Donc,  
chez   ceux   qui   procèdent   à   une   bonne   coction   de  
leurs   aliments,   le   sang   est   de   bonne   qualité   et   il  
s’ensuit   une   production   de   chair   bien   équilibrée,  
voire  parfois  plus  grande  que  nécessaire,  quand,  par  
un  régime  plus   inactif  et  des  bains   redoublés,   l’état  
de  leur  corps  parvient  à  une  bonne  qualité  de  chair  
sans   que   la   quantité   accumulée   ne   prenne   les  
devants  pour  jeter  le  corps  entier  dans  des  maladies.  
En   revanche,   chez   ceux   qui,   à   cause   d’un  mauvais  
tempérament   gastrique,   ne   soumettent   pas   les  
aliments   à   la   coction   et   les   détruisent   en   leur  
donnant  une  qualité  fumeuse  et  graisseuse,  du  sang  
mauvais   est   rassemblé   dans   leurs   vaisseaux   et   la  
croissance  nutritive  de  tout  leur  corps  est  mauvaise.  
Sur  ce   sujet,  donc,   il   faut  que  tu  écoutes  le  discours  
qui   suit.  De   fait,   pour   le   foie   et   le   cœur,   la   chaleur  
innée   existe  dès   le   début   en   grande   quantité,  mais,  
pour   les   chairs,   elle   vient   du   sang   et,   pour   cette  
raison,   il   est  nécessaire  que   les  chairs   soient   froides  
dans   les   natures   de   corps   décrites   ici   même   par  
Hippocrate,   dans   la   mesure   où   elles   se   fournissent  
dans   un   sang   non   pas   abondant,   mais   peu  
nombreux  et  mauvais.  En  effet,  deux  événements  se  
produisent  chez  ceux  qui  ont  le  ventre  mal  tempéré  
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ὀλίίγης   ἐξ   αὐτῶν   ἀπολαύύειν   τὸ   σῶµμα  
τροφῆς,   εἶναι   δὲ   καὶ   αὐτὴν   ταύύτην   οὐκ  
ἀγαθὴν   διὰ   τὸ   µμὴ   πεπέέφθαι   καλῶς.   Οὐ  
γὰρ   οἷόόν   τε   γεννηθῆναι   χρηστὸν   αἷµμα  
κατὰ   τὸ   ἧπάάρ   τε   καὶ   τὰς   φλέέϐας,  
ἀπεπτηθέέντων  τε  καὶ  διαφθαρέέντων  ἐν  τῇ  
γαστρὶ   τῶν   σιτίίων.   Εἰ   µμὲν   οὖν   ὀλίίγον,   οὐ  
µμὴν   µμοχθηρόόν   <γ'ʹ   ἦ   τούύτων   τὸ   κατὰ   τὰς  
φλέέϐας>   αἷµμα,   συνέέϐαινεν   ἂν   ἑλκύύσαι  
αὐτὸ  τὰς  σάάρκας,  αὐτὰς  µμὲν  ἧττον  τρέέφον,  
ἐκκενοῦν   δ'ʹ   ἐκείίνας,   ὡς   συνεστάάλθαι   τε  
καὶ   φαίίνεσθαι   µμόόγις.   Ἐπεὶ   δὲ   οὐ   µμόόνον  
ὀλίίγον,   ἀλλὰ   καὶ   µμοχθηρόόν   ἐστιν,   οὐδὲ  
τόόθ'ʹ  ἑλκύύσουσι,  κἂν  δέέωνται,  καθάάπερ  οὐδ'ʹ  
ἡµμεῖς   αὐτοὶ   προσιέέµμεθα   τὰ   κεκνισωµμέένα  
καίί   τινας   ἑτέέρας   µμοχθηρὰς   ἔχοντα  
ποιόότητας   ἐδέέσµματα,   κἂν   πάάνυ   σφόόδρα  
τροφῆς   ὀρεγώώµμεθα.   Καὶ   γὰρ   καὶ   ἡ   ὄρεξις  
αὐτὴ  παύύεται  γευσαµμέένων  ἡµμῶν   τοιούύτου  
σιτίίου.   Κατὰ   τοῦτ'ʹ   οὖν   αἱ   σάάρκες   ἐκ   τῶν  
φλεϐῶν   ὀλίίγον   ἕλκουσιν   εἰς   θρέέψιν   αὐτὸ  
τὸ   ἀναγκαιόότατον,   ὡς   κατὰ   βραχὺ   χρόόνῳ  
πλείίονι   κατὰ   τὰς   φλέέϐας   ἀθροίίζεσθαι  
µμοχθηρὸν   αἷµμα.   Καὶ   διὰ   τοῦτ'ʹ   ἐν   ταῖς  
φλεϐοτοµμίίαις   οὐκ   ἂν   ἴδοις   ποτὲ   τῶν  
τοιούύτων   ἀνθρώώπων   ἐρυθρὸν   αἷµμα   ῥέέον,  
ἀλλ'ʹ   ὡς   ἂν   εἴποι   τις   ἑτέέραν   ἔχον   χρόόαν  
εὑρίίσκεται   τοῦτο,   εὐθὺς   δὲ   καὶ   δυσῶδες.  
Καὶ   εἰ   ἐκ   πολλοῦ   χρόόνου   µμὴ   εἴη  
κεκενωµμέένος  ὁ  ἄνθρωπος,  µμέέλαν  φαίίνεται  
τὸ   αἷµμα   τὸ   κατὰ   τὴν   φλεϐοτοµμίίαν  
ἐκκενούύµμενον,   ἄλλοτ'ʹ   ἄλλην   ἔχον   ἐν  
πάάχει   τε   καὶ   λεπτόότητι   σύύστασιν,   ἐνίίοτε  
µμὲν   ὀρρῶδες   καὶ   λεπτόότερον,   ἐνίίοτε   δὲ  
παχύύτερον,   ὥσπερ   δὴ   καὶ   λίίαν   παχὺ   καὶ  
µμέέλαν   φαίίνεταίί   ποτε,   παραπλήήσιον   ὑγρᾷ  
πίίττῃ.       

en  vertu  de  la  chaleur  semblable  au  feu  :  d’une  part,  
les   aliments   transitent   alors   qu’ils   sont   détruits   et,  
pour   cette   raison,   le   corps   tire   profit   d’une   petite  
quantité   de   nourriture   en   provenance   de   ces  
derniers  ;   d’autre   part,   aussi,   cette   nourriture   elle-‐‑
même  n’est  pas  bonne  parce  qu’elle  ne  bénéficie  pas  
d’une  coction  correcte.  En  effet,   il  n’est  pas  possible  
que   du   sang   de   bonne   qualité   soit   généré   dans   le  
foie  et  dans  les  vaisseaux  si   les  aliments  ne  sont  pas  
soumis  à  la  coction  et  détruits  dans  le  ventre.  Donc,  
si   le   sang   de   leurs   vaisseaux   était   peu   nombreux,  
mais   du   moins   pas   mauvais,   voici   ce   qu’il   se  
produirait  :   les   chairs   attireraient   le   sang,   qui   les  
nourrirait  moins,  mais  laisserait  les  vaisseaux  vides,  
de   sorte   que   ces   derniers   se   contracteraient   et  
apparaîtraient   avec  peine.  Mais  puisque   le   sang   est  
non   seulement   en   petite   quantité,   mais   aussi  
mauvais,  les  chairs  alors  ne  l’attireront  pas,  même  si  
elles  en  ont  besoin,  pas  plus  que  nous-‐‑mêmes,  nous  
ne   tolérons   les   aliments   rendus   gras   et   dotés  
d’autres   qualités   mauvaises   même   si   nous   avons  
vraiment   très   fortement   envie   de   nourriture.   En  
particulier,   cet   appétit   même   cesse   lorsque   nous  
avons   goûté   à   une   telle   nourriture.   En   vertu   de   ce  
principe,   donc,   pour   leur   croissance   nutritive,   les  
chairs   tirent  des  vaisseaux  peu  de  substance,  même  
la   plus   nécessaire,   de   sorte   que   progressivement,  
avec   le   temps,   c’est   du   mauvais   sang   qui   se  
rassemble   dans   les   vaisseaux.   Et   pour   cette   raison,  
lors  des  saignées,  tu  ne  saurais  jamais  voir  le  sang  de  
tels  hommes  couler  rouge,  mais,  si  l’on  peut  dire,  on  
trouvera  que  ce  dernier  a  une  autre  couleur  et  aussi  
qu’il   est  aussitôt  malodorant.  Et   si,   après  beaucoup  
de  temps,  l’homme  n’est  pas  vidé,  le  sang  évacué  au  
cours  de  la  saignée  apparaît  noir,  avec,  selon  les  cas,  
une   consistance   différente   en   épaisseur   et   en  
légèreté,   parfois   séreux   et   plus   léger,   parfois   plus  
épais,  de  même  que  parfois  il  apparaît  trop  épais  et  
noir,  tel  de  la  poix  humide.  

Ταῦτ'ʹ  οὖν  ἅπαντα  τὰ  νῦν  ἐπὶ  κεφαλαίίων  
εἰρηµμέένα   κατ'ʹ   ἄλλα   µμέέν   τινα   τῶν  
εἰρηµμέένων  ὑποµμνηµμάάτων  καὶ  µμάάλιστα  τῆς  
Θεραπευτικῆς   µμεθόόδου   τελέέως  
ἐξείίργασται,  νυνὶ  δὲ  διὰ  συντόόµμων  εἴρηται  
παραλελειµμµμέένα   τοῖς   ἐξηγηταῖς.   Εἰώώθασι  
γὰρ   πλεονάάζειν   µμὲν   ἐν   τοῖς   ἀχρήήστοις,  
ἐκλείίπειν   δ'ʹ   ἐν   τοῖς   χρησιµμωτάάτοις.   Ἐγὼ  
γοῦν,   ἐπειδὴ   πάάνυ   χρήήσιµμόός   ἐστιν   ὁ  
προκείίµμενος   λόόγος,   ἀναλαϐὼν   αὐτὸν   ἐπὶ  
κεφαλαίίων   αὖθις   ἐρῶ,   συνάάψας   τῇ   τῆς  
προκειµμέένης   ῥήήσεως   ἐξηγήήσει.  

   Tous   les  points   que   je   viens  d’aborder   en   résumé  
sont   donc   traités   de   façon   complète   dans   certains  
des   traités   qui   ont   été   mentionnés   et   notamment  
dans   le   Sur   la   méthode   thérapeutique,   mais   ici,  
brièvement,  il  aura  été  question  d’aspects  qui  ont  été  
négligés   par   les   commentateurs.   En   effet,   ces  
derniers   ont   l’habitude   d’être   prolixes   dans   leurs  
développements   inutiles,   mais   négligeants   sur   les  
questions  utiles.  En  tout  cas,  ce  qu’il  y  a  de  sûr,  c’est  
que   moi,   puisque   l’Aphorisme   que   j’ai   mis   à   notre  
disposition  est   tout  à  fait  utile,  en  le  reprenant,   je   le  
prononcerai   à   nouveau   de   façon   résumée   en   le  
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<Θερµμοκοιλίίους>   µμὲν   ἡγητέέον   αὐτὸν  
λέέγειν,   οὐχ   ὥσπερ   τοὺς   παῖδας   εἶπε   καὶ  
τοὺς   ἀθλητὰς   πολὺ   τὸ   ἔµμφυτον   ἔχειν  
θερµμὸν  οὐδ'ʹ  ὡς   ἐν  χειµμῶνι   τὰς  κοιλίίας   τῷ  
φυσικῷ  θερµμῷ  θερµμοτάάτας  ὑπάάρχειν,  ἀλλ'ʹ  
ὡς   τὸ   δακνῶδέές   τε   καὶ   µμοχθηρὸν   θερµμὸν  
οὐκ   ὀλίίγον   ἔχοντας   ἐν   τῇ   δυσκράάτῳ  
γαστρίί.       

rattachant   au   commentaire   de   la   phrase   qui   nous  
occupe.  Il  faut  considérer  qu’Hippocrate  dit  "ʺqui  ont  
la   cavité   chaude"ʺ   non   pas   comme   il   a   dit   que   les  
enfants   et   les   athlètes   avaient   beaucoup  de   chaleur  
innée,  ni  qu’en  hiver  les  ventres  étaient  très  chauds  à  
cause  de  la  chaleur  innée,  mais  comme  il  décrit  ceux  
qui,  dans  le  ventre  mal  tempéré,  ont  en  quantité  non  
négligeable  la  chaleur  mordante  et  mauvaise.    

  
À  l’issue  de  ce  long  développement  consacré  à  la  coction,  l’Aphorisme  I  15  est  donc  

jugé   «  tout   à   fait   utile  »   (πάάνυ   χρήήσιµμόός)   pour   commenter   le   mot   θερµμοκοιλίίους  
dans   la  mesure  où   il  vient  exactement  en  contre-‐‑point  de   la   réalité  désignée  par  ce  
terme.  De  fait,  cet  Aphorisme  traite  de  la  chaleur  innée,  naturelle,  tandis  que  l’adjectif  
θερµμοκοιλίίους  dénote  une  chaleur  pathologique,  contre  nature.  Ce  passage  montre  
clairement    que  les  athlètes,  placés  ici  sous  le  signe  de  la  conformité  avec  la  nature,  
incarnent  un  exemple  de  bon  tempérament,  de  bonne  coction  et  de  bonne  qualité  de  
chair.   Cependant,   Galien   évoque   aussi   la   possibilité   que   la   production   de   chair  
dépasse  la  limite  du  nécessaire,  sans  aller  pour  autant  jusqu’à  la  pathologie.  L’usage  
en  négatif  qui  est  fait  ici  de  l’Aphorisme  I  15  prouve  la  pertinence  de  cet  énoncé,  qui,  
référant   à   la   chaleur   naturelle,   met   en   évidence   par   contraste   les   propriétés   de   la  
chaleur  pathologique.  Il  montre  aussi  l’habileté  argumentative  de  Galien,  qui  manie  
avec  dextérité  les  doctrines  hippocratiques,  et  en  particulier  celles  qui  concernent  les  
athlètes,  même  dans  les  analyses  où  ce  thème  n’est  pas  central.    

Il  semblerait  que  cette  habileté  ne  soit  pas  partagée  par  tous  les  médecins,  qui,  aux  
dires  d’Hippocrate  et  de  Galien,  font  parfois  référence  aux  corps  des  sportifs  de  façon  
tout  à  fait  intempestive,  par  un  dévoiement  de  son  usage.  

  

II.  B.  1.  c.  À  propos  du  dévoiement  du  témoignage  sportif.    
  

La  convocation  indue  du  tir  à  l’arc  pour  une  affaire  de  bandage.  
  
Le  traité  hippocratique  des  Fractures  et  le  commentaire  qu’en  fait  Galien  mettent  en  

évidence  un  usage   inapproprié  de   la   fonction  paradigmatique  du  corps  sportif  :  de  
fait,   les   positions   d’athlète   ne   doivent   pas   être   prises   pour  modèle   par   le  médecin  
sous  prétexte  qu’elles  apparaissent  comme  des  formes  de  perfection  physique.    
Ainsi,  dans  la  section  2  de  ce  traité1152,  Hippocrate  critique  les  erreurs  des  médecins  

qui,  face  à  une  fracture  ou  à  une  luxation,  placent  l’articulation  dans  une  mauvaise  
position  en  avançant  des  arguments  fallacieux  se  référant  à  l’image  des  archers1153.  Il  

                                                
1152  De  Fracturis  2  (Littré  III  p.  417-‐‑423)  cité  en  In  Hippocratis  librum  de  fracturis  et  Galeni  in  eum  commentarius  I  9-‐‑12  

(K.  XVIII  B  342,  5  -‐‑  343,  10  ;  348,  1-‐‑5  ;  351,  13  -‐‑  352,  2  ;  353,  9-‐‑17).  
1153  Le  tir  à  l’arc  renvoie  à  l’imaginaire  du  sport  entendu  dans  un  sens  large,  incluant  par  exemple  les  activités  

de  chasse,  mais  aussi  les  techniques  de  guerre.  
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rapporte  en  effet   le  cas  d’un  blessé  au  bras1154  que  son  médecin  contraint  à  adopter  
une  posture  de  tir  à  l’arc1155  :  
  
Τὴν  µμὲν  οὖν  χεῖρα,  περὶ  οὗ  ὁ  λόόγος,  ἐδόόκεέέ  

τις   καταδῆσαι   καταπρηνέέα   ποιήήσας,   ὁ   δ'ʹ  

ἠνάάγκαζεν  οὕτως  ἔχειν  ὥσπερ  οἱ  τοξεύύοντες,  

ἐπὴν   τὸν   ὦµμον   ἐµμϐάάλλωσι,   καὶ   οὕτως  

ἔχουσαν   ἐπέέδει,   νοµμίίζων   ἑωυτῷ   εἶναι   τοῦτο  

αὐτέέῃ   τὸ  κατὰ  φύύσιν   καὶ  µμαρτύύριον   ἐπήήγετο  

τάά   τε   ὀστέέα   ἅπαντα   τὰ   ἐν   τῷ   πήήχει,   ὅτι  

ἰθυωρίίην  κατ'ʹ  ἄλληλα  εἶχε  τήήν  τε  ὁµμόόχροιαν,  

ὅτι   αὐτὴ   καθ'ʹ   ἑωυτὴν   τὴν   ἰθυωρίίην   ἔχει.  

Οὕτω   καὶ   ἐκ   τοῦ   ἔξωθεν   µμέέρεος   καὶ   ἐκ   τοῦ  

ἔσωθεν.  Οὕτω  δὲ  ἔφη  καὶ  τὰς  σάάρκας  καὶ  τὰ  

νεῦρα   πεφυκέέναι   καὶ   τὴν   τοξικὴν   ἐπήήγετο  

µμαρτύύριον,   ταῦτα   λέέγων   καὶ   ταῦτα   ποιέέων  

σοφὸς   ἐδόόκεεν   εἶναι.   Τῶν   δὲ   ἄλλων   τεχνέέων  

ἐπελελήήθη   καὶ   ὁκόόσα   ἰσχύύϊ   ἐργάάζονται   καὶ  

ὁκόόσα   τεχνήήµμασιν,   οὐκ   εἰδὼς   ὅτι   ἄλλο   ἐν  

ἄλλῳ   τὸ   κατὰ   φύύσιν   σχῆµμάά   ἐστι   καὶ   ἐν   τῷ  

αὐτέέῳ   ἔργῳ   ἕτερα   τῆς   δεξιῆς   χειρὸς  

σχήήµματα   κατὰ   φύύσιν   ἐστὶ   καὶ   ἕτερα   τῆς  

ἀριστερῆς,   ἢν   οὕτω   τύύχῃ.   Ἄλλο   µμὲν   γὰρ  

σχῆµμα  ἐν  ἀκοντισµμῷ  κατὰ  φύύσιν,   ἄλλο  δὲ  ἐν  

σφενδόόνῃσιν,   ἄλλο   δὲ   ἐν   λιθοϐολίίῃσιν,   ἄλλο  

ἐν   πυγµμῇ,   ἄλλο   ἐν   τῷ   ἐλιννύύειν.   Ὁκόόσας   δ'ʹ  

ἄν  τις  τέέχνας  εὕροι,  ἐν  ᾗσιν  οὐ  τὸ  αὐτὸ  σχῆµμα  

τῶν  χειρέέων  κατὰ   φύύσιν   ἐστὶ   καὶ   ἐν   ἑκάάστῃ  

τῶν   τεχνέέων,   ἀλλὰ   πρὸς   τὸ   ἅρµμενον,   ὃ   ἂν  

ἔχῃ   ἕκαστος,   καὶ   πρὸς   τὸ   ἔργον,   ὃ   ἂν  

ἐπιτελέέσασθαι   θέέλῃ,   σχηµματίίζονται   αἱ  

χεῖρες.   Τοξικὴν   δὲ   ἀσκέέοντι   εἰκὸς   τοῦτο   τὸ  

σχῆµμα   κράάτιστον   εἶναι   τῆς   ἑτέέρης   χειρόός.  

Τοῦ   γὰρ   βραχίίονος   τὸ   γιγγλυµμοειδὲς   ἐν   τῇ  

τοῦ   πήήχεος   βαθµμίίδι   ἐν   τουτέέῳ   τῷ   σχήήµματι  

ἐρεῖδον   ἰθυωρίίην   ποιέέει   τοῖσιν   ὀστέέοισι   τοῦ  

πήήχεος  καὶ   τοῦ  βραχίίονος,  ὡς   ἓν   εἴη   τὸ  πᾶν.  

Καὶ   ἡ   ἀνάάκλασις   τοῦ   ἄρθρου   κέέκλασται   ἐν  

τουτέέῳ   τῷ   σχήήµματι.   Eἰκὸς   οὖν   οὕτως  

ἀκαµμπτόότατόόν   τε   καὶ   τετανώώτατον   εἶναι   τὸ  

χωρίίον   καὶ   µμὴ   ἡσσᾶσθαι   µμηδὲ   ξυνδιδόόναι,  

ἑλκοµμέένης  τῆς  νευρῆς  ὑπὸ  τῆς  δεξιῆς  χειρόός.  

Kαὶ   οὕτως   ἐπὶ   πλεῖστον   µμὲν   τὴν   νευρὴν  

ἑλκύύσει,   ἀφήήσει   δὲ   ἀπὸ   στερεωτάάτου   καὶ  

ἀθροωτάάτου.   Ἀπὸ   τῶν   τοιουτέέων   γὰρ  

   Un  patient,  donc,  pour  en  venir  à  notre  objet,  voulait  

un   bandage   pour   son   bras   en   le   présentant   dans   la  

pronation1156,  mais  le  thérapeute  l’obligeait  à  tenir  cette  

partie   comme   le   font   les   archers   quand   ils   mettent  

l’épaule   en   avant,   et   il   bandait   le   bras   dans   cette  

position,  convaincu  en  lui-‐‑même  que  le  bras  prenait  ici  

sa   position   conforme   à   la   nature,   et   il   convoquait  

comme   témoin  à   la   fois   tous   les   os  de   l’avant-‐‑bras,   en  

disant   qu’ils   étaient   alignés   les   uns   par   rapport   aux  

autres,   et   l’unité   de   la   peau   en   surface,   qui   en   elle-‐‑

même  était   alignée.  Ainsi  en  allait-‐‑il   tant  sur  la  partie  

externe  que  sur  la  partie  interne.  Or,  selon  lui,  de  cette  

façon,   les   chairs   et   les   nerfs   étaient   dans   leur  

agencement   naturel   et   il   convoquait   comme   témoin   le  

tir   à   l’arc   en   tenant   ce   discours  ;   ce   raisonnement   et  

cette  manipulation   lui   donnaient   l’air   savant.  Mais   il  

avait  oublié   les  autres  arts,  tout  ce  qu’on  exécute  grâce  

à   la   force   et   tout   ce   qu’on   exécute   grâce   à   des   savoir-‐‑

faire,   ne   sachant   pas   que   les   positions   conformes   à   la  

nature   varient   selon   les   cas   et   que,   dans   la   même  

action,   il   se   peut   que   les   positions   naturelles   du   bras  

droit   diffèrent   de   celles   du   bras   gauche.   De   fait,   la  

position   naturelle   varie   selon   qu’on   lance   un   javelot,  

qu’on  manie  une   fronde,   qu’on   jette  une  pierre,   qu’on  

fait  du  pugilat,  qu’on  se  repose.  Or  on  pourrait  trouver  

tant  d’arts  pour   lesquels   la  position  naturelle  des  bras  

n’est   pas   la   même   que   pour   chacun   pris   isolément  ;  

c’est  en  fonction  de  l’instrument  que  l’on  possède  et  en  

fonction  du  travail  que  l’on  souhaite  accomplir  que  les  

bras  se  positionnent.  Et,  quand  on  pratique  le  tir,  il  est  

vraisemblable  que   cette  position   soit   celle   qui  donne   le  

plus   de   force   à   l’autre   bras.   En   effet,   l’extrémité  

ginglymoïdale   de   l’humérus,   s’appuyant,   dans   cette  

position,   à   la   cavité   du   cubitus,   crée   un   alignement  

pour   les   os   de   l’avant-‐‑bras   et   du   bras,   comme   si   le  

membre   entier   ne   faisait   qu’un.   Et   la   mobilité   de  

l’articulation   se  bloque  dans   cette  position.   Il   est  donc  

vraisemblable  que,  de  cette  façon,  la  zone  soit  tout  à  fait  

inflexible  et  tendue  sans  céder  ni  faiblir,  pendant  que  la  

corde   est   tirée   par   le   bras   droit.   Et   c’est   ainsi   qu’on  

tirera  le  mieux  la  corde  et  que  l’on  décochera  les  flèches  

avec  le  plus  de  fermeté  et  le  plus  fréquemment.  De  fait,  

                                                
1154  Sur  les  blessures  au  bras  des  sportifs  modernes,  voir  Mansat  1988.  
1155  De  Fracturis  2  (Littré  III  p.  417-‐‑423)  cité  en  In  Hippocratis  librum  de  fracturis  et  Galeni  in  eum  commentarius  I  9-‐‑12  

(K.  XVIII  B  342,  5  -‐‑  343,  10  ;  348,  1-‐‑5  ;  351,  13  -‐‑  352,  2  ;  353,  9-‐‑17).  
1156  La  pronation  est   la  position  du  bras  dans   laquelle   la  paume  de   la  main  est  orientée  vers   le  sol  et   le  pouce  

vers   l’intérieur.   Inversement,   dans   la   supination,   la   paume   est   tournée   face   au   ciel   et   le   pouce   se   dirige   vers  
l’extérieur.  
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ἀφεσίίων   τῶν   τοξευµμάάτων   ταχεῖαι   καὶ   αἱ  

ἰσχύύες  καὶ  τὰ  µμήήκεα  γίίνεται.  Ἐπιδέέσει  δὲ  καὶ  

τοξικῇ   οὐδὲν   κοινόόν.   Τοῦτο   µμὲν   γὰρ   εἰ  

ἐπιδήήσας   ἔχειν   τὴν   χεῖρα   οὕτω   ἔµμελλε,  

πόόνους   ἂν   ἄλλους   πολλοὺς   προσετίίθει  

µμείίζονας   τοῦ   τρώώµματος,   τοῦτο   δ'ʹ   εἰ  

συγκάάµμψαι   ἐκέέλευε,   οὔτε   τὰ   ὀστέέα   οὔτε   τὰ  

νεῦρα   οὔτε   αἱ   σάάρκες   ἔτι   ἐν   τῷ   αὐτέέῳ  

ἐγγίίνοντο,   ἀλλὰ   ἄλλῃ   µμετεκοσµμεῖτο,  

κρατέέοντα   τὴν   ἐπίίδεσιν.   Καὶ   τίί   ὄφελος  

τοξικοῦ   σχήήµματος;   Καὶ   ταῦτα   ἴσως   οὐκ   ἂν  

ἐξηµμάάρτανε   σοφιζόόµμενος,   εἰ   εἴα   τὸν  

τετρωµμέένον  αὐτὸς  τὴν  χεῖρα  παρασχέέσθαι.  

en  décochant  ainsi   les   traits,   on   rassemble   rapidement  

ses   forces   et   on   vise   loin.   Mais   le   bandage   et   le   tir   à  

l’arc   n’ont   rien   en   commun.   En   effet,   si,   avec   ce  

bandage,  le  patient  devait  garder   le  bras  dans  une  telle  

position,   il   ajouterait   à   sa   blessure   beaucoup   d’autres  

peines  plus  grandes,  et  si  le  thérapeute  lui  ordonnait  de  

plier   cette   zone,  ni   les   os,  ni   les  nerfs,  ni   les   chairs  ne  

resteraient   plus   dans   la   même   position,   mais   au  

contraire  chaque  élément  s’arrangerait  différemment  en  

triomphant   du   bandage.   Et   à   quoi   bon   une   position  

d’archer  ?   Encore   est-‐‑il   probable   qu’un   praticien   ne  

commettrait  pas  cette  erreur  appuyée  sur  des  sophismes  

si,  de  lui-‐‑même,  il  laissait  le  blessé  présenter  son  bras.    

  
Galien   analyse   l’intégralité   de   ce   développement   en   plusieurs   fois.   Comme  

Hippocrate,  il  souligne  le  recours  infondé  au  modèle  des  archers.  À  ce  sujet,  dans  la  
première  partie  de  son  commentaire,  il  écrit1157  :  
  
Ὡς   τὸ   πολὺ   µμὲν   ἐν   τῷ   προσήήκοντι  

σχήήµματι   τὴν  χεῖρα  παρέέχουσι  τοῖς   ἰατροῖς  
οἱ   ἰδιῶται,   τινὲς   δὲ   αὐτῶν   ὑπὸ   περιεργίίας  
τὸν   µμὲν   φυσικὸν   σκοπὸν   ὑπερϐαίίνουσιν,  
ὅστις   ᾖ,   τὸ   ἀνώώδυνον,   πρηνὲς   τοῦτο   εἶναι  
νοµμίίζοντες  βέέλτιον.  Οὐ  µμὴν  ὑπτίίαν  γέέ   τις  
ἰδιώώτης   ἰατρῷ   παρέέχει   τὴν   χεῖρα,   πάάνυ  
γὰρ  ἀποκεχώώρηκε  τοῦ  ἀνωδύύνου  τοῦτο  τὸ  
σχῆµμα.   Τῶν   ἰατρῶν   δ'ʹ   ἔνιοι   δι'ʹ   ἀµμαθίίαν  
ἅµμα  καὶ  δοξοσοφίίαν  προσίίενταίί  ποτ'ʹ  αὐτὸ  
καὶ  διὰ  τοῦτο  παραπλησίίως  τοῖς  τοξεύύουσι  
τὴν  ὅλην  χεῖρα  σχηµματίίζονται…    
Τὴν   δὲ   τοξικὴν   ἐπάάγεσθαι   µμαρτύύριον  

ἀνόόητον  ἐσχάάτως  ἐστὶ  καὶ  βέέλτιον  ἦν  µμηδ'ʹ  
ὅλως   αὐτὸ  λελέέχθαι  πρὸς   Ἱπποκράάτους  ἢ  
µμετὰ   σπουδῆς   ἐλελέέγχθαι.   Τὰ   γὰρ  
ἐσχάάτως  ἠλίίθια  καταφρονεῖσθαι  µμᾶλλον  ἢ  
ἐλέέγχεσθαι   προσήήκει.   Τόόν   γε   διὰ   τῶν  
γραµμµμάάτων   ἔλεγχον,   ὡς   τόόν   γε   κατὰ   τὸν  
βίίον,   ἐπ'ʹ   αὐτῶν   τῶν   ἔργων   οὐδ'ʹ   ἐγὼ  
κωλύύω   γίίγνεσθαι,   καὶ   µμάάλισθ'ʹ   ὅταν   ὁ   τὰ  
τοιαῦτα   φλυαρῶν   πείίσῃ   τοὺς   ἀκούύοντας  
ἑαυτῷ   τὴν   θεραπείίαν   ἐπιγράάψαι   τοῦ  
κάάµμνοντος.   Συµμϐαίίνει   γε   µμὴν   ἀντιλέέγειν  
ἡµμῖν   ἐνίίοτε   καὶ   διὰ   γραµμµμάάτων   ἠλιθίίαις  
δόόξαις,  ὅταν  πολλοὺς  ἴδωµμεν  ὡς  ἀληθέέσιν  
αὐταῖς   πεπεισµμέένους,   ὅπερ   καὶ   νῦν   ὁ  
Ἱπποκράάτης      ἔπαθεν   ἐπιδεικνὺς,   οὐδὲν  
εἶναι  κοινὸν  ἐπιδέέσει  τε  καὶ  τοξικῇ.       

   Le  plus  souvent,  les  profanes  présentent  leur  bras  aux  
médecins  dans   la   position  qui   convient  ;  mais   certains  
d’entre  eux,  par  excès  de  zèle,  dépassent  le  but  naturel,  
qui   est   l’absence   de   douleur,   pensant   qu’il   est  
préférable  de  mettre   le   bras  en  pronation.  En   tout   cas,  
nul   profane   ne   présente   son   bras   au  médecin   dans   la  
supination  ;   car   cette  position  est   très  éloignée  de   celle  
qui   ne   cause   pas   de   douleur.   De   leur   côté,   un   petit  
nombre  de  médecins,  à  la  fois  par  ignorance  et  par  une  
opinion   complaisante   à   l’égard   de   leur   propre   savoir,  
adoptent  quelquefois  la  supination  et,  pour  cette  raison,  
donnent   à   tout   le   bras   une   position   à   peu   près  
semblable  à  celle  des  archers…    
Or   il   est   extrêmement   sot   de   convoquer   le   tir   à   l’arc  

comme   témoin   et,   de   la   part   d’Hippocrate,   il   eût   été  
meilleur  même  de  ne  pas  en  parler  du   tout  plutôt   que  
d’en   faire   avec   zèle   la   réfutation.   En   effet,   il   convient  
que   les   plus   extrêmes   sottises   soient   méprisées   plutôt  
que  réfutées.  Sans  doute  la  réfutation  par  écrit,  comme  
assurément   celle   du   genre   de   vie,   moi   non   plus   je   ne  
l’empêche   pas   quand   il   s’agit   d’attaquer   les   actes  
mêmes,   surtout   si   le   rival   qui   parle   ainsi   à   tort   et   à  
travers  a  convaincu  ses  auditeurs  de  lui  attribuer  le  soin  
du  malade.  Et  sans  doute  nous  arrive-‐‑t-‐‑il  de  contredire  
parfois,   même   par   écrit,   des   opinions   sottes   lorsque  
nous   avons   vu   beaucoup   de   gens   persuadés   de   la  
véracité   de   ces   dernières,   ce   que   précisément  
Hippocrate  lui  aussi,  dans  ce  texte,  s’est  donné  la  peine  
de  faire  en  démontrant  qu’il  n’y  avait  rien  de  commun  
entre  le  bandage  et  le  tir  à  l’arc.    

                                                
1157  In  Hippocratis  librum  de  fracturis  et  Galeni   in  eum  commentarius  I  9  (Κ.  XVIII  B  344,  4-‐‑13  ;  345,  8  -‐‑  346,  2).  Voir  

Littré  III  note  4  p.  416-‐‑418.  
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Pour  Galien  comme  pour  Hippocrate,  prendre  le  tir  à  l’arc  comme  témoin  dans  une  

affaire   de   bandage,   c’est   donc   faire   preuve   d’une   extrême   sottise   (τὴν   δὲ   τοξικὴν  
ἐπάάγεσθαι  µμαρτύύριον  ἀνόόητον  ἐσχάάτως)  :  de  fait,  les  deux  disciplines  n’ont  rien  en  
commun  (οὐδὲν  εἶναι  κοινὸν  ἐπιδέέσει  τε  καὶ  τοξικῇ).  Galien  dénonce  ici  un  usage  
sophistique   de   l’analogie,   qui,   selon   lui,   ne   mérite   même   pas   d’être   réfuté,   mais  
seulement  méprisé.  Par  une   telle  prétérition,   le  bannissement  de   ce   rapprochement  
indu  apparaît  encore  renforcé  :  pour  Galien,  il  est  certain  que  la  position  naturelle  du  
tir  à  l’arc  est  propre  à  cette  activité  et  ne  saurait  servir  de  modèle  pour  le  bandage,  ni  
d’ailleurs  pour  aucune  autre  action.  La  formulation  d’un  énoncé  si  évident  passerait  
pour   inutile   si,   dans   les   faits,   il   ne   s’agissait   pas   de   protéger   la   santé   des   patients  
contre  les  charlatans.  
  Or,   plutôt   que   de   justifier   son   rejet   en   réitérant   l’argumentation   hippocratique,  

Galien   choisit   de   s’attarder   sur   l’autre   témoignage   utilisé   par   les   médecins   pour  
justifier  la  pronation,  lequel  consiste  à  identifier  dans  cette  position  un  alignement  de  
tous  les  éléments  du  bras.  De  fait,  Galien  rejette  l’idée  que  le  tir  à  l’arc  occasionne  une  
extension  parfaitement  rectiligne  jusque  dans  les  profondeurs  du  bras1158  :    
  
Τῶν   σχηµματισάάντων   ὅλην   τὴν   χεῖρα  

παραπλησίίως   τοῖς   τοξεύύουσι   τὰ   ὀστᾶ  
κατ'ʹ  εὐθὺ  γίίγνεται  καὶ  ὁµμόόχροια  τῶν  τῆς  
ὅλης   χειρὸς   µμελῶν.   Ἀλλὰ   ταῦτα   µμὲν  
πιθανώώτατάά   ἐστι   καὶ   ἀπ'ʹ   ἀλλήήλων  
ἐρχόόµμενα,   τὸ   δὲ   καὶ   τὰς   σάάρκας   καὶ   τὰ  
νεῦρα   τοῖς   ὀστοῖς   ὡσαύύτως   ἐν   τούύτῳ   τῷ  
σχήήµματι   τὴν   κατ'ʹ   εὐθὺ   θέέσιν   ἅπασι   τοῖς  
ἑαυτῶν  µμέέρεσι  φυλάάττειν   οὐκέέτ'ʹ  ἀληθέές.  
Εἰ   δέέ   γ'ʹ   ἦν   οὕτως   ἀληθὲς   οὐκ   ἀπίίθανον  
ἂν   ᾖ   µμόόνον,   ἀλλὰ   καὶ   βεϐαιόότατον  
γνώώρισµμα   τοῦ   κατὰ   φύύσιν   εἶναι   τὸ  
τοιοῦτον   σχῆµμα.   Ταῦτα   µμὲν   οὖν   ἀνεκτὰ  
ἔτι.       

   Chez   ceux   qui   positionnent   tout   leur   bras  
semblablement   aux   archers,   les   os   se   disposent   en  
ligne  droite  et   deviennent  unis  en  surface  du  point  
de   vue   des   membres   du   bras   entier.   Certes,   ces  
propos   sont   très   convaincants   et   découlent   les   uns  
des  autres  ;   en   revanche,  que   les   chairs  et   les  nerfs,  
semblablement   aux   os,   conservent   dans   cette  
position   leur   alignement   pour   toutes   leurs   parties,  
voilà  qui  n’est  plus  vrai.  Et  certes,  si  un  tel  discours  
était   vrai,   non   seulement   il   ne   manquerait   pas   de  
nous   convaincre,   mais   encore   il   serait   une   marque  
très   sûre   du   fait   que   la   position   de   ce   genre   est  
conforme  à  la  nature.  Cette  erreur  peut  donc  encore  
être  tolérée.    

  
Ici,   le   discours   des   thérapeutes   est   invalidé   non   plus   simplement   sur   le   plan  

logique,   mais   sur   le   plan   anatomique,   avec   cependant   une   certaine   indulgence  :  
l’alignement,  manifeste  pour  les  os,  ne  se  retrouverait  pas  de  façon  assurée  au  niveau  
des  chairs  et  des  tendons.  Mais,  en  imaginant  que  la  thèse  de  la  rectitude  soit  valable,  
Galien  reconnaît  à  ce  premier  témoignage  la  cohérence  formelle  d’un  argument  peut-‐‑
être   erroné,   mais   supportable   pour   un   être   rationnel.   Par   contraste,   le   second  
témoignage,   constitué   par   les   archers,   apparaît   encore   plus   invraisemblable   et  
scandaleux.    
Assurément,  cet  absurde  recours  à  témoin  n’a  rien  à  voir  avec  la  façon  dont  Galien  

réussit   à   convoquer   le   corps   athlétique   au   sein   de   développements   médicaux   qui  
pourtant,  au  premier  abord,  ne  concernent  pas  le  sport.  

                                                
1158  In  Hippocratis  librum  de  fracturis  et  Galeni  in  eum  commentarius  I  9  (K.  XVIII  B  344,  14  -‐‑  345,  8).    
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Le  rapprochement  osé  de  la  lutte  et  de  la  parturition.  
  
Pour   Galien,   le   rapprochement   de   la   médecine   avec   une   discipline   très   éloignée  

comme   le  sport  ne  peut  se   faire  que  sur   la  base  d’un  critère  commun  incontestable  
qui   se  manifeste,   sinon  dans   les   faits,  du  moins  dans   l’explication  qu’on  en  donne.  
Par  conséquent,   si   la  parenté  entre   l’art  médical  et   le  sport  n’apparaît  pas  de   façon  
évidente   dans   la   pratique   des   deux   activités,   elle   doit   être   mise   en   lumière   avec  
habileté  par   le   savant,   qui  pourra   alors   s’autoriser  des   rapprochements   inattendus.  
Galien  en  fait  lui-‐‑même  la  démonstration  dans  le  chapitre  3  du  troisième  livre  du  Sur  
les  facultés  naturelles,  où  une  référence  à  la  lutte  permet  de  se  représenter  la  processus  
gynécologique  de  la  parturition1159.    
Dans  ce  passage,  Galien  propose  un  développement  sur   les  organes  et   les  orifices  

du  corps  féminin  au  moment  de  la  grossesse,  et  notamment  lors  de  l’accouchement.  
Or,  selon  lui,  l’effort  produit  pour  l’expulsion  du  fœtus  est  comparable  à  celui  qui  est  
déployé  par  un  lutteur  pour  renverser  son  adversaire1160  :  
  
Πολλαῖς   τῶν   γυναικῶν   ὠδῖνες   βίίαιοι  

τὰς  µμήήτρας  ὅλας1161  ἐκπεσεῖν  ἠνάάγκασαν  
ἀµμέέτρως   χρησαµμέέναις   τῇ   τοιαύύτῃ  
δυνάάµμει,  παραπλησίίου  τινὸς  γιγνοµμέένου  
τῷ   πολλάάκις   ἐν   πάάλαις   τισὶ   καὶ  
φιλονεικίίαις   συµμϐαίίνοντι,   ὅταν  
ἀνατρέέψαι   τε   καὶ   καταϐαλεῖν   ἑτέέρους  
σπεύύδοντες   αὐτοὶ   συγκαταπέέσωµμεν.  
Οὕτω   γὰρ   καὶ   αἱ   µμῆτραι   τὸ   ἔµμϐρυον  
ὠθοῦσαι   συνεξέέπεσον   ἐνίίοτε   καὶ  
µμάάλισθ'ʹ,   ὅταν   οἱ   πρὸς   τὴν   ῥάάχιν   αὐτῶν  
σύύνδεσµμοι   χαλαροὶ   φύύσει   τυγχάάνωσιν  
ὄντες.       

   Chez  beaucoup  de  femmes,  les  violentes  douleurs  
de   l’accouchement   ont   contraint   les   mères   à   faire  
sortir  toute  leur  matrice,  parce  qu’elles  ont  utilisé  de  
façon   démesurée   la   force   de   ce   genre,   de   façon  
comparable   à   ce   qui   se   produit   souvent   lors   de  
certaines   séances   de   lutte   et   de   certaines   disputes  
quand,   nous   efforçant  de   retourner   et   de   renverser  
les  autres,  nous-‐‑mêmes   tombons  à   la   renverse  avec  
eux.  Ainsi,  en  effet,   il  arrive  aussi  que  les  mères,  en  
poussant   l’embryon,   fassent   sortir   en   même   temps  
leur  matrice,   surtout   quand   les   ligaments   situés   au  
niveau   de   leur   épine   dorsale   se   trouvent   être  
relâchés  par  nature.    

  
Au  premier  abord,  certes,  comme  dans  le  cas  du   tir  à  l’arc  et  du  bandage,   rien  ne  

semble  rapprocher  la  lutte  et  la  parturition  :  il  suffirait  de  souligner  que  la  première  
activité  est  un  exercice  artificiel  qui  oppose  deux  individus  de  sexe  masculin  en  quête  
de  victoire,  tandis  que  la  seconde  est  un  événement  naturel  dévolu  à  la  seule  femme  
enceinte  entièrement  vouée  à  l’accueil  de  sa  progéniture.    
Pourtant,   Galien   s’autorise   une   comparaison   entre   l’accouchement   et   la   lutte   en  

soulignant  l’effort  que  l’une  et  l’autre  activité  nécessitent,  au  prix,  généralement,  de  
certains  débordements  :  de  même  que,  pour  délivrer  son  enfant,   la   femme  enceinte  
doit  pousser  fort  au  point  parfois  de  faire  sortir  la  totalité  de  son  organe  matricielle,  
de  même,  pour  renverser  son  adversaire,  le  lutteur  doit  donner  un  assaut  virulent  au  
                                                

1159  Sur  ce  sujet,  voir  Dumont  1965,  Rousselle  1980,  Gourevitch  1988,  Nickel  1989,  Dean-‐‑Jones  1993,  Byl  1995.  
1160  De  naturalibus  facultatibus  III  3  (K.  II  151,  5-‐‑13).  
1161  À  coté  de  ὅλας,  il  faut  sous-‐‑entendre  le  substantif  ὑστέέρας,  désignant  les  matrices  utérines  des  parturientes,  

mentionnées   dans   les   lignes   qui   précèdent.   Il   ne   semble   pas   possible   de   faire   dépendre   ὅλας   du   groupe   τὰς  
µμήήτρας,  puisque  Galien  vient  de  dire  que  l’expulsion  décrite  a  concerné  «  beaucoup  de  femmes  »  (πολλαῖς  τῶν  
γυναικῶν)  et  non  pas  la  totalité  d’entre  elles.  
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risque   d’entraîner   son   propre   corps   dans   la   chute.   Cette   analogie   est   notamment  
rendue  par  un  usage  parallèle  de  préverbés  de  πίίπτω  :   le  débordement  de   l’utérus  
est  signifié  par  ἐκπεσεῖν,  repris  par  συνεξέέπεσον,  et  la  chute  du  lutteur  est  exprimée  
par   συγκαταπέέσωµμεν.   On   retiendra   également   de   ce   passage   que   les   activités   de  
parturition  et  de  renversement  des  corps  sont  toutes  deux  placées  sous  le  signe  de  la  
douleur  et  de  la  démesure  (ἀµμέέτρως).    
En   tout  cas,   l’analogie   formulée  dans  ce   texte  se  démarque  du  parallèle  établi  par  

les  mauvais   thérapeutes   entre   le   tir   à   l’arc   et   le  bandage  dans   la  mesure  où  elle   se  
veut  surtout  un  instrument  destiné  à  faciliter  la  compréhension  du  lecteur,  et  non  pas  
un  véritable  argument  qui  devrait  alors  se  fonder  sur  un  réseau  de  correspondances  
systématiques.  Ici,  c’est  le  critère  de  l’effort  qui  justifie  la  mise  en  parallèle  des  deux  
activités,   conçues   comme   la   mise   en   œuvre   de   forces   qui,   pour   concrétiser   leur  
objectif,  excèdent  les  limites  du  contrôle  de  soi.    
Il  est  cependant  des  passages  du  corpus  galénique  qui  opèrent  des  rapprochements  

moins  audacieux  entre  la  médecine  et  le  sport,  et  plus  immédiatement  justifiables  sur  
le   plan   argumentatif  :   dans   ce   genre   de   textes,   les   sportifs   contituent   alors   de  
véritables  témoins,  permettant  de  montrer  la  validité  des  thèses  exposées  par  Galien.  
  

  
  



483  

II.  B.  2.  Le  corps  sportif,  de  la  preuve  à  l’exemple.  
  

II.  B.  2.  a.  Nutrition.  
  
Chez  Galien,   il   arrive   souvent   que   les   sportifs   témoignent   de   la   pertinence   d’une  

doctrine   dont   ils   constituent   à   la   fois   une   preuve   et   un   exemple1162.   De   telles  
démonstrations  sont  notamment  observables   lorsque  Galien  veut  rendre  compte  de  
phénomènes   physiologiques,   à   commencer,   dans   la   lignée   des   Aphorismes  
hippocratiques,  par  le  processus  de  nutrition.    

Les  athlètes,  exemples  de  pléthore.  
  
Ainsi,   dans   le   chapitre   10   du   traité   Sur   la   pléthore,   Galien   montre   que   certains  

médecins   confondent   à   tort   l’abondance   (πλῆθος),   qui   peut   être   positive,   et   la  
surabondance   pléthorique   (πληθώώρη),   qui   est   mauvaise,   par   exemple   lorsqu’elle  
s’incarne  dans  le  bon  état  athlétique1163  :  
  
Eὐεξίίας  µμὲν   οὖν   ἴδιον  ἡ   τῶν  στερεῶν  

σωµμάάτων   εὐτροφίία,   εὐσαρκίίας   δὲ   καὶ  
πολυσαρκίίας   ἡ   τῶν   σαρκῶν   αὔξησις.  
Ὡς   τὰ   πολλὰ   µμὲν   οὖν   ἀνάάλογον   ἡ  
πιµμελὴ   µμᾶλλον   αὔξεται,   ποτὲ   δὲ   ἐν  
πιµμελῇ  µμᾶλλον  ἡ  σὰρξ  ἢ  µμόόνη  πιµμελήή.  
Εἴρηται   δὲ   περὶ   τούύτων   ἐν   τοῖς   περὶ  
κράάσεων   ὑποµμνήήµμασι.   Καθάάπερ   δὲ   ἐν  
σαρκὶ   τὸ   µμέέν   ἐστιν   εὐσαρκίία,   τὸ   δὲ  
πολυσαρκίία,  κατὰ  τὸν  αὐτὸν  τρόόπον  ἐν  
αἵµματι   τὸ   µμὲν   οἷον   εὐαιµμίία   τίίς   ἐστι,   τὸ  
δὲ   πολυαιµμίία.   Τὸ   µμὲν   δὴ   τῆς   εὐαιµμίίας  
οὐκ   ἄδηλον   ὅτι   καὶ   ποιόότητι   καὶ  
ποσόότητι  κατὰ  φύύσιν  ἐστὶν  ἀκριϐῶς·∙  τὸ  
δὲ   τῆς   πολυαιµμίίας   ἄµμεµμπτον   µμὲν   τῷ  
ποιῷ,  τῷ  ποσῷ  δὲ  οὐκ  ἄµμεµμπτον,  ἀλλὰ  
πάάντως   µμὲν   πλέέον,   ἤτοι   γε   τοῦ   κατὰ  
φύύσιν   ἐκ   γενετῆς   ὑπάάρχοντος,   ἢ   τοῦ  
πρὸς   τὴν   δύύναµμιν.   Ἐγχωρεῖ   γάάρ   ποτε  
ἀλλήήλοις   συναύύξεσθαι   παρὰ   τὴν   ἐκ  
γενετῆς   φύύσιν   ἀµμφόότερα,   καὶ   τὴν   τῆς  
δυνάάµμεως   ῥώώµμην   καὶ   τὸ   πλῆθος   τοῦ  
αἵµματος,   ὥσπερ   ἐν   ταῖς   ἀθλητικαῖς  
εὐεξίίαις·∙  καὶ  γὰρ  τὰ  ὑγρὰ  καὶ  σαρκώώδη  
καὶ   ἡ   δύύναµμις   ἀνάάλογον   ἀλλήήλοις   ἐπ'ʹ  

   Ce   qui   est   le   propre   du   bon   état,   c’est   la   bonne  
nutrition   des   corps   solides,   tandis   que   ce   qui   est   le  
propre   de   la   bonne   qualité   de   chair   et   de   la   grande  
quantité   de   chair,   c’est   l’augmentation   des   chairs.  
Souvent,   donc,   la   graisse   augmente   de   façon  
proportionnelle,   mais   parfois,   dans   la   graisse,   c’est   la  
chair   qui   augmente  davantage   que   la   seule   graisse.  Ce  
sujet  a  été  examiné  dans  mes  livres  Sur  les  tempéraments.  
De   même   que,   dans   la   chair,   c’est   tantôt   de   la   bonne  
qualité  de  chair,  tantôt  de  la  grosse  quantité  de  chair,  de  
la  même  façon,  dans  le  sang,  c’est  tantôt  pour  ainsi  dire  
une   bonne  qualité  de   sang,   tantôt   une   grande  quantité  
sang.  En  vérité,  la  réalité  de  la  bonne  qualité  de  sang,   il  
n’y  a  pas  de  doute  qu’elle  est   conforme  à  la  nature  par  
la  qualité  et  par  la  quantité  ;  quant  à  celle  de   la  grande  
quantité  de   sang,  elle  est   irréprochable  pour   la   qualité,  
mais,  au   lieu  d’être   irréprochable  pour   la   quantité,   elle  
est   au   contraire   en   total   trop-‐‑plein,   du   moins   par  
rapport   à   ce   qui   est   mis   à   notre   disposition   par   la  
naissance  ou  par   rapport  à  notre  faculté.  Εn  effet,   il  est  
possible  parfois  qu’augmentent  conjointement,  contre  la  
nature   reçue   dès   la   naissance,   à   la   fois   la   force   de   la  
faculté  et   la  masse  du  sang,  comme  dans  les  bons  états  
de   santé   athlétiques.   Et   de   fait,   les   parties   humides   et  
charnues   ainsi   que   la   faculté   augmentent   de   façon  

                                                
1162  Sur  les  notions  de  preuve,  d’exemple,  de  signe,  voir  Hankinson  2009.  
1163  De   plenitudine   10   (K.  VII   563,   13   -‐‑   564,   16   =  Serta  Graeca   9,  Otte   p.   64).   Pour   une   autre   étude   de   ce   texte,  

examiné  d’un  point  de  vue  pathologique,  voir  I.A.2.a.  
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αὐτῶν   συναύύξονται.   Καὶ   τοίίνυν   ἤδη  
πρόόδηλον,   ὡς   οὐδ'ʹ   οἱ   τὸν   ὄγκον  
εἰπόόντες   τοῦ   σώώµματος   ἓν   τῶν  
πληθωρικῶν   σηµμείίων   ἀληθεύύουσιν·∙  
ὄγκος  µμὲν  γὰρ  φλεϐῶν  πληθωρικὸν  ἂν  
εἴη   σηµμεῖον,   ὄγκος   δὲ   σαρκῶν   καὶ  
πιµμελῆς  ἐκείίνων  ἂν  εἴη  πλῆθος  αὐτῶν,  
οὐ   µμὴν   ὅ   γε   νῦν   ἡµμεῖς   ζητοῦµμεν,   ὃ   δὴ  
καὶ  πληθώώρα  καλεῖται.       

proportionnelle   dans   leur   cas.   Et   donc   il   est   clair  
désormais  que  ceux  qui  disent  que  la  grosseur  du  corps  
est   un   des   signes   pléthoriques   ne   disent   même   pas   la  
vérité  :   en   effet,   si   la   grosseur   des   vaisseaux   sanguins  
peut  être  un  signe  pléthorique,  la  grosseur  des  chairs  et  
de  la  graisse  contenue  en  elles  peut  être  une  abondance  
de   ces  matières,  mais  pas   sans   doute   ce   qui   fait   l’objet  
de  notre  actuelle   recherche,  qui  précisément  est  appelé  
pléthore.      

  
Dans  ce  texte,  la  bonne  chair  (εὐσαρκίία)  et  le  bon  sang  (εὐαιµμίία),  dont  le  préfixe  

signifie   une   qualité   et   une   quantité   irréprochables,   s’opposent   aux   surcharges   de  
chair  et  de  sang  désignées  par  les  termes  πολυσαρκίία  et  πολυαιµμίία,  où  la  qualité  est  
bonne,  mais  où  la  quantité  est  trop  importante  par  rapport  à  la  nature  et  à  la  faculté  
du   corps.  Or  Galien   insiste   sur   le   fait   que   la   grosseur   n’est   pas   nécessairement   un  
signe  de  pléthore,  même  si  cette  propriété  se  manifeste  dans  les  vaisseaux  sanguins,  
et  plus  encore  si  elle  concerne  les  chairs  et  la  graisse.  Il  condamne  ainsi  les  confusions  
occasionnées  par  la  ressemblance  des  termes  πλῆθος  et  πληθώώρα.    

Introduits   par   ὥσπερ,   les   «  bons   états   athlétiques  »   (ταῖς   ἀθλητικαῖς   εὐεξίίαις)  
sont  mentionnés  ici  pour  constituer  un  exemple  de  pléthore  et  donc  pour  faciliter  la  
compréhension   de   ce   développement   abstrait,   fondé   principalement   sur  
l’identification  de  préfixes  (εὐ-‐‑,  πολυ-‐‑)  et  de  suffixes  (-‐‑θος,  -‐‑θώώρα).    

Prouver  la  valeur  nutritive  de  la  viande  de  porc.  
  
De  façon  à  la  fois  plus  concrète  et  plus  éloignée  du  modèle  des  Aphorismes,  le  corps  

des  athlètes  intervient  aussi  dans  un  développement  consacré  aux  valeurs  nutritives  
de   la   viande   de   porc   qui   se   situe   au   début   du   troisième   livre   du  Sur   la   faculté   des  
aliments.    
Dans   ce   passage,   Galien   s’intéresse   aux   aliments   d’origine   animale,   tels   que   les  

œufs,  les  produits  laitiers  et  la  chair  issue  du  sang.  En  premier  lieu,  il  examine  le  cas  
de  la  viande,  et  notamment  celle  du  porc,  présentée  comme  la  plus  nourrissante,   la  
plus  facile  à  digérer,  et  dont  la  consommation  est  chose  courante  chez  les  sportifs1164  :  
  
Οὐ   τὴν   αὐτὴν   γὰρ  ἅπαντα   δύύναµμιν   ἔχει  

τὰ   µμόόρια   τῶν   ζῴων,   ἀλλ'ʹ   αἱ   µμὲν   σάάρκες,  
ὅταν   καλῶς   πεφθῶσιν,   αἵµματόός   εἰσιν  
ἀρίίστου   γεννητικαὶ   καὶ   µμάάλιστ'ʹ   ἐπὶ   τῶν  
εὐχύύµμων   ζῴων,   ὁποῖόόν   ἐστι   τὸ   γέένος   τῶν  
ὑῶν,   φλεγµματικωτέέρου   δὲ   τὰ   νευρώώδη  
µμόόρια.    
Πάάντων  µμὲν  οὖν  ἐδεσµμάάτων  ἡ  σὰρξ  τῶν  

ὑῶν  ἐστι  τροφιµμωτάάτη,  καὶ  τούύτου  πεῖραν  
ἐναργεστάάτην  οἱ  ἀθλοῦντες   ἴσχουσιν.  Ἐπὶ  
γὰρ   τοῖς   ἴσοις   γυµμνασίίοις   ἑτέέρας   τροφῆς  

   Toutes   les   parties   du   corps   des   animaux   n’ont  
pas   la   même   vertu,   mais   les   chairs,   quand   elles  
sont   bien   cuites,   sont   génératrices   d’un   sang  
excellent,   surtout   chez   les   animaux   au   bon   suc,  
comme   l’est   la   famille   des   porcs,   tandis   que   les  
parties  nerveuses  sont  génératrices  d’un  sang  plus  
phlegmatique.  
Donc,   de   tous   les  mets,   la   chair   des  porcs   est   la  

plus  nourrissante,  et  les  sportifs  de  compétition  en  
ont  une  expérience  très  manifeste.  En  effet,  si,  pour  
les  mêmes  exercices,  ils  ont  consommé  en  quantité  

                                                
1164  De  alimentorum  facultatibus  III  1  (K.  VI  660,  7  -‐‑  661,  11  =  CMG  5.4.2  p.  332).  
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ἴσον  ὄγκον  ἐν  ἡµμέέρᾳ  µμιᾷ  προσενεγκάάµμενοι  
κατὰ  τὴν  ὑστεραίίαν  εὐθέέως  ἀσθενέέστεροι  
γίίγνονται·∙  πλείίοσι  δ'ʹ  ἐφεξῆς  ἡµμέέραις  τοῦτο  
πράάξαντες  οὐκ  ἀσθενέέστεροι  µμόόνον,  ἀλλὰ  
καὶ  ἀτροφώώτεροι  σαφῶς  φαίίνονται.  Τὴν  δ'ʹ  
αὐτὴν  τοῦ  λόόγου  βάάσανον  ἔνεστίί  σοι  κἀπὶ  
τῶν  ἐν  παλαίίστρᾳ  διαπονουµμέένων  παίίδων  
ποιήήσασθαι   καὶ   τῶν   ἄλλην   ἡντινοῦν  
ἐνέέργειαν   ἰσχυρὰν   καὶ   σφοδρὰν  
ἐνεργούύντων,   ὁποίία   καὶ   ἡ   τῶν  
σκαπτόόντων  ἐστίί.    

égale   une   autre   nourriture   pendant   une   seule  
journée,   le   lendemain,  aussitôt   ils  deviennent  plus  
faibles.   Et   s’ils   le   font   sur   davantage   de   jours  
successifs,   il   apparaîtra  clairement   qu’ils   sont   non  
seulement   plus   faibles,   mais   même   moins   bien  
nourris.  Et  tu  peux  faire  la  même  vérification  de  ce  
propos  en  réalisant  cette  expérience  sur  les  enfants  
qui   se   dépensent   à   la   palestre   et   sur   les   gens   qui  
accomplissent   n’importe   quelle   autre   activité  
vigoureuse   ou  violente,  du  même  genre  que  ceux  
qui  creusent.    

  
Dans  ce  texte,  les  «  sportifs  de  compétition  »  (οἱ  ἀθλοῦντες)  sont  présentés  comme  

la  première  preuve  des  vertus  nutritives  de  la  viande  de  porc,  très  nourrissante  dès  
lors   qu’elle   a   été   bien   cuite   :   de   fait,   ils   «  en   ont   une   expérience   très   manifeste  »  
(πεῖραν   ἐναργεστάάτην).   Le   caractère   éclatant   de   cette   expérience   apparaît   sans  
doute   autant   aux   athlètes   eux-‐‑mêmes   qu’au   lecteur   du   traité   galénique,   qui   voient  
dans  l’exemple  des  athlètes  une  preuve  solide  de  la  thèse  avancée  par  Galien.    
La  démonstration   exposée   ici   consiste   à   étudier   la  vigueur  d’un  athlète   confronté  

aux  mêmes  exercices  selon  qu’il  a  ou  pas  mangé  de  la  viande  de  porc,  sur  une  durée  
qui   peut   aller   d’un   à   plusieurs   jours.   Une   seule   journée   suffit   à   vérifier   la   thèse  
galénique,   puisque   le   résultat   se   manifeste   aussitôt   (εὐθέέως),   c’est-‐‑à-‐‑dire   dans   les  
heures   mêmes   qui   suivent   la   consommation   de   viande  ;   mais   l’expérience   est  
d’autant  plus  probante  qu’elle  dure  plus  longtemps,  si  l’on  en  croit  la  gradation  qui  
apparaît  dans  la  formule  οὐ  µμόόνον…  ἀλλὰ  καὶ…  σαφῶς  φαίίνονται.  
Or,   dans   un   second   temps,   Galien   apporte   une   autre   preuve   jugée   équivalente,  

signalée  par  l’expression  τὴν  …  αὐτὴν  τοῦ  λόόγου  βάάσανον.  Cette  fois-‐‑ci,  la  clarté  de  
la  vérification  est  explicitement  présentée  selon   le  point  de  vue  du   lecteur,  désigné  
par  le  pronom  de  la  seconde  personne  σοι.  La  preuve  s’incarne  tout  d’abord  dans  les  
«  enfants   qui   se   donnent   de   la   peine   à   la   palestre  »   (τῶν   ἐν   παλαίίστρᾳ  
διαπονουµμέένων   παίίδων),   puis   dans   tous   ceux   qui   accomplissent   une   activité  
nécessitant   de   la   force,   notamment   ceux   qui   creusent,   qu’ils   soient   paysans   ou  
ouvriers.  Il  faut  en  conclure  que,  du  temps  de  Galien,  il  était  habituel  et  sans  doute  
recommandé  de   faire  manger  de  la  viande  de  porc  aux  enfants  qui,  au  moment  de  
leur  croissance,  fréquentent  normalement  la  palestre  de  façon  très  régulière.    
Ici,  Galien  ne  prononce  aucun   jugement  de   valeur   sur   le   régime  des   athlètes,   qui  

constituent  une  excellente  preuve  des  propriétés  nutritives  de  la  viande.  Ils  assurent  
donc   incontestablement   une   fonction   argumentative   de   premier   choix   dans   les  
développements  consacrés  à  l’alimentation.    
  
Très   étroitement   liés   aux   théories   nutritives,   les   développements   consacrés   aux  

évacuations  permettent  d’ailleurs  de  faire  le  même  constat.  
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ΙΙ.  B.  2.  b.  Évacuation.  

Transpiration.  
  
Tout  d’abord,   l’évacuation  des   résidus  alimentaires,   à   laquelle   contribue   l’activité  

physique,  confère  aux  athlètes  une   importance  singulière  dans   la  mise  en  évidence  
du   processus   de   transpiration.   C’est   ce   que   montre   notamment   le   chapitre   4   du  
neuvième  livre  du  Sur  la  méthode  thérapeutique.    
Dans   ce   texte,   Galien   établit   une   distinction   entre   les   fièvres   continuées,   qui  

diffèrent   les  unes  des  autres  selon  qu’elles  s’accompagnent  ou  non  de  putréfaction.  
Selon   lui,   celles   qui   donnent   lieu   à   des   pourrissements   se   produisent   uniquement  
dans   les  corps  chauds  et  humides,  qui   transpirent  difficilement,  et  concernent  donc  
les  corps  bien  en  chair,  dotés  de  beaucoup  de  sang,  denses,  ou  bien  les  corps  remplis  
de   résidus   chauds.   Certes,   les   deux   sortes   de   fièvres   peuvent   être   confondues  
puisqu’elles   ont   des   points   communs  :   dans   les   deux   cas,   les   palpitations   sont   très  
grandes,   régulières,   violentes,   la   consistance   de   l’artère   n’est   ni   trop   dure   ni   trop  
molle,  et  le  rythme  de  la  pulsation  est  proportionnel  à  l’importance  de  la  fièvre.  Mais  
Galien  introduit  un  symptôme  supplémentaire  qui  permet  d’identifier  avec  certitude  
les  fièvres  avec  putréfaction1165  :  «  Il  y  a  en  outre,  pour  ce  cas,  des  signes  distinctifs  de  
la   putréfaction   dans   les   urines,   dans   les   palpitations   et   dans   le   désagrément   de   la  
chaleur.  »  (Πρόόσεστι  δ'ʹ  ἐξαίίρετα  θατέέρῳ  σηµμεῖα  τὰ  τῆς  σήήψεως,  ἐν  οὔροις  τε  καὶ  
σφυγµμοῖς  καὶ  τῷ  τῆς  θερµμασίίας  ἀηδεῖ.)  
C’est  alors  qu’il  interpelle  Hiéron,  son  destinataire,  en  lui  rappelant  le  cas  de  deux  

individus   qui   font   partie   de   leur   expérience   commune   et   sur   lesquels   ils   ont   pu  
observer  les  deux  types  de  pathologies1166  :  
  
Καὶ   δὴ   παραδείίγµματος   ἕνεκα  

ἀναµμνήήσω   σε   δυοῖν   νεανίίσκοιν   οὓς  
ἐθεάάσω   µμεθ'ʹ   ἡµμῶν.  Ἦν   δὲ   ὁ   µμὲν   ἕτερος  
αὐτῶν   ἐλεύύθερος   καὶ   γυµμναστικὸς,   ὁ   δ'ʹ  
ἕτερος   δοῦλος   οὐκ   ἀγύύµμναστος   µμὲν,   οὐ  
µμὴν  τάά  γε  κατὰ  παλαίίστραν  δεινὸς,  ἀλλ'ʹ  
ὅσα  δούύλῳ  πρέέπει,  τὰ  ἐφήήµμερα  γυµμνάάσιάά  
τε  ἅµμα  καὶ  ἔργα  µμεταχειρίίζεσθαι.  Ὁ  µμὲν  
οὖν   ἐλεύύθερος   τὸν   χωρὶς   σήήψεως  
ἐπύύρεξε   σύύνοχον,   ὁ   δὲ   δοῦλος   τὸν   µμετὰ  
σήήψεως.   Ὁποίίαν   δ'ʹ   ἑκατέέρῳ   τὴν   ἴασιν  
ἐποιησάάµμεθα   καιρὸς   ἂν   εἴη   λέέγειν,  
ἐπειδὴ   µμάάλιστα   µμὲν   χρὴ   γυµμνάάζεσθαι  
τοὺς   µμανθάάνοντας   ὁτιοῦν   ἐπὶ  
παραδειγµμάάτων·∙   οὐ   γὰρ   ἀρκοῦσιν   αἱ  
καθόόλου   µμέέθοδοι   πρὸς   τὴν   ἀκριϐῆ  

   Et   donc,   pour   exemple,   je   te   rappellerai   les   deux  
petits  jeunes  gens  que  tu  as  observés  avec  nous.  L’un  
était   libre  et  sportif,   l’autre  était  un  esclave  qui,   sans  
manquer   d’exercice,   était   habile   pour   entreprendre  
non   pas   les   activités   de   la   palestre,   mais   tous   les  
exercices   en   même   temps   que   tous   les   travaux  
quotidiens   qui   conviennent   à  un   esclave.   L’individu  
libre   fut   donc   pris   d’une   fièvre   continuée   sans  
putréfaction,  tandis  que  l’esclave  fut  pris  d’une  fièvre  
continuée  avec  putréfaction.  Or  il  serait  temps  de  dire  
quel   genre   de   guérison   nous   avons   effectué   pour  
chacun   des   deux,   puisque   sans   doute   les   apprentis,  
dans  quelque  domaine  que  ce   soit,   doivent   s’exercer  
le   plus   possible   sur   des   exemples  ;   en   effet,   les  
méthodes  générales  ne  suffisent  pas  pour  atteindre  la  
connaissance  précise.  Et   les  exemples   que   l’on  a   vus  

                                                
1165  De  methodo  medendi  IX  3  (K.  X  608,  2-‐‑4).  
1166  De  methodo  medendi  IX  4  (K.  X  608,  5  -‐‑  609,  6).  
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γνῶσιν.   Ἀµμείίνω   δὲ   τῶν   παραδειγµμάάτων  
ἐστὶν   ὧν   αὐτόόπται   γεγόόναµμεν·∙   ὡς   εἴ   γε  
πάάντες   οἱ   διδάάσκειν   ἢ   γράάφειν   ὁτιοῦν  
ἐπιχειροῦντες   ἔργοις   ἐπεδείίκνυντο  
πρόότερον   αὐτὰ,   παντάάπασιν   ἂν   ὀλίίγ'ʹ  
ἄττα   ψευδῶς   ἦν   λεγόόµμενα.   Νυνὶ   δ'ʹ   οἱ  
πλεῖστοι   διδάάσκειν   ἄλλους   ἐπιχειροῦσιν  
ἃ   µμήήτ'ʹ   αὐτοίί   ποτ'ʹ   ἔπραξαν   µμήήτ'ʹ   ἄλλοις  
ἐπεδείίξαντο.  Tοὺς  µμὲν   οὖν   πολλοὺς   τῶν  
ἰατρῶν   οὐδὲν   θαυµμαστὸν   ἀµμελήήσαντας  
ἤθους   χρηστοῦ   δοξοσοφίίαν   µμᾶλλον   ἢ  
ἀλήήθειαν  σπουδάάσαι.  Τὸ  δ'ʹ  ἡµμέέτερον  οὐχ  
ὧδ'ʹ  ἔχει.       

de  ses  propres  yeux  sont  les  meilleurs.  De  sorte  que,  
si  vraiment   tous  ceux  qui  entreprennent  d’enseigner  
ou   d’écrire   quoi   que   ce   soit   commençaient   par   en  
faire   la   démonstration   par   des   faits,   les   écrits  
mensongers  seraient   tout  à  fait  minoritaires.  Mais  en  
vérité,  la  plupart  des  gens  entreprennent  d’enseigner  
aux  autres  ce   qu’ils  n’ont   jamais   fait  par  eux-‐‑mêmes  
ni  démontré  à  d’autres.  Il  n’y  a  donc  rien  d’étonnant  
à   ce   que   la   majorité   des   médecins,   qui   négligent   la  
moralité,   recherchent   avec   ardeur   l’opinion  
complaisante   de   leur   propre   sagesse   plutôt   que   la  
vérité.  Mais,   en  ce  qui  nous  concerne,   il  n’en  est  pas  
ainsi.    

  
Les  deux  cas  particuliers  évoqués  par  Galien  sont   introduits  explicitement  avec   le  

statut   d’exemple   (παραδείίγµματος).   Ils   permettent   de   prouver   que   les   fièvres   avec  
putréfaction   se   produisent   dans   les   corps   chauds,   humides   et   charnus,   par  
opposition   aux   fièvres   sans   putréfaction,   qui   concernent   les   corps   de   nature  
contraire.   En   effet,   l’expérience   rapportée   par   Galien   a  montré   que   l’homme   libre,  
habitué  aux  exercices  physiques,  aux  massages,  et  donc  plus  facilement  exposé  à  la  
transpiration,  avait  subi  une  fièvre  sans  putréfaction  alors  qu’il  avait  repris  le  sport  
après  une  interruption  de  trente  jours  ;  ce  patient  avait  en  outre  fait  suivre  sa  séance  
d’entraînement  de  son  repas  habituel,  ce  qui  lui  causa  une  digestion  lente  et  difficile  
avant   le   déclenchement   de   la   fièvre   continuée.  Quant   à   l’esclave,   que   sa   condition  
empêche   sans   doute   de   fréquenter   beaucoup   la   palestre   et   dont   le   corps   transpire  
donc  moins  bien  malgré  les  efforts  que  nécessite  son  travail,   il  a  été  touché  par  une  
fièvre  avec  putréfaction  après  une  journée  d’indisposition,  qu’il  conclua  malgré  tout  
par  un  bain  et  une  petite  collation  ;  l’humidité  de  la  baignade  et  la  prise  du  repas  ont  
favorisé  le  déclenchement  de  la  fièvre  continuée  avec  putréfaction.    
Le   postulat   sous-‐‑jacent   de   ce   développement   semble   être   que,   d’une   manière  

générale,  les  hommes  libres,  qui  disposent  de  temps  pour  prendre  soin  de  leur  corps,  
se  débarrassent  de  leurs  résidus  chauds  et  humides  plus  facilement  que  les  esclaves,  
qui  eux  ne  peuvent  produire  une  telle  expulsion  que  dans  leur  travail,  ou  bien  dans  
le   temps   limité  qui   leur  est   laissé  après   leur  service1167.  En   tout  cas,   la  comparaison  
                                                

1167   Cependant,   comme   le  montre   le   chapitre  4   du   onzième   livre   du  Sur   la  méthode   thérapeutique   (De  methodo  
medendi   XI   4,   K.   X   746,   2-‐‑13),   il   arrive   aussi   que,   dans   certains   cas,   les   exercices   de   la   palestre   favorisent   le  
pourrissement  :  «  S’il  est  donc  clair  qu’une  partie  des  aliments  qui  se  trouvent  dans  le  corps  sont  sur  le  point  de  
pourrir,   les   processus   de   transpiration   dont   nous   avons   parlé   sont   nécessairement   empêchés.   Comment   ces  
phénomènes   ayant   lieu   dans   tout   l’être   vivant   pourraient-‐‑ils   eux   aussi   en   venir   à   ce   dérèglement   sans   une  
obstruction,   qui   assurément   se   produit   soit   à   l’extrémité   des   vaisseaux,   soit   dans   toute   la   peau  ?   Donc,   à  
l’extrémité  des  vaisseaux,  l’obstruction  peut  se  produire  soit  à  cause  de  quelque  refroidissement  violent  venant  de  
l’extérieur,   soit   à   cause   de   l’épaisseur,   de   la   quantité   ou   de   la   viscosité   des   humeurs   qui   circulent   dans   les  
vaisseaux  quand  ces  dernières  coulent   trop  en  masse   lors  de   leur   transport  vers   l’extérieur.  Or  on  s’expose  à  ce  
phénomène  dans   les  exercices  physiques  pratiqués  à   la  palestre  ou  autrement,  du  fait  de  voyages   intenses  ou  à  
cause  d’un  air  ambiant  qui  passe  subitement  du   froid  au   chaud.  »   (Εἴπερ  οὖν  τι  µμέέλλει  σαφῶς  σήήπεσθαι  τῶν  
κατ'ʹ  αὐτὸ,  τὰς  εἰρηµμέένας  χρὴ  διαπνοὰς  ἐπισχεθῆναι.  Πῶς  δ'ʹ  ἂν  καὶ  δύύναιντο  αἱ  καθ'ʹ  ὅλον  τὸ  ζῶον  εἰς  τοῦτ'ʹ  
ἐλθεῖν  ἄνευ  στεγνώώσεως,  ἤτοι  γ'ʹ  ἐν  τοῖς  πέέρασι  τῶν  ἀγγείίων  γινοµμέένης  ἢ  κατὰ  σύύµμπαν  τὸ  δέέρµμα;  Κατὰ  µμὲν  
οὖν   τὰ   πέέρατα   τῶν   ἀγγείίων   ἡ   στέέγνωσις   γίίγνοιτ'ʹ   ἂν,   ἢ   διὰ   σφοδράάν   τινα   ἔξωθεν   ψύύξιν,   ἢ   διὰ   πάάχος,   ἢ  



488  

établie  dans   ce   texte   souligne   de   façon   convaincante   une   opposition   entre   le   corps  
d’un   sportif   et   celui   d’un   esclave,   qui   passent   chacun   pour   des   individus  
représentatifs  de  leur  groupe.  
En  effet,  parce  qu’ils  ont  été  observés  à   la  fois  par  Galien  et  par   le  destinataire  de  

son  traité,  comme  le  prouve  la  formule  ἐθεάάσω  µμεθ’  ἡµμῶν,  les  deux  jeunes  gens  se  
voient  octroyer  une  incontestatable  validité  démonstrative.  De  fait,  au  moyen  d’une  
formule   proverbiale   (ἀµμείίνω   δὲ   τῶν   παραδειγµμάάτων   ἐστὶν   ὧν   αὐτόόπται  
γεγόόναµμεν),  Galien  souligne  à  quel  point  il  est  important  de  recourir  à  des  exemples  
personnels  dont  on  a  soi-‐‑même  été  témoin.  Inversement,  il  adresse  une  critique  à  ses  
rivaux  qui,  par  manque  de  conscience  professionnelle,   se   réapproprient   le   récit  des  
autres   ou   bien   utilisent   dans   leurs   démonstrations   des   exemples   fictifs.   Il   n’est  
pourtant   pas   difficile   de   se   confronter   soi-‐‑même   à   la   réalité   des   corps,   sains   ou  
malsains,   ni   au   processus   de   transpiration,   qui   peuvent   chaque   jour   être   observés  
sans  difficulté  dans  les  lieux  où  se  pratique  le  sport.  
  
C’est  ce  que  montre  encore  le  livre  X  du  Sur  les  facultés  des  médicaments  simples.  Dans  

le  chapitre  14  de  cette  section  consacrée  aux  liquides  contenus  dans  les  êtres  vivants  
puis  aux  substances  produites  dans  le  corps,  Galien  compose  une  notice  sur  la  sueur  
(ἱδρώώς)  entre  un  développement  sur  la  bile  et  un  autre  sur  l’urine.    
Les   premières   lignes   de   cette   notice   présentent   un   caractère   général  :   Galien  

commence   par   identifier   la   sueur   comme   un   liquide   produit   dans   le   corps,  
comparable  à  l’urine  ;  de   fait,   ces  deux  substances  ont   la  même  matière  et  la  même  
façon  de   naître,   grâce   à   l’ingestion   de  boissons   qui   se   réchauffent   dans   le   corps   et  
reçoivent  un  peu  d’essence  bilieuse.  Puis  Galien  évoque   les  différences  qui  existent  
entre  ces  deux  liquides,  la  sueur  étant  incontestablement  plus  élaborée  que  l’urine  en  
raison  du  parcours  qu’elle   a   accompli  dans   tous   le   corps  pour   atteindre   la  peau.   Il  
affirme  en  outre  que,  comme  l’urine,  la  sueur  se  décline  en  de  nombreuses  variétés,  
liées  à  des  différences  de  nature,  d’âge,  de  régime,  mais  aussi  de  saison  ou  de  région.  
Et,  après  avoir  rappelé  que  l’objectif  de  son  traité  était  de  décrire  les  substances  d’un  
individu  modérément   tempéré,  Galien   en   vient   à   une   nouvelle   étape   de   sa   notice,  
plus   empirique,   dans   laquelle   il   met   la   sueur   en   relation   avec   le   sport   de   la  
palestre1168  :  
  
Ὅταν   οὖν   ὁ   λόόγος   ἤτοι   περὶ   οὔρων   ἢ  

ἱδρώώτων  ἢ  αἵµματος  ἢ  πιµμελῆς  ἢ  στέέατος  
   Lorsque   mon   discours   concerne   les   urines,   les  

sueurs,   le   sang,   la   graisse,   le   suif   ou   une   autre   des  

                                                                                                                                           
πλῆθος,   ἢ   γλισχρόότητα   τῶν  περιεχοµμέένων   ἐν   αὐτοῖς   χυµμῶν,   ἀθροώώτερον   ῥευσάάντων   ἐπὶ   τὴν   ἔξω   φοράάν.  
Γίίγνεται  δ'ʹ  αὐτοῖς  τοῦτο  καὶ  διὰ  γυµμνάάσια  τὰ  κατὰ  παλαίίστραν  ἢ  ἄλλως  ἐπιτηδευθέέντα  καὶ  δι'ʹ  ὁδοιπορίίας  
συντόόνους  ἢ  διὰ  τὸ  περιέέχον  ἐξαίίφνης  ἐκ  κρύύους  εἰς  θάάλπος  µμεταϐαλόόν.)  Les  obstructions  qui  donnent  lieu  à  
des  pourrissements  peuvent  ainsi  se  produire  dans  plusieurs  circonstances,  dont  trois  sont  précisées  par  Galien  :  
il   y   a   tout   d’abord   les   «  exercices   physiques   pratiqués   à   la   palestre   ou   autrement  »,   c’est-‐‑à-‐‑dire   tous   les   types  
d’efforts  quel  que  soit  le  lieu  et  le  moyen  de  leur  pratique,  mais  Galien  incrimine  aussi  les  voyages  intenses  et  les  
changements   brutaux   de   température.   Si   l’obstruction   peut   avoir   lieu   au   moment   des   exercices   physiques,  
c’est  parce  que,  dans  l’effort,  un  grand  nombre  de  superfluités  sont  propulsées  d’un  coup  par  la  respiration  ;  ces  
dernières  peuvent  donc  créer  un  bouchon  au  moment  de  leur  expulsion  hors  du  corps.  

1168  De  simplicium  medicamentorum  temperamentis  ac  facultatibus  X  14  (K.  XII  282,  7  -‐‑  283,  13).  Voir  aussi  II.A.2.c.  
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ἤ   τινος   ἄλλου   τῶν   κατὰ   τὸ   σῶµμα  
γίίνηται,   διαιρουµμέένων  ἡµμῶν  τὰς  ἐν  τοῖς  
ζώώοις   διαφορὰς,   ἐπὶ   τῶν   ὑγιαινόόντων  
σωµμάάτων   ἀκούύειν   χρὴ   τοῦ   λόόγου   τὴν  
µμέέσην   τῆς   ἑαυτῶν   οἰκείίας   κράάσεως  
ἐχόόντων  κατάάστασιν·∙  οὕτως  καὶ  ὁ  ἱδρὼς,  
ὅτι  µμὲν   οὖν   τῆς  ἁλυκῆς   τε   καὶ   ἁλµμυρᾶς  
ὀνοµμαζοµμέένης   µμετέέχει   ποιόότητος,   ἡ  
γεῦσις  µμαρτυρεῖ.  Παραῤῥυεὶς  γὰρ  εἰς  τὸ  
στόόµμα   πολλάάκις   ἀκόόντων   ἱδρὼς  
ἐνδείίκνυται   τὴν   εἰρηµμέένην   ποιόότητα,  
πολλάάκις   δὲ   αὐτὴ   καὶ   πικρόότητα   σαφῆ  
συνενδείίκνυται.  Δηλοῖ  γε  µμὴν  καὶ  ἡ  χρόόα  
αὐτοῦ   τὴν   φύύσιν.   Ὥσπερ   γὰρ   τὸ   κατὰ  
φύύσιν   οὖρον  ὠχρὸν  µμετρίίως  ἐστὶν,   οὕτω  
καὶ   ὁ   ἱδρώώς.   Γνώώσῃ   δὲ   τοῦτο   ῥᾳδίίως   ἐπὶ  
τῶν   λουοµμέένων,   ὅταν   ἐλαίίου   χωρὶς  
ἀποστλεγγίίζωνται.  Κατὰ   γὰρ   τὸ  κοῖλον  
τῆς  στλεγγίίδος  ἀθροίίζεται,  τήήν  γε  χρόόαν  
ἐνδεικνύύµμενον   οἵαν   εἴρηκα   καὶ   τὴν  
γεῦσιν,   τὸ   µμὲν   ἁλυκὸν   ἔχων   ἐναργῶς,  
ἀµμυδρὸν   δὲ   τὸ   πικρόόν.   Ἀλλὰ   περὶ   µμὲν  
οὔρου   καὶ   πλείίω   τοῦ   προσήήκοντος  
ἔγραψαν   οἱ   ἰατροὶ,   διὰ   τὸ   δαψιλὲς  
ἑκάάστης   ἡµμέέρας   ἀθροίίζεσθαι   τοῦτο  
πᾶσιν   ἀνθρώώποις   ἰδίίᾳ   τε   καὶ   δηµμοσίίᾳ.  
Περὶ   δὲ   τῶν   ἱδρώώτων   ἢ   οὐδὲν   ἢ   τῶν  
περιέέργων   τινὰ   µμᾶλλον,   ἃ   γοητείίας  
ἔχεται.   Καὶ   χωρὶς   δὲ   τῶν   τοιούύτων  
ἀναγεγράάφασιν   ἔνιοι   περιττὰ   δι'ʹ   ἄλλης  
ὕλης   ἰατρικῆς   γίίνεσθαι   δυνάάµμενα.  
Μίίγνυται  δ'ʹ  ἱδρὼς  ἐν  ταῖς  παλαίίστραις  ὁ  
τῶν  γυµμναζοµμέένων  τῷ  πάάτῳ,  κονίίσαλον  
δ'ʹ   αὐτὸν   ὀνοµμάάζουσιν   ἔνιοι   τῶν  
περιέέργως   ἀττικιζόόντων,   συντελοῦν   τι  
τῷ   ψιλῷ   πάάτῳ   πρὸς   διαφόόρησιν   ὄγκων  
τῶν  παρὰ  φύύσιν.       

substances   du   corps,   si   nous   distinguons   les   variétés  
qui  existent  chez  les  êtres  vivants,   il   faut  comprendre  
que   mon   discours   concerne   les   corps   sains,   dont   la  
constitution   se   situe   dans   une   position   médiane   du  
point   de   vue   du   tempérament   qui   leur   est   propre.  
Ainsi,  que   la   sueur  partage  donc   la  qualité  appelée  à  
la   fois   salée   et   saline,   le   goût   en   témoigne.   En   effet,  
lorsqu’elle   nous   coule   le   long   du   visage   jusqu’à   la  
bouche   souvent   malgré   nous,   elle   montre   la   qualité  
qui   vient   d’être   dite,   et   souvent   elle-‐‑même   montre  
aussi  en  même   temps  une  amertume  manifeste.  Mais  
sans   doute   sa   coloration   donne-‐‑t-‐‑elle   aussi   à   voir   sa  
nature  :   en   effet,   de  même   que   l’urine   conforme   à   la  
nature   est   d’un   jaune   moyennement   pâle,   de   même  
c’est   aussi   le   cas   de   la   sueur.   Tu   t’en   rendras  
facilement   compte   en   te   fondant   sur   les   gens   qui   se  
baignent,   chaque   fois   que,   sans  utiliser  d’huile,   ils   se  
frottent  avec  le  racloir  :  en  effet,  la  sueur  se  rassemble  
dans   le   creux   du   racloir,   sans   jamais   manquer   de  
révéler   sa   couleur   telle   que   je   l’ai   dite,   ainsi   que   sa  
saveur,   manifestant   son   goût   salé   sans   équivoque   et  
son  goût  piquant  peu  prononcé.  Or   les  médecins  ont  
écrit   sur   l’urine,  et  même  davantage  qu’il   convient,  à  
cause   du   fait   que,   chaque   jour,   cette   substance   est  
récoltée   en   abondance   pour   tous   les   hommes,   à   titre  
privé  comme  à  titre  public.  Mais  sur  la  sueur,  il  n’y  a  
rien,   ou   plutôt   il   existe   quelques   travaux  
excessivement   minutieux,   qui   ont   part   à   la  
charlatanerie.   En   outre,   sans   compter   de   tels   écrits,  
certains   ont   rédigé   des   ouvrages   superflus,   qui  
peuvent  être   justifiés  par  une  autre  matière  médicale.  
Et,   dans   les   palestres,   la   sueur   de   ceux   qui   font   des  
exercices  physiques  est  mêlée  à  la  saleté  (mais  certains  
de   ceux  qui  parlent   le   grec   attique   avec  une  minutie  
excessive   nomment   cette   dernière   "ʺpulvérulence"ʺ),   si  
bien  qu’elle  contribue  un  peu  avec  la  poussière  pure  à  
l’évacuation  des  grosseurs  contre  nature.      

    
Ici,  Galien  décrit  donc  la  sueur  des  corps  modérés,  qui  sont  conformes  à  la  nature.  Il  

affirme  que  cette  substance  se  caractérise  d’abord  par  son  goût  salé  et  un  peu  amer,  
comme   nous   pouvons   tous   en   faire   l’expérience   lorsque   la   sueur   parvient   à   nos  
lèvres  en  coulant  le  long  de  notre  visage.  Or,  dans  ce  développement,  la  présence  du  
terme  ἀκόόντων   («  malgré  nous  »),   qui   renvoie   aux   sujets  de   l’expérience  gustative,  
prouve  que  cette  dernière  est  involontaire  :  si  les  individus  en  question  n’ont  pas  pu  
empêcher  l’entrée  de  la  sueur  dans  leur  bouche,  c’est  peut-‐‑être  parce  que  leurs  mains  
et  leur  attention  étaient  tournées  vers  une  autre  tâche  particulièrement  prenante,  par  
exemple  un  exercice  physique.  La  sensation  salée  et  amère  dont  il  est  question  dans  
ce  passage  pourrait  donc  constituer  une  expérience  sportive.    
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Galien  affirme  en  outre  que  la  sueur  se  caractérise  par  sa  couleur  jaune  pâle,  comme  
on  peut  l’observer  dans  le  strigile  des  ceux  qui  se  râclent  après  un  bain  sans  huile  :  la  
sueur  est  ainsi  récoltée  sans  mélange,  directement  dans  l’ustensile  ;  dans  ce  contexte  
de  nettoyage,  il  est  en  outre  possible  de  faire  l’expérience  de  son  goût.  Cette  seconde  
expérience   semble   donc   appartenir   au   monde   du   gymnase   ou   de   la   palestre,  
puisqu’elle  renvoie  à  une  manipulation  hygiénique  intervenant  après  le  bain.  
Galien  constate  enfin  une  nouvelle  différence  entre  l’urine  et  la  sueur,  qui  concerne  

non  plus  les  propriétés  internes  de  ces  substances,  mais  l’intérêt  que  les  savants  leur  
portent  :  l’urine  a  suscité  de  nombreux  écrits  parce  qu’elle  pose  quotidiennement  un  
problème   de   salubrité   qui   consiste   dans   sa   collection   et   son   évacuation   hors   des  
foyers   particuliers   ou   des   lieux   publics  ;   en   revanche,   la   sueur   fait   l’objet   de   peu  
d’ouvrages,  qui  sont  par  ailleurs  mensongers  ou  inutiles.  Galien  estime  pourtant  que  
la   récupération   de   la   sueur,  mêlée   à   la   saleté,   présente   un   enjeu   sanitaire   puisque  
cette   substance   possède   des   vertus   thérapeutiques,   comme   le   prouve   deux   autres  
passages  du  traité  Sur  les  facultés  des  médicaments  simples  consacrés  à  la  crasse1169.  

Purgation.  
  
Galien,  cependant,  n’est  pas   le  seul  à   faire   référence  aux  sportifs  dans   le  cadre  de  

développements  sur  les  problème  d’évacuation.    Certains  de  ses  rivaux  ont  eux  aussi  
recours  aux  athlètes  pour  réfléchir  plus  généralement  sur  les  effets  de  la  purgation,  
notamment  quand  il  s’agit  de  bile  noire.    
Ainsi,   dans   le   chapitre   9   du   Sur   la   bile   noire,   au   sein   d’une   étude   consacrée   à  

l’humeur  mélancholique,  Galien  rapporte  la  thèse  de  plusieurs  savants  pour  qui  un  
athlète  en  excellente  santé  sert  de  témoin  dans  une  expérience  purgative1170  :  
  
Ἄξιον   δὲ   θαυµμάάσαι   τῶν   ἤτοι   γε  

ἀκόόντων   ἢ   ἑκόόντων   σοφίίσµματα  
γραψάάντων   εἰς   ἀναίίρεσιν   τοῦ  
µμελαγχολικοῦ   χυµμοῦ.  Φασὶ   γὰρ   ἐπὶ   τῶν  
παρὰ   φύύσιν   ἐχόόντων   µμόόνων   αὐτὸν  
γεννᾶσθαι   µμηδενὸς   τῶν   ἀκριϐῶς  
εὐχύύµμων  ἔχοντος  ἐν  τῷ  σώώµματι  µμέέλαιναν  
χολήήν.   Εἰ   γοῦν,   φασίίν,   ἀθλητῇ   τινι  
ἄριστα   διακειµμέένῳ   δοίίη   τις   φαρµμάάκου  
τοῦ   νοµμιζοµμέένου   µμέέλαιναν   χολὴν  
ἐκκενοῦν,   ὄψεται   κενουµμέένην   αὐτήήν,  
ὥσπερ,   εἰ   καὶ   τῶν   τὴν   ξανθὴν   χολὴν  
ἐκκαθαίίρειν   πεπιστευµμέένων  
προσενέέγκοι   τις,   ἐκείίνην   ὄψεται  
κενουµμέένην.   ᾯ   καὶ   δῆλον   εἶναίί   φασιν,  
ὡς   ἀλλοιουµμέένου   τοῦ   αἵµματος   ὑπὸ   τῆς  
τοῦ  φαρµμάάκου  δυνάάµμεως  ἡ  εἰς  τὰς  χολὰς  

   Il   vaut   la   peine   de   considérer   avec   étonnement  
ceux   qui,   soit   sans   doute   malgré   eux,   soit  
volontairement,   ont   écrit   des   sophismes   sur   la  
suppression  de  l’humeur  mélancolique.  En  effet,  ces  
gens  disent  que  cette  humeur  est  engendrée  chez  les  
seuls   individus   contre   nature   et   que   personne   de  
ceux  qui  sont  dotés  d’une  bonne  humeur  n’a  de  bile  
noire  dans  son  corps.  Car,  d'ʹaprès  eux,  une  chose  est  
sûre  :   si   jamais   on   donne   à   un   athlète   qui   se   porte  
excellement  bien  un  médicament  dont  on  pense  qu'ʹil  
évacue   la   bile   noire,   on  verra   que   cette   dernière   est  
évacuée,   de   même   encore   que,   si   on   lui   administre  
un  des  médicaments  dont   on   croit   qu'ʹils   purgent   la  
bile   jaune,   on   verra   que   cette   dernière   est   évacuée.  
Par   quoi   il   est   clair   aussi,   d'ʹaprès   eux,   que   c’est   à  
cause   d’une   altération   du   sang   par   la   vertu   du  
médicament  que  se  produit  un  changement  dans  les  

                                                
1169  Voir  De  simplicium  medicamentorum  temperamentis  ac  facultatibus  VIII  10  et  X  30  (Κ.  XII  116,  11  -‐‑  117,  6  et  308,  

13  -‐‑  309,  8,  11).  Ces  passages  ont  été  étudiés  en  II.A.2.c.  
1170  De  atra  bile  9  (K.  V  144,  13  -‐‑  145,  6  =  CMG  5.4.1.1  p.  92).  
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γίίνεται  µμεταϐολήή.        biles.    
  
  Les  adversaires  de  Galien  prétendent  donc  que  l’humeur  mélancolique  est  absente  

de   tout  corps  doté  d’un  suc  de  bonne  qualité,  comme  celui  d’un  athlète  en  parfaite  
santé   (ἀθλητῇ   τινι   ἄριστα   διακειµμέένῳ).   Aux   yeux   de   Galien,   cette   affirmation   a  
«  quelque  chose  de  convaincant  »  (τι  πιθανὸν1171),  mais  il  estime  que,  dans  la  suite  de  
leur   discours,   ses   rivaux   sont   pris   «  en   flagrant   délit   de   mensonge  »   (κατάάφωρον  
αὐτῶν  γίίνεται   τὸ  ψεῦδος1172)  :   ils   prétendent   en   effet   que   chaque   remède   purgatif  
serait  capable  d’attirer  l’humeur  qui  lui  est  propre  grâce  à  une  altération  du  sang,  et  
que  l’athlète  en  excellente  santé,  après  avoir  pris  un  médicament  attirant  la  bile  noire,  
dont   il   est   a   priori   privé,   rejetterait  malgré   tout   cette   substance,   apparue   dans   son  
corps  suite  à  l’altération  du  sang  produite  par  le  purgatif.  Or,  s’il  est  sans  doute  vrai  
que   l’athlète   est  pauvre   en  bile  noire,   il   est  déraisonnable  de   croire  qu’un  purgatif  
génère   à   l’intérieur   du   corps   l’humeur   qu’il   doit   évacuer   par   nature.   Ici,   donc,   le  
corps   athlétique   est   moins   le   témoin   d’une   expérience   véridique   à   la   manière  
hippocratique   que   l’instrument   d’une   manipulation   charlatanesque   dénoncée   par  
Galien.    
  
Il  en  va  de  même  dans  le  chapitre  8  du  Contre  Julianos,  où  Galien  fait  à  nouveau  état  

du   débat   relatif   à   l’effet   des   médicaments   cathartiques.   La   mention   des   athlètes  
apparaît   ici  dans  des  propos  de  Julianos,  dit  le  Thessalien  et  surnommé  Thersite  en  
référence   au   contre-‐‑modèle   homérique1173.   Ce  médecin  méthodique   dit   prendre   un  
athlète  en  bon  état  de  santé  comme  témoin  pour  une  expérience  destinée  à  évaluer  
l’effet  d’un  purgatif.  Or  Galien  condamne  cette  méthode,  qui,  selon  lui,  n’est  pas  une  
vraie  démonstration  tant  elle  est  éloignée  de  la  réalité1174  :    
  
Τὰ   δ'ʹ   ἑξῆς   ἴδωµμεν   ἐν   οἷς   τὸν  

<Ἀσκληπιάάδου>   λόόγον   ὁ   <Ἰουλιανὸς>  
µμεταχειρίίζεται,   τοῦτον   δὴ   τὸν  
πολυθρύύλητον,   ὡς   οὐχ   ἕλκει   τὸν   οἰκεῖον  
χυµμὸν   ἕκαστον   τῶν   καθαιρόόντων  
φαρµμάάκων,  ἀλλ'ʹ  αὐτὸν  γεννᾷ.  Λέέλεκται  δέέ  
µμοι  περὶ  τούύτου  βραχέέα  µμέέν  τινα  κἀπὶ  τῆς  
τελευτῆς   τοῦ   Περὶ   τῶν   καθ'ʹ   Ἱπποκράάτην  
στοιχείίων,   ὥσπερ   κἀν   τῷ   πρώώτῳ   τῶν  
Φυσικῶν   δυνάάµμεων,   ὕστερον   δὲ   τῶν  
ἑταίίρων   ἀξιωσάάντων   καὶ   δι'ʹ   ἑνὸς   ὅλου  
γράάµμµματος  <ὃ>  Περὶ  τῆς  τῶν  καθαιρόόντων  
φαρµμάάκων   δυνάάµμεως   ἐπιγέέγραπται.   Τὸν  

   Voyons   la   suite,   où   Julianos   s’en   prend   au  
discours   d’Asclépiade,   le   fameux   discours  
stipulant   que   chacun   des   médicaments   purgatifs  
n’attire   pas   le   suc   qui   lui   est   propre,   mais   le  
génère.   J’ai   formulé   certaines   idées   à   ce   sujet,  
brièvement  certes,  à  la  fin  du  traité  Sur  les  éléments  
selon   Hippocrate1175,   comme   dans   le   premier   livre  
des  Facultés  naturelles1176,  puis  aussi,  à  la  demande  
de   mes   compagnons,   tout   au   long   d’un   livre  
intitulé   Sur   la   faculté   des   médicaments   purgatifs1177.  
Que  celui  qui  en  a   la  volonté  apprenne   tout  mon  
raisonnement  à   l’aide  de  ces   ouvrages,  mais  c’est  
aux   idées   exposées   par   le   Thessalien   que   je   vais  

                                                
1171 De  atra  bile  9  (K.  V  145,  12  =  CMG  5.4.1.1  p.  92).  Sur  cette  notion,  voir  Hankinson  1991  et  1998. 
1172 De  atra  bile  9  (K.  V  145,  13  =  CMG  5.4.1.1  p.  92). 
1173  Sur  la  figure  de  Thersite  chez  Galien,  voir  aussi  I.A.3.b.  
1174  Adversus  ea  quae  a  Juliano  in  Hippocratis  aphorismos  enuntiata  sunt  libellus  8  (K.  XVIII  A  287,  11  -‐‑  290,  11  =  CMG  

5.10.3  p.  62-‐‑64).  Sur  les  maladies  évoquées  dans  ce  texte,  voir  Grmek  1983.  
1175    De  elementis  ex  Hippocratis  sententia  13-‐‑14  (K.  I  501-‐‑508  =  CMG  5.1.2  p.  149-‐‑159).  
1176    De  naturalibus  facultatibus  I  (K.  II  1-‐‑  73  =  SM  III  p.  101-‐‑154).  
1177    Traité  perdu.  
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µμὲν   ὅλον   λόόγον   ὁ   βουλόόµμενος   ἐξ   ἐκείίνων  
µμανθανέέτω,   τοῖς   δ'ʹ   ὑπὸ   <Θεσσαλοῦ>  
γεγραµμµμέένοις   ἐνταῦθα   ἀπαντήήσω  
προσγράάψας   αὐτὰ   κατὰ   λέέξιν·∙   "ʺ<Ἀθλητὴν  
γὰρ   λαµμϐάάνοντες   εὐέέκτην   ὃν   βούύλονται  

κατὰ  φύύσιν  ἔχοντα  χρηστῆς  τούύτῳ  τῆς  ὕλης  

ἐν   τῷ   σώώµματι   ὑποκειµμέένης   καὶ   ἀτρέέπτου  

καθαρτικὸν   διδῶµμεν   καὶ   δεικνύύωµμεν   τὰ  

ἀποκρινόόµμενα   σφόόδρα   διεφθορόότα.   Εἶτ'ʹ  

ἐπιλογιζόόµμεθα   µμηδενὸς   ἐνίίστασθαι  

δυναµμέένου   πρὸς   τὸ   λεγόόµμενον  

ἐναντιωτικῶς,   ὡς   δὴ   ἃ   νῦν   ἐκκρίίνεται  

δριµμύύτατάά  τε  καὶ  διεφθαρµμέένα  πρὸ  µμὲν  τοῦ  

καθαρτικοῦ   οὐχ   ὑπόόκειται   τοιάάδε   τῷ  

ἀθλητῇ,   εὐέέκτης   γὰρ   ἐτύύγχανεν   ὤν.  

Λείίπεται   οὖν   µμηδὲν   ἄλλο   ἡµμᾶς   δύύνασθαι  

λέέγειν   ἢ   τόόδε,   ὅτι   ὑπὸ   τοῦ   φαρµμάάκου  

ἀµμφόότερα  γίίνεται,  πρῶτον  µμὲν  τὸ   τὴν  ὕλην  

µμεταϐάάλλειν   εἰς   διαφθοράάν,   δεύύτερον   δὲ  

καὶ   <τὸ>   ἀποκρίίνεσθαι,   εἴτε   δι'ʹ   ἐµμέέτων   εἴη  

εἴτε   διὰ   γαστρόός>."ʺ   Αὕτη   µμὲν   ἡ   τοῦ  
<Θεσσαλοῦ>   ῥῆσις·∙   ἀκούύσατε   δὲ   ἐν   µμέέρει  
πρὸς   ἡµμῶν   ὡς   τὸ   καθαίίρεσθαι   πάάντας  
χυµμοὺς   τὸν   εὐέέκτην   οὐ   µμᾶλλόόν   τι   τοῦ  
γεννᾶσθαι   νῦν   ἐστι   δηλωτικὸν   ἢ   τοῦ  
περιέέχεσθαι   πρόόσθεν.   Μάάτην   οὖν   εἴρηκε  
µμηδ'ʹ  ἑτέέραν  γε  τῶν  αἱρέέσεων  <λείίπεσθαι>,  
µμήήτ'ʹ   ἀνατρέέπων   ἐξ   ἀνάάγκης   µμήήτε  
κατασκευάάζων.   ***   Εἰ   δὲ   καὶ   τῶν  
ὑπαγόόντων  τι  τὴν  γαστέέρα  διδοῖεν,  ἀλλ'ʹ  οὐ  
φαρµμακῶδέές   γε   τοῦτ'ʹ   ἐστιν   αὐτοῖς   οὐδ'ʹ,  
ὥσπερ   ὁ   ἀναίίσχυντος   <Θερσίίτης>   λέέγει  
"ʺδίίδοµμεν  καὶ   δείίκνυµμεν"ʺ  µμήήτε   δοὺς  αὐτὸς  ἢ  
δείίξας   πώώποτε,   µμήήτ'ʹ   ἄλλου   δόόντος   ἢ  
δείίξαντος   θεασάάµμενος,   oὐ   µμὴν   ἡµμεῖς   γε  
τοιοῦτοι  τολµμῶντες  λέέγειν  ἢ  γράάφειν  ἃ  µμὴ  
πράάττοµμεν,   ἀλλὰ   τοῖς   ἔργοις   αὐτοῖς  
πρόότερον   ἀποδεικνύύντες   τἀληθὲς  
τηνικαῦτα   τὴν   ἀµμφ'ʹ   αὐτὰ   τέέχνην  
ἐξηγούύµμεθα,   ἅπερ   ἔστιν   ἀκοῦσαι   τῶν   ἐκ  
τῆς   ἀγέέλης   τοῦ   <Θεσσαλοῦ>,   "ʺΠόόσους   µμὲν  
ὑδερικοὺς   ὑδραγωγῷ   φαρµμάάκῳ   καθήήρας  

αὐτίίκα   τὴν   γαστέέρα   προσεσταλµμέένην  

ἀπέέφηνα,   πόόσους   <δ'ʹ>   ἰκτεριῶντας  

χολαγωγῷ   παραχρῆµμα   τὸν   ἴκτερον  

ἰασάάµμην"ʺ.   Ἀλλ'ʹ   οὐδὲ   τούύτων   οὐδὲν   οὐδ'ʹ  
ἄλλο   τι   τοιοῦτον   <Ἰουλιανὸς>   ἐθεάάσατο.  
"ʺ<Ῥωµμα>λέέῳ   τῶν   ἀθλητῶν,   φησίί,   δίίδωµμι  
καθαρτικὸν   καὶ   δείίκνυµμι."ʺ   Ἀκόόλουθον   µμὲν  
γὰρ  δηλαδὴ  τῷ  τοσαύύτης  ἐµμπληξίίας  µμεστῷ  
καθαίίρειν  µμὲν  τοὺς  εὐχύύµμους  ἀθλητάάς,  µμὴ  

répondre  ici,  une  fois  que  je  les  aurai  reproduites  
textuellement  :   "ʺPrenons   un   athlète   en   bon   état   de  
santé,  que  l’on  veut  dans  une  disposition  conforme  à  la  

nature,   dont   la   matière   corporelle   est   bonne   et  

immuable,  donnons-‐‑lui  un  cathartique  et  montrons  que  

les   matières   exclues   sont   fortement   corrompues.  

Ensuite,   puisque   que   personne   ne   peut   s’insurger  

contre  ce  qui  est  dit,  nous  ajoutons  la  considération  que  

précisément   les   matières   dont   l’évacuation   révèle  

maintenant   le   caractère  piquant   et   corrompu  n’étaient  

sans  doute  pas  de  cette  nature  chez  l’athlète  avant  qu’il  

ne   prenne   le   cathartique,   car   le   sujet   se   trouvait   dans  

un  bon  état  de  santé.  Il  reste  donc  que  nous  ne  pouvons  

rien  dire  d’autre  que   ceci,   à   savoir  que,   sous   l’effet  du  

médicament   deux   phénomènes   se   produisent  :  

premièrement,   la   matière   se   change   en   substance  

corrompue,  et  deuxièmement,  cette  substance  est  exclue  

soit  par  des  vomissements,  soit  par  le  ventre."ʺ  Voilà  ce  
que  dit   le  Thessalien.  Mais  écoutez  maintenant  ce  
que  je  dis  :  que  l’homme  en  bon  état  soit  purgé  de  
toutes   ses   humeurs   n’indique   en   rien   que   ces  
dernières   soient  produites   à   cette   occasion  plutôt  
que   contenues   par   avance   dans   le   corps.   C’est  
donc   en   vain   qu’il   a   dit   qu’il   ne   lui   était   même  
laissé  aucun  autre  choix  entre  le  fait  de  donner  la  
nausée   néccessairement   et   le   fait   de   préparer   à  
l’évacuation.***   En   outre,   si   jamais   on   leur  donne  
un  produits  qui  vide  le  ventre  par  en-‐‑bas,  eh  bien,  
ce   n’est   pas   un   médicament   pour   eux,   et,   tandis  
que  le  honteux  Thersite  dit  :  "ʺnous  donnons  et  nous  
démontrons"ʺ  sans  avoir   jamais  lui-‐‑même  donné  ou  
démontré   quoi   que   ce   soit,   ni   vu   quelqu’un  
d’autre   faire   de   même,   nous,   de   notre   côté,  
puisque  nous  ne  sommes  pas  de  nature  à  oser  dire  
ou   écrire   ce   que   nous   ne   faisons   pas,   mais   que  
nous   démontrons   d’abord   le   vrai   au   moyen   des  
faits  eux-‐‑mêmes,  alors  seulement  nous  expliquons  
l’art   qui   leur   est   relatif,   comme   il   est   possible  
d’entendre  les  paroles  en  provenance  de  la  bande  
du   Thessalien  :   "ʺCombien   d’hydropiques   n’ai-‐‑je   pas  
purifiés   avec   un  médicament   diurétique,   auxquels   j’ai  

aussitôt   réajusté   le   ventre  ?   Combien   de   malades   de  

jaunisse   n’ai-‐‑je   pas   soignés   avec   un   médicament   qui  

fait   couler   la   bile   sur-‐‑le-‐‑champ   ?"ʺ  Mais   Julianos   n’a  
même   observé   aucun   de   ces   faits,   ni   non   plus  
aucun   autre   de   ce   genre.   "ʺÀ   quelqu’un   de   robuste  
parmi  les   athlètes,  dit-‐‑il,   je  donne  un  cathartique  et   je  
fais  une  démontration."ʺ  En  effet,   de   toute  évidence,  
celui  qui  est  plein  d’une  si  grande  stupidité  a  beau  
jeu  de  purifier   les  athlètes  dont   les  humeurs   sont  
bonnes,  mais  de  ne  purifier  ni  les  hydropiques,  ni  



493  

καθαίίρειν   δὲ   µμήήθ'ʹ   ὑδεριῶντας   µμήήτε  
ἰκτεριῶντας   µμήήτε   µμελαγχολῶντας   µμήήτε  
τὸν  καλούύµμενον  ἐλέέφαντα  νοσοῦντα  µμήήτε  
καρκίίνῳ  κάάµμνοντα  µμήήθ'ʹ  ὑπὸ  φαγεδαίίνης  ἢ  
ἐρυσιπέέλατος  ἐνοχλούύµμενον  ἤ  τινος  ἄλλου  
κακοχύύµμου   νοσήήµματος.   Ἅλις   ἤδη   µμοι   καὶ  
τούύτων   αὐτοῦ   τῶν   λήήρων.   Εἰ   γὰρ   ἅπαντα  
λέέγειν   ὧν   ἀκούύειν   ἐστὶν   ἄξιον  
<Ἰουλιανὸν>   ἐπιχειρήήσειέέ   τις,   οὐ   µμιᾶς   ἢ  
δυοῖν,   ἀλλὰ   παµμπόόλλων   αὐτῷ   χρείία  
βιϐλίίων  ἐστίίν.    

les   malades   de   jaunisse,   ni   les   mélancoliques,   ni  
celui   qui   est   malade   de   ce   qu’on   appelle  
l’éléphantiasis,  ni  quelqu’un  qui  est  épuisé  par  un  
cancer,   ni   quelqu’un   qui   souffre   d’un   ulcère,  
d’une   inflammation   de   la   peau   ou   d’une   autre  
maladie   liée   à   une   mauvaise   humeur.   Mais,   moi  
aussi,   j’en   ai   assez   de   ces   sottises.   En   effet,   si  
jamais  quelqu’un  entreprend  de  dire   tout  ce  qu’il  
vaut  la  peine  de  faire  entendre  à  Julianos,  il  devra  
compter  non  pas  sur  un  ou  deux,  mais  sur  un  très  
grand  nombre  de  livres.    

  
Dans  ce   texte   lacunaire,  Galien  reproche  donc  à   Julianos  de   faire  sur   la  purgation  

des  démonstrations  infondées  qui  s’appuient  sur  des  faits  virtuels.  Contrairement  à  
la   bande   de   ses   propres   sectateurs,   qui   se   vantent   de   leurs   exploits,   ce   dernier   ne  
devrait   même   pas   prétendre   avoir   accompli   ni   vu   quoi   que   ce   soit  :   de   fait,   il   se  
contente  de  discours  qui  lui  tiennent  lieu  non  seulement  d’expérience  thérapeutique,  
mais   encore   de   démonstration.   L’athlète   auquel   il   dit   donner   le   purgatif   et   grâce  
auquel  il  est  supposé  démontrer  sa  thèse  n’est  donc  qu’une  vue  de  l’esprit,  et  encore  
s’agit-‐‑il   d’un   esprit   digne   du   «  honteux   Thersite  »   (ἀναίίσχυντος   <Θερσίίτης>),  
«  rempli  d’une  si  grande  stupidité  »  (τοσαύύτης  ἐµμπληξίίας  µμεστῷ)  et  de  «  sottises  »  
(λήήρων),   que   seule   un   montagne   de   livres   pourrait   purger   de   sa   fange,   telle   un  
cathartique  spirituel.    
Critiqué   sur   sa   méthode,   Julianos   voit   en   outre   le   prétendu   témoignage   de   son  

expérimentation   retourné   contre   lui-‐‑même  :   Galien   s’indigne   en   effet,   que   son  
adversaire  s’occupe  d’athlètes  en  bonne  santé,  virtuels  de  surcroît,  alors  qu’il  existe  
de   vrais   malades,   qui   ont   réellement   besoin   d’être   pris   en   charge,   et   dont   Galien  
dresse  ici  une  liste  accablante.    
Ce   texte  procède  ainsi   à  un  double   renversement  :  Galien   souligne   l’absurdité  du  

discours   de   Julianos   en   récupérant   à   son   compte   la   figure   de   l’athlète,   qui   était  
justement  censé  servir  d’instrument  démonstratif  dans  le  discours  de  son  rival,  et   il  
reproche   en   outre   à   Julianos   d’être   lui-‐‑même   rempli   d’idées   honteuses,   dont  
l’évacuation,  interminable,  serait  à  coup  sûr  des  plus  utiles.  

Éjaculation.  
  
Outre   l’extraction  des  humeurs,   les  athlètes  permettent  aussi  à  Galien  de  réfléchir  

sur   l’évacuation   d’autres   substances   corporelles.   C’est   par   exemple   le   cas   de   la  
semence  masculine,   qui,   au   début   des  Commentaires   galéniques   à  Épidémies   III,   est  
examinée  en  rapport  avec  la  question  de  l’abstinence  sexuelle1178.    
Dans   ce   passage,  Hippocrate   s’intéresse   au   cas   d’un   certain   Pythion,   qui   habitait  

près   du   temple   de   la   déesse   Terre   et   qui   se  mit   à   trembler   à   partir   des  mains1179.  
                                                

1178  Ce  texte  a  déjà  été  étudié  en  partie  en  I.A.2.b.  
1179  Épidemies  III,  I  (Littré  III  p.  25-‐‑29)  cité  en  Hippocratis  epidemiarum  liber  III  et  Galeni  in  illum  commentarius  I  4  (K.  

XVII  A  486-‐‑487  =  CMG  5.10.2.1  p.  4).  
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Galien  critique  certains  commentateurs  de  ce  texte,  qui  estiment  que  Pythion  était  un  
serviteur  de   la  déesse,   soumis   à   l’abstinence,   et   que,  par   suite  de   cette  privation,   il  
aurait   éprouvé   une  maladie   du   ventre   provoquant   par   sympathie   un   tremblement  
des  mains.  Or,  selon  Galien,  rien  ne  prouve  que  Pythion  ait  été  ministre  ou  prêtre  et  
qu’il   ait   pratiqué   l’abstinence1180.   Par   ailleurs,   il   conteste   le   lien   établi   entre  
l’abstinence,  le  mal  de  ventre  et  le  tremblement  des  mains  :  sans  compter  qu’aucune  
maladie   de   ventre   ne   se   trouve   mentionnée   par   le   texte   hippocratique,   il   nie  
l’existence  d’un  lien  sympathique  entre  le  ventre  et  les  mains1181,  puis  il  soutient  que  
l’abstinence  renforce  le  ventre  sans  nécessairement  provoquer  de  pléthore,  comme  le  
prouve,  entre  autres,  le  cas  de  certains  athlètes1182  :  
  
Περὶ   µμὲν   δὴ   τοῦ   <τρόόµμου>   τοιαῦτα  

ληροῦσιν   οἱ   διὰ   τὴν   τῶν   ἀφροδισίίων  
ἀποχὴν   ἀθροῖσαι   πλῆθος   ἡγούύµμενοι   τὸν  
<Πυθίίωνα>.  Καίίτοι   τὰ  µμὲν  ἀφροδίίσια,   κἂν  
εἰ   τῷ   κενοῦν   οὐκ   ἐᾷ   πληθώώραν  
ὑποτρέέφεσθαι   (δῶµμεν   γὰρ   αὐτοῖς   τοῦτο),  
τὸν   γοῦν   στόόµμαχον   ἱκανῶς   ἐκλύύει,   τῆς  
ἀποχῆς   τῶν   ἀφροδισίίων   εὐρωστόότατον  
ἀπεργαζοµμέένης   αὐτόόν,   εἰ   καὶ   πλῆθος  
ἀθροίίζοιτο.   Μοχθηρὸν   δ'ʹ   ἱκανῶς   ἐστι   καὶ  
τὸ   νοµμίίζειν,   εἴ   τις   ἐγκρατῶς   διαιτᾶται,  
πλῆθος   ἀθροίίζειν   αὐτόόν·∙   οὐ   γὰρ   τούύτοις,  
ἀλλὰ  τοῖς  ἀργοῦσιν  ἀθροίίζεται  τὸ  πλῆθος.  
Εἰ   δ'ʹ   ἀπέέχοιτόό   τις   ἀφροδισίίων,  
γυµμναζόόµμενος  οὕτως,  ὥσπερ  οἵ  τ'ʹ  ἀθληταὶ  
καὶ   οἱ   σκάάπτοντες   καὶ   θερίίζοντες   <ἢ  
ἄλλως   γεωργοῦντες   ἢ   οἱ   φορτίία  
βαστάάζοντες>   ἤ   τινα   χειρωνακτικὴν  
τέέχνην  µμετιόόντες,  οὐκ  ἀθροίίζει  τὸ  πλῆθος,  
<πλὴν  εἰ  διὰ  τὸ  τοῦ  βίίου  µμῆκος.>       

   Telles   sont   donc,   à   propos   du   tremblement,   les  
sottises  prononcées  par  ceux  qui  pensent  que  c’est  à  
cause   de   l’abstinence   sexuelle   que   Pythion   a   formé  
une   réplétion.   Certes,   même   si   le   sexe,   par  
l’évacuation  qu’il  produit,  ne  laisse  pas  s’accroître  la  
pléthore   (faisons-‐‑leur   cette   concession),   en   tout   cas,  
ce  qu’il  y  a  de  sûr,   c’est  qu’il   relâche   le  ventre  alors  
que  l’abstinence  sexuelle  rend  ce  dernier  très  robuste  
même   si   une   réplétion   se   forme.   Et   il   est   même  
plutôt  malvenu  de  penser  que,  si  l’on  suit  un  régime  
de   continence,   on   forme   une   réplétion.   De   fait,   ce  
n’est   pas   pour   les   abstinents,   mais   mais   pour   ceux  
qui   sont   inactifs  que  la  réplétion  est  rassemblée.  Or,  
si   jamais   quelqu’un   s’abstient   de   sexe   mais   fait   de  
l’exercice   comme   les   athlètes,   ceux   qui   bêchent,  
moissonnent   ou   font  un   autre   travail   agricole,   ceux  
qui   transportent   des   fardeaux   ou   qui   s’illustrent  
dans   un   art   manuel,   la   réplétion   ne   se   forme   pas,  
sauf  si  l’abstinence  se  prolonge  tout  au  long  de  de  la  
vie.      

  
Galien   estime  donc   qu’un   homme   abstinent   ne   devrait   pas   subir   de   pléthore   dès  

lors   qu’il   exerce   une   activité   physique,   comme   l’indique   notamment   le   cas   des  
athlètes,  introduits  par  ὥσπερ,  mais  aussi  celui  de  tous  ceux  qui  exercent  un  métier  
manuel.   Il   concède   malgré   tout   qu’une   telle   pathologie   puisse   se   déclarer   si   la  
privation  de  sexualité  se  prolonge  «  sur  l’étendue  de  la  vie  »  (διὰ  τὸ  τοῦ  βίίου  µμῆκος).  
Une  trop  longue  abstinence  peut  donc  avoir  des  conséquences  néfastes  sur  le  ventre  
et  l’ensemble  du  corps  ;  mais  c’est  l’excès  qui  est  ici  condamné,  et  non  pas  la  pratique  
elle-‐‑même.   Certes,   une   telle   critique   peut   s’appliquer   aux   athlètes,   qui   choisissent  
parfois  de  se  priver  de  relations  sexuelles  comme   le  prouvent  d’autres  passages  du  

                                                
1180  Hippocratis  epidemiarum  liber  III  et  Galeni  in  illum  commentarius  I  4  (K.  XVII  A  523,  11  -‐‑  524,  8  =  CMG  5.10.2.1  p.  

26).  
1181  Hippocratis  epidemiarum  liber  III  et  Galeni  in  illum  commentarius  I  4  (K.  XVII  A,  519,  7  -‐‑  520,  9  =  CMG  5.10.2.1  p.  

24).  
1182  Hippocratis  epidemiarum  liber  III  et  Galeni  in  illum  commentarius  I  4  (K.  XVII  A  520,  10  -‐‑  521,  5  =  CMG  5.10.2.1  p.  

24).  
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corpus   galénique1183  ;   mais,   dans   cet   extrait,   les   sportifs   professionnels   ont   surtout  
permis  d’introduire  l’argument  liée  à  l’évacuation,  stipulant  que  l’exercice  physique  
favorisait   l’expulsion  de   toute   substance  qui   aurait   tendance  à   s’accumuler  dans   le  
corps.  

Saignement.  
  
Enfin,   la  violence  de   certaines   activités   sportives  donne  au  médecin   l’opportunité  

d’examiner  le  cas  particulier  de  l’évacuation  du  sang.  En  effet,  les  accidents  sportifs,  
qui   occasionnent   parfois   des   plaies,   permettent   de   réfléchir   sur   les   effets   de   la  
saignée.  
Ainsi,  à  la  fin  du  chapitre  6  du  Sur  la  saignée,  contre  les  sectateurs  d’Érasistrate  qui  sont  
à  Rome,  Galien  s’interroge  sur  les  circonstances  dans  lesquelles  une  phlébotomie  peut  
être  efficace.  Son  objectif  est  de  démontrer  qu’une  telle  intervention  pratiquée  avant  
une   inflammation  peut   cicatriser   facilement.  Pour   ce   faire,   il  donne  deux  exemples  
issus  de   son  expérience  personnelle,   empruntés   au  monde  des  gladiateurs   et  de   la  
palestre1184  :  
  
Tοῖς   πυρέέσσουσι   δ'ʹ   ἀναγκαῖόόν   ἐστι  

φλεγµμαίίνειν   ἤδη   τι   µμόόριον.   Ὅτι   δὲ  
ἐγχωρεῖ   συµμφῦναι   τὸ   ἀγγεῖον   ἄνευ   τοῦ  
φλεγµμῆναι   πάάρεστι   µμέέν   τινι   κᾀπὶ   τῶν  
ἄλλων   ἁπάάντων   τραυµμάάτων   πεισθῆναι.  
Πολλάάκις   οἴδαµμεν   ἐπὶ   τῶν  
µμονοµμαχούύντων   ὅλον   ἀναπτυγέέντα  
µμηρὸν   ἢ   βραχίίονα   κολληθέέντα   πρὶν  
φλεγµμῆναι,   καὶ   µμᾶλλόόν   γε   ὅτε,   ὡς  
Ἱπποκράάτης   ἔφη,   δαψιλὲς   αἷµμα  
παραχρῆµμα   συµμϐῇ   ῥυῆναι.   Πολλάάκις   δὲ  
καὶ   σύύντρησιν   εἰς   τὰ   κενὰ   καλούύµμενα  
τοῦ   θώώρακος   ἐντὸς   τῆς   τρίίτης   ἡµμέέρας  
ἐθεασάάµμεθα   κολληθεῖσαν.   Ἀλλὰ   καὶ  
πρώώην   τις   ἐν   παλαίίστρᾳ   πληγεὶς  
σφοδρῶς   ἀνέέϐηξεν   αἵµματος   αὐτίίκα  
κοτύύλας   ὡς   δύύο,   φλεϐοτοµμηθεὶς   δὲ  
παραχρῆµμα   καὶ   τῶν   ἄλλων   ὡς   ἐχρῆν  
γενοµμέένων,   οὔτε   ἔϐηξεν   ἔτι   τελέέως   καὶ  
ὑγιήής   ἐστι,   κᾀκ   τούύτων   οἶµμαίί   τινα  
συνορᾷν   ὡς   ἐπὶ   τῶν   ἤδη   φλεγµμαίίνειν  
ἠργµμέένων   ἀπέέχεσθαι   χρὴ  µμᾶλλον,   εἴ   τις  
Ἐρασιστράάτῳ   πείίθοιτο   φλεϐοτοµμίίας,  
ἤπερ  ἐφ'ʹ  ὧν  οὐδέέπω  φλεγµμαίίνει.       

   Chez   ceux   qui   ont   de   la   fièvre,   il   est   inévitable  
qu’une  partie  soit  déjà  enflammée.  Et  que  le  vaisseau  
puisse   croître   sans   être   enflammé,   il   est   possible  de  
s’en   persuader   si   l’on   se   fonde   aussi   sur   toutes   les  
autres   blessures.   Nous   savons   pour   l’avoir   vu  
souvent   que,   chez   les   gladiateurs,   une   cuisse   ou  un  
bras   intégralement   pliés   cicatrisent   avant   de  
s’enflammer,   et   plus   encore   sans   doute   quand,  
comme   le   disait   Hippocrate,   il   se   produit   que   du  
sang  coule  sur-‐‑le-‐‑champ  en  abondance1185.  Et  souvent  
aussi   nous   avons   observé   qu’une   ouverture  
parvenant  à  l’intérieur  de  ce  qu’on  appelle  les  parties  
vides   du   thorax   cicatrisait   d’ici   le   troisième   jour.  
Mais  récemment  encore,  quelqu’un  qui  avait  reçu  un  
coup   à   la   palestre   a   aussitôt   expectoré,   en   toussant  
violemment,  environ  deux  cotyles  de  sang,  et,  ayant  
subi   une   saignée   sur-‐‑le-‐‑champ,   comme   tout   le   reste  
se  présentait   comme  il   le  fallait,   il  ne  toussa  plus  du  
tout,  et  il  est  bien  portant,  et,  grâce  à  ces  faits,  à  mon  
avis,   on   comprend   que,   pour   ceux   qui   ont   déjà  
commencé   à   s’enflammer,   il   faut   davantage  
s’abstenir,   si   l’on   obéit   à   Érasistrate   en   matière   de  
saignée,   que  pour   ceux   chez   qui   il   n’y   a  pas   encore  
d’inflammation.    

  
                                                

1183  Voir  De  simplicium  medicamentorum  temperamentis  ac  facultatibus  IX  23  (K.  XII  232,  11-‐‑14)  et  De  locis  affectis  VI  6  
(K.  VIII  451,  4-‐‑13).  Ces  passages  ont  été  étudiés  en  I.A.2.b.  

1184  De  venae  sectione  adversus  Erasistrateos  Romae  degentes  6  (K.  XI  227,  1-‐‑16).  
1185  Le  texte  auquel  il  est  fait  allusion  n’est  pas  clairement  identifiable  à  l’aide  des  mots  employés  ici  par  Galien.  

Il  s’agit  sans  doute  d’un  passage  du  traité  hippocratique  des  Plaies  (CUF,  t.  VIII,  éd.  M.-‐‑P.  Duminil).  
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Le   premier   exemple,   fourni   par   les   gladiateurs,   est   fréquent,   comme   le   montre  
l’emploi  de  l’adverbe  πολλάάκις1186.  Il  garantit  un  savoir  fondé  sur  la  vision,  exprimé  
par  le  parfait  οἶδαµμεν.  Selon  Galien,  après  la  blessure  de  la  cuisse  ou  du  bras,  qui  est  
toujours   sanglante   et   qui   équivaut   donc   à   une   saignée,   le   gladiateur   guérit   sans  
difficulté  s’il  garde  le  membre  entièrement  plié,  probablement  dans  un  bandage.  Or  
le   retablissement   sera   d’autant  meilleur   que   le   sang   aura   coulé   en   abondance.   Par  
ailleurs,  lorsque  la  blessure  se  trouve  au  niveau  du  thorax,  il  est  même  courant  que  la  
blessure  se  referme  en  l’espace  de  seulement  quelques  jours.  
Quant   à   l’exemple   fourni  par   la  palestre,   il   est   récent   (πρώώην)   et   se   fonde   sur  un  

sujet  particulier  désigné  par  le  pronom  indéfini  τις.  Cet  individu  a  reçu  un  coup  dans  
des   circonstances   qui   ne   sont   pas   précisées,   sans   doute   au   niveau   du   sternum  
puisqu’il   a   craché   du   sang   en   toussant   violemment.   En   raison   de   sa   place   dans   la  
phrase,   l’adverbe   σφοδρῶς   semble   porter   sur   le   verbe   ἀνέέϐηξεν   et   caractériser   la  
toux,  plutôt  que  sur  πληγείίς  et  caractériser  le  coup  reçu  ;  quoi  qu’il  en  soit,  le  choc  a  
dû  être  violent  malgré  tout.  Une  saignée  pratiquée  aussitôt,  suivie  des  soins  habituels  
désignés   ici   par   le   génitif   absolu   τῶν   ἄλλων   ὡς   ἐχρῆν   γενοµμέένων,   a   permis   le  
rétablissement  rapide  du  blessé  :   le  présent  ἐστι,  qui  permet  de  signifier  le  bon  état  
de   santé   du  malade,   clôt   une   période   de   convalescence   qui   ne   peut   qu’être   brève,  
puisque  l’expérience  elle-‐‑même  s’est  produite  «  récemment  »  (πρώώην).    
On   voit   ici   l’importance   du   témoignage   des   accidents,   qui,   de   façon   fortuite,  

prouvent   l’utilité   des   évacuations   du   sang   avant   l’apparition   des   inflammations.  
Outre  les  fractures  ouvertes  causées  par  la  violence  du  sport,  il  arrive  que  le  sang  soit  
évacué  par  des  crachats  profonds,  qui  renseignent  donc  le  médecin  sur  les  substances  
contenus   dans   les   poumons.   C’est   en   effet   une   des   manières   par   lesquelles   les  
sportifs  sont  amenés  à  jouer  un  rôle  dans  l’élaboration  d’un  savoir  relatif  aux  organes  
respiratoires.  
  
  

II.  B.  2.  c.  Respiration.    

Poumons.  
  
Dans   le   livre   V   des  Commentaires   aux  Aphorismes,   où   il   est   question   de   spasmes,  

d’épilepsies  et  de  phthisies,  en  rapport  notamment  avec   les  problèmes  des  organes  
respiratoires,  Galien  analyse  l’Aphorisme  V  13,  dont  le  début  est  consacré  aux  crachats  
sanglants1187  :  de  fait,  ces  expectorations  sont  à  même  de  donner  des  informations  sur  

                                                
1186  Sur  les  gladiateurs  chez  Galien,  voir  Scarborough  1971  ;  voir  aussi  Carter  2009,  Mann  2009,  Horsmann  2001,  

Cagniart  2000,  Lendon  2000,  Potter  1998  et  Robert  1940.  
1187  Aphorisme  V  13,  1  (Littré  IV  p.  537  =  Magdelaine,  thèse  II  p.  432  ;  traduction  p.  494).    
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les  poumons.  Galien  fait  alors  référence  au  spectacle  des  accidents  sportifs  auxquels  
il  a  lui-‐‑même  assisté1188  :  
  
«  Ὁκόόσοι   αἷµμα   ἀφρῶδες   πτύύουσι,  

τουτέέοισιν   ἐκ   τοῦ   πνεύύµμονος   ἡ   ἀναγωγὴ  

γίίνεται.  »  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  
Καὶ   τῶν   ἀντιγράάφων   τὰ   πολλὰ   καὶ   τῶν  

ἐξηγησαµμέένων  τὸ  βιϐλίίον  οὐκ  ὀλίίγοι  ἴσασι  
κατὰ   τήήνδε   τὴν   λέέξιν   τὸν   ἀφορισµμὸν  
γεγραµμµμέένον,   ὁκόόσοι   ἀφρῶδες   αἷµμα  

ἐµμέέουσι.   Καίί   τινέές   γε   τὴν   ἐξήήγησιν   αὐτοῦ  
ποιούύµμενοι   πλῆθος   ἐνδείίκνυσθαίί   φασι  
τοὔνοµμα   καὶ   διὰ   τοῦτο   ἀπὸ   τοῦ   κυρίίου  
µμετενηνέέχθαι.   Προδήήλως   δ'ʹ   οὗτοι  
καταψεύύδονται  τοῦ  φαινοµμέένου.  Πολλάάκις  
γὰρ  ὦπται  πτύύσις  αἵµματος  ἀφρώώδους  ἄνευ  
πλήήθους  γεγενηµμέένη.  Εἰ  µμὲν  οὖν  ὄντως  ὑφ'ʹ  
Ἱπποκράάτους   οὕτως   ἐγράάφη,  
κατακεχρῆσθαι   τῇ   προσηγορίίᾳ   φήήσοµμεν  
αὐτόόν.   Οὐ   γὰρ   δὴ   τὸ   µμὲν   πολὺ   τὴν   ἐκ  
πνεύύµμονος   ἀναγωγὴν   δηλοῖ,   τὸ   δ'ʹ   ὀλίίγον  
ἐξ   ἄλλου   τινόός.   Εἰ   δ'ʹ   ἀναπτύύουσι   ἢ  
ἀναϐήήττουσιν   εἴη   γεγραµμµμέένον,  
ὠνοµμάάσθαι   τε   κυρίίως   ἐνδείίκνυσθαίί   τε   τὸ  
τοιοῦτον   αἷµμα   τῆς   σαρκοειδοῦς   τοῦ  
πνεύύµμονος   οὐσίίας,   ἥπερ   ἐστὶ   τὸ   ἴδιον  
αὐτοῦ   σῶµμα,   δεδέέχθαι   τὴν   ἕλκωσιν   ὡς  
ἀληθὲς  µμὲν  φάάναι  τὸ  ἀφρῶδες  αἷµμα  µμόόνου  
τοῦ  πνεύύµμονος  ἐνδείίκνυσθαι  τὴν  ἕλκωσιν.  
Οὐκ  ἀληθὲς  δὲ  τοῦ  πνεύύµμονος  ἑλκωθέέντος  
ἐξ   ἀνάάγκης   ἀφρῶδες   ἀναπτύύεσθαι.  
Πολλάάκις   γὰρ   ἐθεασάάµμεθα  
κατενεχθέέντων   τινῶν   ἀφ'ʹ   ὑψηλοῦ   καὶ  
λακτισθέέντων   καὶ   πληγέέντων   ἐν   ταῖς  
παλαίίστραις   κατ'ʹ   ἐκεῖνο   µμάάλιστα   τὸ   τῆς  
πληγῆς   µμέέρος,   ἐν   ᾧ   καταφεροµμέένῳ   τινὶ  
πρὸς   τοὔδαφος   ἕτερος   ἐπιπίίπτει   κατὰ   τοῦ  
θώώρακος,   αἷµμα   µμετὰ   βηχὸς   ἀναπτυσθὲν  
πλεῖστον   εὐχρούύστατον   ἄνευ   πάάσης  
ὀδύύνης,   ὅπερ   εὔλογόόν   ἐστιν   ἔκ   τινος   τοῦ  
κατὰ   πνεύύµμονα   ῥαγέέντος   ἀγγείίου  
φερέέσθαι.    

   «  Chez   ceux  qui   crachent  du   sang   écumeux,   le   rejet  

vient  du  poumon.  »  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  
Dans   la  plupart  des  copies  et   chez  bon  nombre  

des  interprètes  du  livre,  on  sait  que  l’aphorisme  a  
été  écrit  de   la   façon   suivante  :  "ʺceux  qui  vomissent  
du   sang   écumeux"ʺ.   Et   certains,   sans   doute,   quand  
ils  en  font  l’explication,  disent  que  ce  mot  signifie  
la   "ʺquantité"ʺ   et   que,   pour   cette   raison,   il   a   été  
employé   dans   un   sens   différent   de   son   sens  
propre.   Or   très   visiblement   ces   individus  
déforment   la   réalité   telle   qu’elle   apparaît.   En  
effet,   souvent   on   a   vu   du   crachat   de   sang  
écumeux   sans   que   ce   dernier   fût   évacué   en  
grande  quantité.  Donc,  si  Hippocrate  a  réellement  
écrit   cet   aphorisme   de   cette   façon,   nous   dirons  
qu’il   a   fait   un  mauvais   usage   du   terme.   Car,   en  
vérité,   la   très  grande  quantité  ne  prouve  pas  que  
le   rejet   ait   eu   lieu   à   partir   du  poumon,  pas  plus  
que   la   très   petite   quantité   ne   prouve   que   cela  
vienne  d’un  autre   lieu.  S’il  y  avait  écrit   "ʺceux  qui  
recrachent"ʺ   ou   "ʺceux   qui   expectorent"ʺ,   les   choses  
seraient   nommées   au   sens  propre   et   on   aurait   la  
preuve  que   le   sang  pourvu  de  cette  propriété  en  
raison   de   l’essence   charnue   du   poumon,   qui  
précisément  est  le  corps  qui  lui  est  propre,  a  reçu  
la   blessure,   de   sorte   qu’on   serait   dans   le   vrai   en  
disant  que  le  sang  écumeux  prouve  la  blessure  du  
seul   poumon.  Mais   il   n’est   pas   vrai   que,   lorsque  
le   poumon   a   été   blessé,   le   sang   craché   soit  
nécessairement   écumeux.   En   effet,   souvent   nous  
avons   observé,   alors   que   des   gens   avaient   été  
précipités   de   haut,   cognés   du   talon   ou   frappés  
dans   les   palestres,   surtout   avec   cette   sorte   de  
coup   où   un   individu   précipité   de   haut   contre   le  
sol  reçoit  sur  lui  un  autre  individu  qui  tombe,  que  
le   sang   craché   en   très   grande   quantité   avec   la  
toux   était   de   très   bonne   couleur,   sans   aucune  
douleur,  ce  qui  est  vraiemblable  s’il  est   issu  d’un  
vaisseau  qui  avait  été  brisé  dans  le  poumon.    

  
Galien   commence   donc   par   affirmer   que   la   majorité   des   exemplaires   de   cet  

aphorisme   donnent   le   verbe   ἐµμέέουσι   «  ils   vomissent  »   au   lieu   de   πτύύουσι,   «  ils  

                                                
1188   In  Hippocratis   aphorismos   commentarius  V   13   (K.  XVII  B  797,  10   -‐‑   798,   18).   Sur   les   lésions  pulmonaires,  voir  

I.A.3.c.  
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crachent  ».  La  leçon  πτύύουσι  est  donc  une  correction  proposée  par  Galien,  qui  entend  
employer  un  verbe  désignant  sans  ambiguïté  un  rejet  provenant  du  poumon.    
Cette  remarque  sur  la  manipulation  du  texte  débouche  ensuite  sur  le  rétablissement  

de   quelques   vérités   sur   les   crachats   de   sang,   destiné   à   répondre   aux   analyses  
erronées  des  autres  commentateurs.  Tout  d’abord,  selon  Galien  et  contrairement  à  ce  
que   pensent   certains,   le   sang   écumeux   n’est   pas   nécessairement   craché   en   grande  
quantité  ;   en   outre,   un   crachat   de   sang   issu   du   poumon   n’est   pas   nécessairement  
écumeux.  Or  la  preuve  de  cette  seconde  affirmation,  qui  est  introduite  au  moyen  de  
la   coordination  γάάρ,   réside  précisément  dans   l’expérience   fournie  par   les  blessures  
de  lutteurs.    
Galien  dit  en  effet  que  souvent,  dans  les  palestres,  il  a  pu  observer  des  crachats  de  

sang  non  écumeux  occasionnés  par  des  blessures  au  poumon.  Les  circonstances  de  
ces  accidents  sportifs  sont  mises  en  évidence  avec  une  certaine  précision  :   le  lutteur  
est   d’abord   précipité   au   sol   (καταφεροµμέένῳ   τινὶ   πρὸς   τοὔδαφος),   puis   son  
adversaire  lui  tombe  dessus  (ἕτερος  ἐπιπίίπτει),  produisant  ainsi  une  succession  de  
chocs  particulièrement  délétères.  Les  accidents  de  même  type  sont  les  chutes  de  haut  
(καταφέέρεσθαι  ἀφ'ʹ  ὑψηλοῦ)   et   le   fait  de   recevoir  un   coup  de  pied   (λακτίίζεσθαι),  
comme  on  peut  aussi  l’observer  dans  les  aires  de  combat.    
Ce  passage  prouve  donc  que,  aux  yeux  de  Galien,  l’observation  de  la  palestre  peut  

s’avérer  utile  afin  de  commenter  Hippocrate.  Les  malheurs  des  sportifs  deviennent  
ainsi   un   instrument   de   savoir,   voire   une   arme   argumentative   pour   qui   sait   s’y  
montrer  attentif  :  la  connaissance  des  substances  internes  et  d’organes  cachés  comme  
les   poumons   devient  même  possible   dans   les  moments   les   plus   dramatiques  de   la  
performance  athlétique.  Le  surgissement  inopiné  des  signes  renseigne  en  effet  sur  ce  
qui  est  normalement  invisible.  

Bouche  et  nez.  
  
Avec  un  moindre  degré  de  gravité,  au  sein  du  chapitre  11  du  onzième  livre  du  Sur  
l’utilité  des  parties,   le  spectacle  de  la  palestre  rend  intelligible  la  fonction  respiratoire  
assurée  par  les  différentes  parties  de  la  bouche  et  du  nez.    
Dans  ce  passage,  Galien  affirme  que  le  rôle  du  palais  et  de  la  luette  est  d’empêcher  

que  n’entrent  dans  la  trachée  les  matières  pulvérulantes  qui  ont  réussi  à  traverser  les  
canaux  du  nez.  C’est  la  palestre  qui  en  fournit  la  démonstration1189  :  
  
Ἐν  ταύύτῃ  γὰρ  τῇ  καµμπῇ  τὸ  µμὲν  πνεῦµμα  

δύύναται   πρόόσω   φέέρεσθαι,   τὰ   τοιαῦτα   δ’  
ἴσχεται   φθάάνοντα   προσπίίπτειν   τοῖς   περὶ  
τὰς   καµμπὰς   σώώµμασιν   ὑγροῖς   καὶ  
µμαλακοῖς   ὑπάάρχουσι   καίί   τι   καὶ   γλίίσχρον  
ἔχουσι   καὶ   διὰ   ταῦτα   πάάντα   κατέέχειν  
δυναµμέένοις  τὰ  προσπίίπτοντα.  Εἰ  δὲ  δὴ  καὶ  
παρέέλθοι  τι  µμέέχρι  τοῦ  στόόµματος,  ἐνταῦθα  

   Dans  ce   conduit   sinueux,   l’air  peut  avancer,  mais  
les   particules   de   cette   nature   sont   arrêtées,  
puisqu’elles   ne   tardent   pas   à   rencontrer   les   corps  
situés  au  détour  des  sinuosités,  qui  sont  humides  et  
mous,   ont   même   un   aspect   gluant   et   pour   cette  
raison   peuvent   retenir   toutes   les   poussières   qui  
viennent   à   leur   rencontre.   Et   quand   bien   même  
quelque  particule  parviendrait   jusqu’à   la  bouche,  à  

                                                
1189  De  usu  partium  XI  11  (Κ.  III  889,  10  -‐‑  890,  13  =  Helmreich  1907,  II  p.  146-‐‑147).  
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σχισθήήσεται   κατάά   τε   τὴν   ὑπερῴαν   καὶ  
τὸν  κίίονα·∙   καλεῖται   γὰρ   οῦν   καὶ   οὕτως   ὁ  
γαργαρεώών.   Ἀπόόδειξις   δὲ   µμεγίίστη   τόό   γε  
γιγνόόµμενον   ὁσηµμέέραι   τοῖς   τε  
διαπαλαίίουσιν   ἐν   κόόνει   πολλῇ   καὶ   τοῖς  
ὁδὸν   τοιαύύτην   διεξερχοµμέένοις·∙  
ἀποµμύύττονται   γὰρ   ὀλίίγον   ὕστερον   οὗτοι  
καὶ   ἀποπτύύουσιν   ἀναχρεµμπτόόµμενοι   τὴν  
κόόνιν.  Ἀλλ’  εἴπερ  µμὴ  πρόότερον  µμὲν  ὡς  ἐπὶ  
τὴν   κεφαλὴν   εὐθεῖς   οἱ   κατὰ   τὰς   ῥῖνας  
ἀνεφέέροντο   πόόροι,   µμετὰ   ταῦτα   δ’  
ἀπεστρέέφοντο   λοξοὶ   πρὸς   τὴν   ὑπερῴαν  
ἐκδεχόόµμενόόν   τ’   αὐτοὺς   ἐνταῦθα  
ἐκέέκτηντο   τὸν   γαργαρεῶνα,   δῆλον   ὡς  
οὐδὲν   ἂν   ἐκώώλυεν   εἰς   τὴν   ἀρτηρίίαν  
ἐµμπίίπτειν   ἅπανθ’   ὅσα   τοιαῦτα.   Καὶ   γὰρ  
οὖν   καὶ   γίίγνεται   τοῦθ’   οὕτως   εἴ   τις  
ἀναπνεύύσειε  διὰ  τοῦ  στόόµματος.  Ἐγὼ  γοῦν  
οἶδα   καὶ   ἀθλητὰς   πολλοὺς   κατ’   αὐτὸ   δὴ  
µμάάλιστα   τοῦτο   νικηθέέντας   καὶ   πνιγῆσαι  
κινδυνεύύσαντας   ὅτι   διὰ   τοῦ   στόόµματος  
εἰσέέπνευσαν  τὴν  κόόνιν.    

cet  endroit,  elle  sera  mise  à  l’écart  le  long  du  palais  
ou  de  la  colonne  (c’est  aussi  l’un  des  noms  que  l’on  
donne  à  la  luette).  La  meilleure  preuve  en  est  ce  qui  
ne   manque   pas   d’arriver   chaque   jour   à   ceux   qui  
combattent   pendant   longtemps   en   plein   dans   la  
poussière   et   à   ceux   qui   parcourent   pendant  
longtemps  une  route  de  cette  nature  :  les  voilà,  peu  
de  temps  après,  qui  se  mouchent  et  qui  crachent  en  
s’efforçant  d’expectorer  la  poussière.  Or,  si  les  voies  
nasales   ne   commençaient   pas   par   remonter  
directement,   quasiment   contre   la   tête,  pour  ensuite  
retourner  de  biais  dans  la  direction  du  palais,  et  si,  
pour  leur  succéder,  elles  n’avaient  pas  à  cet  endroit  
la   luette,   il   est   clair   qu’il   n’y   aurait   rien   pour  
empêcher   que   toutes   les   particules   de   cette   nature  
ne   tombent   dans   la   trachée.   Et   de   fait,   c’est  
précisément  ce  phénomène  qui   se  produit   si   jamais  
on  respire  par  la  bouche.  En  tout  cas,  ce  qu'ʹil  y  a  de  
sûr,   c’est   que  moi,   je   sais   que   beaucoup   d'ʹathlètes  
ont   été   vaincus   précisément   pour   cette   raison  
même,  et  qu’ils  ont  risqué  de  s’étouffer  parce  qu’ils  
avaient  aspiré  la  poussière  par  la  bouche.  

  
Galien  fait  donc  intervenir  les  sportifs  dans  le  cadre  d’une  démonstration    destinée  

à  donner  un  exemple  concret  de  l’utilité  des  voies  nasales  et  du  fond  de  la  bouche.  
L’élément   qui   fonde   l’association   de   l’appareil   respiratoire   et   du   sport   est   la  
poussière  :   c’est   en   cas   d’ingérence   de  matières   pulvérulantes   que   les   conduits   du  
nez,   le   palais   et   la   luette  montrent   leur   utilité,   et   ce   phénomène   peut   être   observé  
dans  la  pratique  de  certaines  activités  physiques  comme  la  lutte.    
Galien  commence  par  décrire  la  fonction  protectrice  assurée  par  les  voies  nasales  :  

ces   canaux,   en   raison   de   leur   forme   et   de   la   viscosité   des   corps   qu’ils   abritent,  
retiennent  les  particules  contenues  dans  l’air  sans  pour  autant  gêner  le  passage  de  ce  
dernier.   Puis   Galien   envisage   le   cas   où   une   poussière   parviendrait   à   traverser   le  
conduit   du   nez.   Cette   hypothèse,   vraisemblable,   est   présentée  malgré   tout   comme  
assez  peu  probable  :  dans  une  proposition  subordonnée  hypothétique  introduite  par  
εἰ,   l’emploi   adverbial  de   καίί,   renforcé   par   δήή,   et   le   choix   du  mode   optatif   pour   le  
verbe  παρέέλθοι  témoignent  de  ce  faible  degré  de  probabilité.  De  plus,  pour  désigner  
la   poussière,   Galien   n’emploie   plus   comme   précédemment   un   groupe   défini   au  
neutre   pluriel   introduit   par   l’article   τὰ,   mais   le   pronom   singulier   indéfini   τι,  
soulignant  ainsi  le  caractère  relativement  exceptionnel  du  phénomène  :  si   jamais  de  
la   poussière   parvenait   à   passer   au   travers   des   voies   nasales,   elle   ne   serait   qu’en  
quantité  négligeable.  De  fait,  il  faudra  qu’un  nombre  important  de  particules  soient  
inspirées  pour  que  le  palais  et  la  luette  soient  amenés  à  jouer  leur  rôle  :  dans  ce  cas,  
en   effet,   les   viscosités   des   voies   nasales   risqueront   d’être   saturées   en   poussière,   si  
bien  qu’une  particule  aura  plus  de  chances  de  traverser  le  conduit  sans  être  retenue  
pour  gagner  finalement  la  bouche.    
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Or  c’est  précisément  le  cas  des  fortes  inhalations  de  poussière  qui  amène  Galien  à  
parler  du  sport.  En  effet,   le  médecin  de  Pergame  prend  cette  activité  pour  exemple  
afin  d’apporter  deux  preuves  à  sa  théorie  sur  l’appareil  respiratoire  :  tout  d’abord,  le  
cas   des   individus   qui   pratiquent   un   sport   dans   la   poussière   permet   à   Galien   de  
prouver   que   le   nez,   et   secondairement   le   palais   et   la   luette,   servent   à   retenir   les  
poussières  de  l’air  ;  puis,  grâce  à  l’exemple  de  nombreux  athlètes,  Galien  montre  que  
la  respiration  se  fait  en  principe  par  le  nez,  et  non  par  la  bouche.    
Pour  la  première  étape  du  raisonnement,  Galien  fait  donc  appel  aux  sportifs  car  ces  

derniers   sont   la   «  meilleure   preuve  »   (ἀπόόδειξις   …   µμεγίίστη)   de   la   théorie  
fonctionnelle   qu’il   vient   d’énoncer.   Aussi   le   nom   ἀπόόδειξις   employé   par   Galien  
annonce-‐‑t-‐‑il  non  pas  une  illustration,  mais  une  démonstration  par  l’exemple  :   le  fait  
que   les   sportifs   se   mouchent   démontre   bel   et   bien   que   la   poussière   est   venue  
encrasser  les  voies  nasales,  et  le  fait  qu’ils  crachent  prouve  que  certaines  particules  se  
sont  collées  au  palais  ou  à  la  luette.    
Les  sportifs  mentionnés  par  Galien  pratiquent  la  lutte  dans  le  sable1190.  À  cette  étape  

de   l’argumentation,   en   recourant   au   participe   substantivé   τοῖς   διαπαλαίίουσιν,  
Galien  ne  précise  pas  s’il   s’agit  d’athlètes  professionnels  ou  de  simples  particuliers.  
Certes,   l’emploi   de   l’adverbe   ὁσηµμέέραι   pourrait   laisser   croire   qu’il   s’agit   de   la  
première  hypothèse,  puisque  la  pratique  quotidienne  de  la  lutte  est  plutôt  le  fait  de  
lutteurs   professionnels.   Néanmoins,   peut-‐‑être   Galien   veut-‐‑il   simplement   dire   que  
l’encrassement   des   voies   respiratoires   est   un   phénomène   quotidien   non   pas   pour  
chaque   sportif   pris   isolément,   mais   pour   l’ensemble   des   individus   présents   à   la  
palestre  en  un  jour  donné.  La  remarque  de  Galien  s’apparenterait  donc  au  bilan  que  
l’observateur  d’une  palestre  pourrait  faire  à  la  fin  de  chaque  journée.  Par  conséquent,  
le  médecin  de  Pergame  s’intéresserait   ici  non  pas  aux  seuls   lutteurs  professionnels,  
qui  fréquentent  chaque  jour  la  palestre,  mais  à  tous  les  individus  qui  sont  amenés  un  
jour  ou  l’autre  à  pratiquer  la  lutte  dans  le  cadre  de  la  palestre.    
Galien,   cependant,   ne   prend   pas   la   lutte   pour   seul   exemple  :   il   renvoie   aussi   de  

façon   générale   à   tous   ceux   qui   se   déplacent   sur   un   sol   poussiéreux   pendant   une  
longue   durée,   désignés   par   la   formule   τοῖς   ὁδὸν   τοιαύύτην   διεξερχοµμέένοις.   Ici,   le  
verbe   ἔρχοµμαι   employé   en   composition   avec   δια-‐‑   et   ἐξ-‐‑   recouvre   un   sens   large  et  
peut   donc   désigner   n’importe   quel   type   de   déplacement   fait   à   pied   ou   au  moyen  
d’un   véhicule.   Aussi   n’est-‐‑il   pas   impossible   de   voir   dans   ce   passage   une   nouvelle  
évocation  du  monde  du  sport  :  peut-‐‑être  Galien  pense-‐‑t-‐‑il  aux  courses  à  pied,  voire  

                                                
1190  Galien  accorde  une  importance  particulière  à  la  nature  du  sol  sur  lequel  s’exercent  les  lutteurs.  Il  se  montre  

ainsi   fidèle   à   Hippocrate,   qui   oppose   la   πάάλη,   lutte   ordinaire,   pratiquée   debout,   sur   tout   type   de   sol,   et  
l’ἀλίίνδησις,  lutte  au  sol,  pratiquée  dans  le  sable  de  la  palestre  ;  sur  ce  point,  voir  Régime  64-‐‑11  ;  68-‐‑103  ;  76-‐‑16  ;  81-‐‑
19  ;  89-‐‑47.  Dans  le  traité  d’Hygiène  (De  Sanitate  tuenda  II  9,  K.  VI  142  =  CMG  5.4.2  p.  63),  Galien  met  l’accent  sur  le  
genre  de  lutte  qui  se  pratique  debout  et  où  les  parties  en  contact  sont  donc  non  pas  les  jambes,  mais  les  bras,  le  
torse  et  le  cou.  Or  la  préservation  de  l’appui  des  jambes  présente  un  avantage  :  elle  permet  aux  lutteurs  de  garder  
la  tête  en  hauteur,  si  bien  que  l’air  respiré  par  ces  derniers  se  trouve  relativement  loin  du  sol  et  contient  moins  de  
poussières.  Les  risques  d’asphyxie  sont  donc  diminués.  
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aux   courses  de   chars,   qui   se  pratiquent   elles   aussi   sur  un   sol  poussiéreux1191.  Mais,  
par  prudence,  il  est  préférable  de  limiter  notre  étude  au  cas  de  la  lutte,  auquel  Galien  
renvoie  de  façon  explicite.    
Ainsi   donc,   si   l’expérience   offerte   par   la   lutte   dans   la   poussière   constitue   une  

preuve   indubitable,  c’est  en  raison  de  son  caractère  quasi  systématique  :   comme  en  
témoignent  la  particule1192  et   l’adverbe  employés  dans  la  formule  τόό  γε  γιγνόόµμενον  
ὁσηµμέέραι,   la   purgation   du   nez   et   de   la   bouche   est   un   phénomène   parfaitement  
quotidien  quand  on  observe  les  sportifs  qui  s’exercent  à  la  lutte  ;  en  outre,  la  formule  
ὀλίίγον   ὕστερον,   exprimant   la   courte   durée   qui   sépare   la   pratique   du   sport   et   la  
purgation,  semble  prouver  le  lien  de  cause  à  effet  qui  existe  entre  les  deux  actions.  Et  
si   la   démonstration   annoncée   par   Galien   peut   même   recevoir   le   qualificatif   de  
µμεγίίστη,   ce   n’est   pas   simplement   par   un   effet   de   rhétorique.   De   fait,   l’illustration  
constituée  par   la   lutte  est  excellente,  voire   la  meilleure1193  qui  soit,  pour  appuyer   la  
thèse  de  Galien,  en  raison  de  deux  facteurs  étroitement  liés  :  le  premier  facteur  est  la  
quantité  de  poussière  que  les  sportifs  inhalent  sur  la  surface  d’entraînement,  comme  
en  témoigne  le  complément  de  lieu  ἐν  κόόνει  πολλῇ1194  ;  le  second  facteur  est  le  temps  
que   les   sportifs   passent   à   respirer   la   poussière,   comme   le   montre   l’emploi   du  
préverbe  duratif  δια-‐‑  dans  le  participe  διαπαλαίίουσιν1195.  En  d’autres  termes,  parce  
que   les   sportifs   combattent   dans   beaucoup   de   poussière   et   que,   de   surcroît,   ils   y  
passent  beaucoup  de  temps,  les  particules  qu’ils  absorbent  sont  très  nombreuses,  et  le  
sort  qui  est  réservé  à  ces  dernières  au  sein  de  l’appareil  respiratoire  s’avère  donc  plus  
lisible  que  chez  n’importe  quel  autre  sujet.    
  
Après  avoir  apporté  une  preuve  concrète  de  l’utilité  du  palais  et  de  la  luette,  Galien  

s’écarte   provisoirement   du   cas   particulier  des   sportifs   pour   reformuler   sa   thèse   de  
façon   négative  :   au   moyen   d’une   subordonnée   irréelle,   il   fait   l’hypothèse   que   les  

                                                
1191  L’hypothèse  de   la   course  de   char  est  moins   convaincante,   car  elle  s'ʹaccorde  mal  avec   la  suite  du  texte,   où  

Galien   évoque   le   problème   de   l’essouflement   des   athlètes   contraints   de   prendre   d’un   coup   une   grande  
inspiration  :   il   est   probable   que   les   coureurs   de   char,   dont   la   respiration   est   assez   peu   mise   à   l’épreuve,   ne  
devaient  pas  être  souvent  confrontés  à  ce  genre  de  nécessité.  Toutefois,  en  Hygiène  II  9  (De  Sanitate  tuenda  II  9,  K.  
VI  140,  2-‐‑3  =  CMG  5.4.2  p.  62),  la  course  de  char,  dès  lors  que  l’atellage  est  tiré  par  quatre  chevaux,  est  classée  dans  
la  catégorie  des  exercices  vigoureux,  qui  nécessitent  de  la  force,  par  opposition  aux  exercices  violents,  qui,  outre  
la  force,  demandent  aussi  de  la  rapidité  :  «  le  fait  de  retenir  quatre  chevaux  en  même  temps  avec  des  rênes  est  un  
exercice   assez   vigoureux,  mais   assurément   pas   vif  »   (τὸ   τέέταρρας   ἵππους   ἅµμα   κατέέχειν   ἠνίίαις   εὔτονον  µμὲν  
ἱκανῶς  γυµμνάάσιον,  οὐ  µμὴν  ὠκύύ  γε).    

1192   Il   est   intéressant  de  donner  un   sens   fort   à   la  particule  γε,  qui   exprime   ici   la   certitude  :   l’expression  τόό  γε  
γιγνόόµμενον  ὁσηµμέέραι  peut  alors  être  traduite  par  «  ce  qui  ne  manque  pas  d’arriver  chaque  jour  ».  

1193   Parce  qu’il   est   employé   en   fonction  d’attribut,   le  groupe  nominal  ἀπόόδειξις…  µμεγίίστη  ne  peut   pas   avoir  
d’article.  En  conséquence,  pour  le  superlatif,  le  choix  entre  un  sens  absolu  ou  relatif  est  indécidable.      

1194   Si   l’on   considère   que   le   participe   διεξερχοµμέένοις   peut   désigner   entre   autres   des   sportifs,   la   notion   de  
quantité   trouve   alors   un   écho   dans   l’accusatif   ὁδὸν   τοιαύύτην,  où   l’adjectif   de   qualité   τοιαύύτην   renvoie   sans  
équivoque   au   complément   de   lieu  ἐν   κόόνει   πολλῇ.   La   qualité   exprimée   par   τοιαύύτην   consiste   donc   dans   la  
quantité  de  poussière  présente  sur  la  route.  

1195  Le  préverbe  δια-‐‑  est  également  repris  dans  le  participe  διεξερχοµμέένοις,  où  il  peut  renvoyer  notamment  à  la  
longueur   des   courses   sportives.   Peut-‐‑être   exprime-‐‑t-‐‑il   aussi   l’idée   de   compétition   dérivé   de   sa   valeur  
différentielle  :  il  désignerait  alors  le  fait  de  courir  mais  contre  quelqu’un  d’autre,  c’est-‐‑à-‐‑dire  de  faire  une  course  
de  vitesse.  
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voies  nasales  présentent  une  forme  différente  de  celle  qui  peut  être  observée  dans  les  
faits  et  qu’elles  ne  débouchent  pas  sur  la  luette,  puis  il  en  imagine  les  conséquences  
désastreuses  pour  la  trachée,  qui  devient  alors  un  véritable  réceptacle  à  poussière.  Ce  
raisonnement  en  négatif  constitue  donc  une  confirmation  de  la  thèse  précédemment  
exprimée   et   permet   en   outre   de   réitérer   sa   description   anatomique   des   organes  
respiratoires,  sans  doute  à  des  fins  didactiques.  En  effet,  Galien  insiste  à  nouveau  sur  
la  sinuosité  des  voies  nasales,  traduite  par  la  formule  paratactique  πρόότερον  µμὲν…,  
µμετὰ  ταῦτα  δέέ,  à  laquelle  correspondent  deux  compléments  directionnels  différents.    
Puis,  au  moyen  du  participe  ἐκδεχόόµμενον,  il  exprime  la  fonction  de  relais  assurée  

par  la  luette.  Εn  effet,  en  vertu  de  sa  position,  qui  est  soulignée  de  façon  appuyée  par  
l’adverbe   de   lieu   ἐνταῦθα,   cet   organe   est   destiné   à   n’être   qu’un   filtre   secondaire  
après  celui  du  nez  :  tel  un  relayeur  dans  une  course  de  vitesse,  la  luette  succède  aux  
voies  nasales  dans  l’épreuve  qui  consiste  à  intercepter  les  poussières.  Certes,  il  n’est  
pas  interdit  de  voir  dans  le  verbe  ἐκδέέχοµμαι  une  métaphore  athlétique  renvoyant  au  
passage   du   témoin1196,  mais   la   luette   permet   surtout   de   revenir   aux   sportifs   sur   le  
plan  non  pas  métaphorique,  mais  argumentatif.  En  effet,  la  luette,  qui  prend  la  suite  
des  sinuosités  nasales  pour  assurer   l’interception  des  poussières,  constitue  aussi  un  
relais   discursif   qui   permet   d’introduire   une   seconde   étape   dans   l’argumentation  
sinueuse  de  Galien.  
  
Dans   un   deuxième   temps,   le   médecin   de   Pergame   soulève   le   problème   de   la  

respiration  par  la  bouche,  où  la  question  de  l’utilité  de  la  luette  devient  fort  délicate.  
Dans   ce   développement,   les   sportifs   interviennent   à   nouveau   à   titre   de   preuve.  
Certes,   la   transition   logique   qui   mène   à   ce   nouveau   point   de   l’argumentation   est  
assez  inattendue  :  alors  que,  dans  la  phrase  précédente,  Galien  envisageait  la  trachée  
comme   un   réceptacle   à   poussière   sur   le   mode   irréel,   il   affirme   désormais   que   ce  
même   phénomène   est   réel,   comme   le   montre   la   coordination   καὶ   γὰρ   οὖν1197.   Ce  
renversement   repose   ainsi   sur   un   brutal   changement   de   mode   dans   le   système  
hypothétique  :  dans  le  premier  cas,  εἰ  et  l’imparfait  étaient  suivis  d’une  principale  à  
l’indicatif   imparfait   accompagné   de  ἄν   ;  dans   la   nouvelle   phrase,   une   principale   à  
l’indicatif  présent  sans  ἄν  précède  une  subordonnée  à  l’optatif.  À  l’irréel  du  présent  
succède   donc   un   présent   de   vérité   générale,   qui   dépend   d’une   circonstance  
potentielle.    
Or   le   changement   formel   de   mode   grammatical   correspond   sur   le   fond   à   un  

changement   de  mode   respiratoire  :   dans   le  premier   cas,  Galien   se   représentait   une  

                                                
1196  La  métaphore  de   la  course  de  relais  est  séduisante,  mais   il  n’est  pas  certain  que  Galien   l’emploie  de  façon  

consciente.   En   revanche,   dans   la   suite   du   texte,   il   proposera   délibérément   une   autre  métaphore,   caritative   ou  
militaire,   exprimée   par   le   verbe   ἐπικουρεῖν,   qui   signifie   «  venir   au   secours   de   quelqu’un  »  ;   l’image   est   alors  
explicite   puisque   l’emploi   d’un   τι   à   valeur   d’approximation   a   précisément   pour   fonction   de   souligner   le   sens  
métaphorique   de   l’expression   :   «  τὸ   στόόµμα   …   ἐπικουρεῖν   τι   καὶ   αὐτὸ   τῷ   ζῴῳ   πρὸς   τὴν   ἀναπνοήήν  »   («  la  
bouche…  elle  aussi  vient  en  quelque  sorte  au  secours  de  l’être  vivant  pour  la  respiration  »).  

1197   Le   verbe   γίίγνεται   a   pour   sujet   τοῦθ’   (=   τοῦτο)   et   pour   complément   οὕτως.   Ce   pronom   et   cet   adverbe  
renvoient  tous  deux  à  la  proposition  infinitive  εἰς  τὴν  ἀρτηρίίαν  ἐµμπίίπτειν  ἅπανθ’  ὅσα  τοιαῦτα,  qui  se  trouve  à  
la  fin  de  la  phrase  précédente.  Ce  sont  donc  eux  qui  établissent  le  lien  sémantique  entre  les  deux  phrases.  
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respiration   assurée   par   des   voies   nasales   fantaisistes  ;   dans   le   second   cas,   il  
s’intéresse  à  la  respiration  par  la  bouche,  qui  est  possible,  attestée  même,  comme  le  
montre  le  cas  des  athlètes,  mais  problématique.  En  effet,  selon  Galien,  la  bouche  n’a  
pas  en  principe  de  fonction  respiratoire,  et,  pour  démontrer  cette  thèse,  le  médecin  de  
Pergame  étudie  à  nouveau  le  cas  de  la  lutte.    
L’emploi  du   terme  ἀθλητάάς  signale   ici  que  Galien  se  concentre  désormais  sur   les  

seuls   sportifs   professionnels.   Peut-‐‑être   même   veut-‐‑il   surtout   de   parler   des  
compétitions  :   en   effet,   il   insiste   sur   la   défaite   que   ces   athlètes   ont   dû   subir,   or   le  
verbe   νικᾶν   paraît   plus   adapté   au   monde   de   la   compétition   qu’à   celui   de  
l’entraînement,  où  les  exercices  s’enchaînent  sans  que  soit  nécessairement  désigné  un  
vainqueur.    
Quoi   qu’il   en   soit,   Galien   renvoie   ici   de   façon   explicite   à   sa   propre   expérience,  

comme  en  témoigne  l’emploi  du  pronom  ἐγώώ  et  du  verbe  οἶδα  :  de  fait,   le  médecin  
de   Pergame   connaît   personnellement   le   monde   du   sport   professionnel,   non  
seulement  parce  que  certains  de  ses  patients  sont  des  athlètes,  qu’il  a  nécessairement  
observés  à  l’entraînement,  mais  aussi  sans  doute  parce  que  lui-‐‑même  a  dû  assister  en  
spectateur  à  de  nombreuses  compétitions  organisées  dans  un  cadre  public.  Certes,  il  
est  difficile  de  déterminer  si   le  verbe  οἶδα  désigne  ici  un  savoir  fondé  sur  la  vision,  
conformément   à   son   sens   originel,   et   donc   si   Galien   a   réellement   été   le   témoin  
oculaire  des  nombreux  combats  qu’il  mentionne.  Ce  qui  est  sûr,  c’est  qu’il  a  assisté  à  
certains   d’entre   eux   à   défaut   de   les   avoir   tous   vus  ;  mais   rien   n‘interdit   de   penser  
qu’une  partie  de  ces  affrontements  lui  ont  été  racontés  par  les  lutteurs  eux-‐‑mêmes  ou  
bien   par   une   tierce   personne.   Il   reste   que   la   coordination  γοῦν,   exprimant   la  
certitude,   introduit   ici   l’expression   revendiquée   d’un   savoir   personnel   et   qu’elle  
invite   donc   à   croire   que   Galien   a   une   connaissance   de   première   main   des  
phénomènes  qu’il  évoque,  et  notamment  des  incidents  variés  du  sport.    
  

II.  B.  2.  d.  Articulation.  
  
Outre   leur  utilité  pour   comprendre   la   respiration,   les  mésaventures  de   la  palestre  

permettent  aussi  au  médecin  de  réflechir  au  fonctionnement  des  articulations,  où  se  
combinent  les  os,  les  muscles  et  les  ligaments.  
  

Rotule.  
  
Ainsi,   dans   le   chapitre   15   du   livre   III   du  Sur   l’utilité   des   parties,   alors   que  Galien  

s’intéresse   aux   fonctions   des   différentes   parties   de   la   jambe,   l’exemple   d’un   jeune  
homme  qui  s’est  blessé  à  la  palestre  permet  de  montrer  l’utilité  de  la  rotule1198  :  
  

                                                
1198  De  usu  partium  III  15  (Κ.  ΙΙΙ  253,  1  -‐‑  254,  5  =  Helmreich  1907,  I  p.  185-‐‑186).  
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Αἵ   τε   γὰρ   ἐπιφύύσεις   τοῦ   κατὰ   τὸν   µμηρὸν  
ὀστοῦ,   καλουµμέένου   δ'ʹ   ὁµμοίίως   καὶ   αὐτοῦ   τῷ  
παντὶ  κώώλῳ,  θαυµμαστῶς  ὅπως  ἁρµμοττούύσας  
ἔχουσι  τὰς  ἐν  τῇ  κνήήµμῃ  κοιλόότητας,  ὡς  µμήήτε  
χαλαρὰν   εἶναι   τὴν   ἐπίίϐασιν   αὐτῶν   µμήήτε  
δυσκίίνητον   ὑπὸ   στενοχωρίίας   οἵ   τε  
περικείίµμενοι   σύύνδεσµμοι   πανταχόόθεν  
ἀσφαλῶς   φρουροῦσι   καὶ   συνέέχουσι   τὴν  
διάάρθρωσιν,  ὡς  µμήήτε  καµμπτόόντων  ποτὲ  µμήήτ'ʹ  
ἐκτεινόόντων   ἐπὶ   πλεῖστον   ὀλισθάάνειν   ἀπὸ  
τῆς   κνήήµμης   τὸν  µμηρόόν·∙   ἥ   τε  µμύύλη  µμὲν  πρόός  
τινων,   ἐπιγονατὶς   δ'ʹ   ὑφ'ʹ   ἑτέέρων  
ὀνοµμαζοµμέένη,   χονδρῶδες   ὀστοῦν   οὖσα,   τὰ  
πρόόσω   µμέέρη   τῆς   διαρθρώώσεως   ἅπαντα  
καταλαµμϐάάνει,  κωλύύουσα  µμὲν  καὶ  αὐτὸν  τὸν  
µμηρὸν  ὀλισθάάνειν  εἰς  τὰ  πρόόσω  κατ'ʹ  ἐκεῖνα  
µμάάλιστα  τὰ  σχήήµματα  τὰ  καλούύµμενα  γνύύξ  τε  
καὶ   ὀκλάάξ,   ἤδη   δὲ   καὶ   τοῦ   µμὴ   καταπίίπτειν,  
καὶ   µμάάλιστ'ʹ   ἐν   τοῖς   κατάάντεσι   χωρίίοις  
προπετοῦς   εἰς   τὰ   πρόόσω   τοῦ   παντὸς   ἡµμῶν  
σώώµματος   γιγνοµμέένου,   οὐ   µμικρὰν   ὠφέέλειαν  
παρεχοµμέένη.   Τούύτου   δ'ʹ   ἐναργῶς  
ἐπειράάθηµμεν   ἐπίί   τινος   νεανίίσκου   τῶν   περὶ  
παλαίίστραν   ἐχόόντων,   οὗ   διαπαλαίίοντος  
ἀποσπασθεῖσα   τῶν   συνδέέσµμων   ἡ   µμύύλη   τοῦ  
γόόνατος   µμὲν   ἀπεχώώρησεν,   ἀνέέδραµμε   δ'ʹ   ἐπὶ  
τὸν  µμηρόόν,  καὶ  ἦν  ἄµμφω  τούύτῳ  σφαλεράά,  τόό  
τ'ʹ   ὀκλάάζειν   καὶ   τὸ   βαδίίζειν   ἐν   τοῖς  
κατάάντεσιν,   ὥστε   σκίίπωνος   ἐδεῖτο   τὰ  
τοιαῦτα  διερχόόµμενος  χωρίία.       

   Les   épiphyses   de   l’os   de   la   cuisse   (mais   on  
l’appelle  également  du  même  nom  que  le  membre  
entier)   ont   les   cavités   du   bas   de   jambe   qui  
s’adaptent   le   plus   merveilleusement   du   monde,  
de  sorte  que  leur  emboîtement  n’est  ni  relaché,  ni  
gêné  dans  le  mouvement  du  fait  de  l’étroitesse,  et  
les   ligaments   qui   l’environnent   protègent   et  
maintiennent   l’articulation  partout  de   façon  sûre,  
si  bien  que  jamais,  ni   lors  des  flexions  ni   lors  des  
extensions  fréquentes,  l’os  de  la  cuisse  ne  glisse  en  
se   détachant   du   bas   de   jambe.   Ce   que   les   uns  
appellent   "ʺmeule"ʺ   et   les   autres   "ʺcouvercle   du  
genou"ʺ,  qui  est  un  os  cartilagineux,  occupe  toutes  
les  parties  antérieures  de  l’articulation,  d’une  part  
en  empêchant  l’os  de  la  cuisse  lui-‐‑même  de  glisser  
vers   les   parties   antérieures,   surtout   dans   les  
positions   dites   "ʺà   genoux"ʺ   et   "ʺaccroupie"ʺ,   d’autre  
part  en  empêchant  dès  lors  les  chutes,  surtout  sur  
les  terrains  en  pente  où  tout  notre  corps  est  porté  
vers   l’avant,   par   l’octroi   d’une   aide   non  
négligeable.   Nous   en   avons   fait   l’expérience   de  
façon   visible   avec   un   petit   jeune   homme   parmi  
ceux   qui   fréquentent   la   palestre  :   pendant   qu’il  
luttait   avec   acharnement,   sa   "ʺmeule"ʺ,   s’étant  
retirée   des   ligaments,   se   détacha   du   genou   et  
remonta   vers   l’os   de   la   cuisse,   et   il   courait   un  
risque   à   la   fois   en   se   mettant   accroupi   et   en  
marchant   sur   les   terrains   en  pente,   de   sorte   qu’il  
avait   besoin   d’un   bâton   lorsqu’il   traversait   des  
lieux  de  ce  genre.      

  
Galien   cite   l’exemple   de   ce   blessé   au   titre   d’une   expérience1199   (ἐπειράάθηµμεν)  

permettant   d’assurer   une   vérification   claire   (ἐναργῶς)   de   la   thèse   énoncée  
précédemment,  stipulant  que  la  rotule  sert  à  retenir  le  fémur  lorsqu’on  est  accroupi  
ou  que  l’on  marche  sur  un  terrain  en  pente.  Le  sujet  de  cette  expérience  est  un  petit  
jeune  homme  (νεανίίσκος).    
Alors   que   cet   individu   pratiquait   la   lutte   avec   acharnement,   ou   bien   depuis   un  

certain   temps   selon   le   sens  que   l’on  donne  au  préfixe  δια-‐‑  dans  διαπαλαίίοντος,   la  
luxation   de   sa   rotule   produit   un   bouleversement   articulaire   précisément   décrit.  Or  
Galien  s’intéresse  aussitôt,  non  pas  aux  soins,  mais  aux  conséquences  dangereuses  de  
la  blessure,  si  bien  que  l’accident  permet  ici  de  révéler  en  négatif  l’utilité  de  la  rotule.  
Les   deux   types   de   dangers   encourus   par   le   blessé   sont   désignés   par   l’adjectif  
σφαλεράά,  qui  est  employé  avec  un  sens   très  proche  de  sa  signification  originelle,  à  
savoir   «  glissant,   qui   fait   tomber  ».   Ces   deux   périls   correspondent   aux   deux  
situations  pour  lesquelles  il  était  dit  précédemment  que  la  rotule  était  utile,  à  savoir  
lorsque  l’on  est  accroupi  ou  lorsque  l’on  avance  sur  un  terrain  pentu.    
                                                

1199  Sur  le  concept  d’expérience  chez  Galien,  voir  Hankinson  1987  a  et  b,  1994,  1998,  2005  et  2009  ;  Debru  1991  et  
1994.  
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Enfin,  Galien  évoque  la  nécessité  pour  le  blessé  d’utiliser  une  canne  sur  les  terrains  
présentant  une  forte  déclivité.  Sans  doute  cet  objet  constitue-‐‑t-‐‑il  moins  un  instrument  
thérapeutique  qu’une  aide  pour  la  déambulation  :   l’usage  d’un  bâton  de  marche  ne  
permet  pas  de  guérir  la  blessure,  mais  offre  essentiellement  un  substitut  de  la  rotule,  
dont   la   fonction   de   soutènement,   exportée   hors   du   corps,   apparaît   clairement   au  
regard.  

Déviation  articulaire.  
  
Le   sport   permet   ainsi   à   Galien   de   comprendre   le   phénomène   de   déviation  

articulaire.   C’est   ce   que  montre   aussi   le   commentaire   à   la   section   30   du   traité   des  
Articulations,  où  Hippocrate  évoque  les  rares  luxations  de  la  mâchoire1200  :  «  Ἐκπίίπτει  
µμὲν  γνάάθος  ὀλιγάάκις,  σχᾶται  µμέέντοι  πολλάάκις  ἐν  χάάσµμασιν,  ὥσπερ  καὶ  ἄλλαι  µμυῶν  

παραλλαγαὶ  καὶ  νεύύρων  τοῦτο  ποιέέουσι.  »  («  La  mâchoire  se  luxe  très  peu  fréquemment,  
mais  souvent,  dans  les  bâillements,  elle  dévie  comme  le  font  d’autres  déplacements  de  muscles  

et  de  tendons.  »)  Voici  l’analyse  que  Galien  propose  de  ces  quelques  lignes,  extraite  de  
son  deuxième  livre  de  Commentaire1201  :  
  
Τὸ   σχᾶται   τίί   ποτ'ʹ   αὐτὸ   σηµμαίίνει,  

γνωσόόµμεθα   τοῖς   συµμφραζοµμέένοις  
προσέέχοντες   τὸν   νοῦν.   Φησὶν   οὖν,   ὡς   αἱ  
ἄλλαι  µμυῶν  παραλλαγαὶ  καὶ  νεύύρων  τοῦτο  
ποιοῦσιν,   ὥστε   τὸ   σχᾶσθαι   µμυῶν   καὶ  
νεύύρων   ἐστὶ   πάάθος   ἄνευ   ἀρθρήήµματος.  
Ὁποῖον  δέέ  τι  τὸ  πάάθος  τοῦτ'ʹ  ἔστι  δῆλον  µμὲν  
κἀκ   τοῦ   φάάναι   παραλλαγαίί.   Βούύλεται   µμὲν  
γὰρ   αὐτὸς   ἐκ   τῆς   κατὰ  φύύσεως  θέέσεως   εἰς  
ἑτέέραν   µμεθίίστασθαι,   βούύλεται   δὲ   καὶ  
ἀθρόόως   τοῦτο   γίίγνεσθαι.   Καὶ   γὰρ   καὶ   µμετ'ʹ  
ὀλίίγον   ἐνδείίξεται   τοῦτο   σηµμαίίνειν   τὸ  
σχάάσαι   λέέγων   οὕτω,   "ʺἔπειτα   ἑξαπίίνης  
σχάάσαι  τρισὶ  σχήήµμασιν  ὁµμοῦ  προσέέχοντα  τὸν  

νοῦν"ʺ,   τουτέέστι   µμεταϐάάλλειν   ἀθρόόως   τὸ  
πρὸς   τὸ   σχῆµμα.   Καὶ   µμέέντοι   καὶ   νῦν   ἔτι  
λέέγουσιν  ἔν  τε  τῇ  Κῷ  καὶ  σχεδὸν  ἅπασι  ταῖς  
Ἑλληνίίσι   πόόλεσι   σχαστηρίίαν,   ὡς  
ἐπιϐαίίνοντες   ἐξαίίφνης   καταπίίπτειν  
ποιοῦσι   τὸν   κανόόνα,   ᾧ   παρεστήήκασιν  
ἅπαντες   οἱ   µμέέλλοντες   τρέέχειν.   Καὶ   κατὰ  
παλαίίστραν   δὲ   τὸ   σχάάσαι   σηµμαίίνει   τὴν  
χεῖρα   ταχέέως   ἄγειν   πρὸς   αὐτὴν   ἐκ   τῆς  
ἔµμπροσθεν  θέέσεως.  Ὅταν  οὖν  εἴπῃς  σχάάσαι  
τὴν   γέένυν   ἐπὶ   τὸ   τῶν   µμυῶν   βάάθος  
ἀναφέέρειν   χρὴ,   παραλλασσόόντων   ἐν   τοῖς  

   Ce   que   peut   bien   signifier   le   mot   "ʺdévie"ʺ  
(σχᾶται)   en   lui-‐‑même,  nous   le   comprendrons  en  
étant   attentif   au   contexte.   L’auteur   dit   donc   que  
les   autres   déplacements   de   muscles   et   de   nerfs  
font  cette  action,  de  sorte  que  la  déviation  est  une  
pathologie  qui  a  lieu  sans  l’articulation.  La  nature  
cette   pathologie   apparaît   clairement   sans   doute  
grâce   au   fait   qu’il   évoque  des  déplacements  :   en  
soi,   ce  mot  veut  dire   "ʺpasser  de  la  position  selon  
la  nature  à  une  autre"ʺ,  et  il  veut  dire  aussi  que  ce  
passage   se   produit   d’un   coup.   De   fait,   un   peu  
plus  loin,  il  indiquera  aussi  que  le  mot  "ʺdévie"ʺ  a  ce  
sens   quand   il   parlera   ainsi  :  "ʺensuite,   en   faisant  
attention  de  dévier  subitement  en  passant  par  les  trois  

formes  à  la  fois"ʺ,  c’est-‐‑à-‐‑dire  "ʺchanger  d’un  coup  ce  
qui   est   relatif   à   la   forme"ʺ.   Et   certes   aussi,  
maintenant  encore,  à  Cos  et  dans  presque  toutes  
les   cités   grecques,   on   parle   de   "ʺligne   à   faire  
dévier"ʺ  (σχαστηρίία),  car,  en  marchant  dessus,  on  
fait   tomber   d’un   seul   coup   la   baguette   contre  
laquelle  se   tiennent   tous  ceux  qui  vont  courir.  Et  
à   la   palestre   aussi,   le   fait   de   dévier   signifie  
ramener  le  bras  rapidement  en  lui  faisant  quitter  
sa   position   d’avant.   Donc,   lorsque   tu   dis   que   la  
mâchoire  dévie,  il  faut  en  référer  à  la  profondeur  
des   muscles,   quand   les   corps   se   déplacent   dans  

                                                
1200  De  articulis  30  (Littré  IV  p.  142-‐‑144)  cité  en  Hippocratis  de  articulis  liber  et  Galeni  in  eum  commentarius  II  11  (K.  

XVIII  A  437,  5-‐‑7).    Sur  ces  traités,  voir  Roselli  1991,  Manetti  et  Roselli  1996.  
1201  Hippocratis  de  articulis  liber  et  Galeni  in  eum  commentarius  II  11  (K.  XVIII  A  437,  8  -‐‑  438,  11).  
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αἰφνιδίίοις   τἄλλα   τε   τῶν   σωµμάάτων,   ὡς   µμὴ  
φυλάάττεσθαι  τὴν  ἀρχαίίαν  θέέσιν  τῶν  µμυῶν,  
ἀλλὰ  διαστρέέφεσθαίί   τι   καὶ   τείίνεσθαι   κατάά  
τι.    

des   mouvements   subits   et   vers   une   autre   place,  
au  point  de  ne  pas  conserver   l’ancienne  position  
des  muscles,  mais  de  se  tordre  et  de  se  tendre  un  
peu.    

  
C’est   donc   à   l’aide   du   contexte   immédiat   que   Galien   explique   le   sens   du   verbe  
σχᾶται   («  dévie  »),   désignant   le   passage   subit   d’une   position   normale   à   une   autre  
position.   Viennent   ensuite   d’autres   exemples   de   l’emploi   de   ce  mot,   qui   peut   être  
utilisé   dans   un   contexte   intellectuel   lorsqu’on  modifie   rapidement   la   forme   de   sa  
pensée,  mais  aussi  dans  le  contexte  du  sport,  qui  est  mentionné  à  plusieurs  titres.    
Galien  cite  tout  d’abord  le  substantif  σχαστηρίία,  dérivé  de  σχάάζω,  qui  désigne  la  

baguette   derrière   laquelle   les   coureurs   attendent   le   départ   de   la   course   et   qu’ils  
renversent  une  fois  que  le  départ  a  été  donné.  Cet  exemple  est  emprunté  aux  réalités  
du  gymnase  ou  surtout  du  stade1202.    
Le   second   exemple   emprunté   au   monde   du   sport   renvoie   aux   exercices   de   la  

palestre,  où  le  verbe  σχάάζω  désigne  un  rapide  changement  de  position  de  la  main1203.  
Quoi   qu’il   en   soit,   le   sens   du   verbe   σχάάζω,   désignant   originellement   une   scission  
quelle   qu’elle   soit,   est   éclairé   à   deux   reprises   grâce   à   des   emplois   empruntés   à   la  
pratique  de  la  course  et  de  la  lutte,  prouvant  une  fois  encore  à  quelle  point  la  réalité  
du   sport   est   utile   à   la   compréhension   de   la  médecine,   et   notamment   de   la   pensée  
hippocratique.  
  
La  même  démonstration  peut  être  conduite  à  propos  de   la   fonction  des   ligaments  

de   la   hanche,   lorsque   Galien   fait   appel   à   son   expérience   de   la   palestre   pour  
commenter   la   section   70   du   traité   des  Articulations1204,   où   Hippocrate   introduit   le  
thème  de   la   luxation  de   la  cuisse  en  dedans,  c’est-‐‑à-‐‑dire  de   la  hanche   :  «  Μηροῦ  δὲ  
ὀλίίσθηµμα  κατ'ʹ  ἰσχίίον  ὧδε  χρὴ  ἐµμϐάάλλειν,  ἢν  ἐς  τὸ  εἴσω  µμέέρος  ὠλισθήήκῃ.  »  («  Voici  
comment   il   faut   régler   la   luxation   de   la   cuisse   lorsqu’elle   a   glissé   vers   l’intérieur   du  

membre  »).    
Le  principal  problème  de  cette   luxation  est  que,  dans  ce  cas,   le  cotyle,  où  vient  se  

loger  l’os  de  la  cuisse,  est  endommagé  et  que  l’os  une  fois  replacé  ne  peut  pas  rester  à  
sa  place  puisqu’il  n’y  a  plus  rien  qui  le  retienne.  Le  lien  du  cotyle  est  rompu  et,  à  cet  
endroit,  les  muscles,  même  chez  les  sujets  les  plus  robustes,  ne  suffisent  pas  à  retenir  
l’os.    

                                                
1202  Sur  ce  passage,  voir  Manetti  2009  p.  166.  
1203  Le  texte  tel  qu’il  est  édité  est  difficile  à  comprendre  avec  clarté.  Le  problème  se  concentre  autour  du  pronom  

αὐτὴν  :  «  Kαὶ  κατὰ  παλαίίστραν  δὲ  τὸ  σχάάσαι  σηµμαίίνει  τὴν  χεῖρα  ταχέέως  ἄγειν  πρὸς  αὐτὴν  ἐκ  τῆς  ἔµμπροσθεν  
θέέσεως.  »   («  Et   à   la  palestre   aussi,   le   fait  de  dévier   signifie  ramener   (littéralement  :   conduire  vers   lui-‐‑même)   le  
bras  rapidement  en   lui   faisant  quitter  sa  position  d’avant.  »)  Cette  phrase  est  d’ailleurs  absente  de   la   traduction  
latine  éditée  par  Kühn  en  XVIII  B  438.    

1204  Articulis  70,  2  (Littré  IV  p.  289)  cité  en  In  Hippocratis  librum  de  articulis  et  Galeni  in  eum  commentarius  IV  40  (K.  
XVIII  A  731,  5-‐‑6).  
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C’est   ce   que  montre   l’exemple   des   sportifs   de   la   palestre   dans   le   chapitre   40   du  
quatrième  Commentaire  galénique  au  traité  des  Articulations1205  :  
  
Οὕτως   µμὲν   οὖν   ἡ   φύύσις   τοῦ   πράάγµματος  

ἡµμᾶς   διδάάσκει,   µμὴ   δύύνασθαι   µμεῖναι   κατὰ  
χώώραν   τὸν   µμηρὸν   ἐµμϐληθέέντα   τοῦ  
συνδέέσµμου   διασπασθέέντος·∙   καὶ   γὰρ   αὖ  
κἀκεῖνο  προσθεὶς  ἄν  τις  ἀληθεύύοι,  τῇ  µμὲν  
κατὰ  τὸ  γόόνυ  διαρθρώώσει  σύύνδεσµμοίί  τινέές  
εἰσιν  ἔξωθεν  νευρώώδεις,  τῷ  µμηρῷ  δὲ  µμόόνῳ  
εἷς   οὗτος   οὐδενὸς   ἔξωθεν   ἄλλου   τοιούύτου  
σφίίγγοντος   τὴν   διάάρθρωσιν,   οὔτε   τῶν  
µμυῶν·∙   οὐδὲ   γὰρ   οὐδὲ   παρὰ   τούύτων   ὀλίίγη  
τίίς   ἐστι   βοήήθεια   πρὸς   τὸ   µμὴ   ῥᾳδίίως  
ἐκπίίπτειν  τὰ  ἄρθρα  καὶ  µμάάλισθ'ʹ  ὅταν  ὦσιν  
εὐτραφεῖς   τε   καὶ   σύύντονοι,   καθάάπερ   οὔτε  
τοῖς   γυµμναστικοῖς   καὶ   τοῖς   σφοδροτάάτας  
ἴσχουσι   κατὰ   τὰ   παλαίίσµματα   πληγάάς   τε  
καὶ   πτώώσεις   καὶ   τάάσεις   καὶ   περιστροφὰς  
τῶν  ἄρθρων  οὐκ  ἐκπίίπτει  τὰ  κῶλα,  διὰ  τὸ  
πάάντοθεν   ἰσχυροῖς   καὶ   µμεγάάλοις  
σφίίγγεσθαι  µμυσίίν.       

   Voilà  donc  comment   la  nature  du  problème  nous  
enseigne   que   la   cuisse   ne  peut  pas   rester   en  place,  
après   une   luxation,   lorsque   le   lien   a   été   rompu.  
D’un  autre  côté,  si   l’on  ajoutait   le  commentaire  que  
voici,   on   serait   encore   dans   le   vrai  :   pour  
l’articulation  du  genou,  il  y  a  des  liens  nerveux  qui  
proviennent   de   l’extérieur,   mais,   pour   la   seule  
cuisse,   ce   lien   est   unique,   puisque   nul   autre   lien  
externe   de   ce   genre   ni   les   muscles   n’enserrent  
l’articulation.   Et   de   fait,   ces   derniers   fournissent  
bien  une  assistance  non  négligeable  pour  empêcher  
les   articulations   de   se   luxer   facilement,   surtout   si  
l’on   est   bien   nourri   et   véhément,   de   même   aussi  
que,  chez  les   sportifs  et  ceux  qui,  dans  les  exercices  
de  lutte,   s’exposent  à  la  grande  violence  des  coups,  
des   chutes,   des   extensions   et   des   rotations  
articulaires,   les  membres  ne   se   déboîtent   pas   grâce  
au   fait   qu’ils   sont   enserrés   de   partout   par   des  
muscles  forts  et  grands.    

  
Galien  explique  ici  que  la  hanche  est  fragilisée  dès  lors  qu’elle  a  été  luxée  :  en  effet,  

après  une  réduction,  il  n’est  pas  rare  que  le  fémur  se  déboîte  à  nouveau.  De  fait,   le  
ligament   est   rompu  ;   quant   aux   muscles   de   cette   zone,   ils   ne   sauraient   suffire   à  
maintenir   l’articulation,   bien   qu’ils   aient   généralement   cette   fonction   chez   les  
individus  «  bien  nourris  et  véhéments  »  (εὐτραφεῖς  τε  καὶ  σύύντονοι).    
Ces  deux  adjectifs   εὐτραφεῖς   et  σύύντονοι   sont   aussitôt   suivis  d’une   comparaison  

introduite   par  καθάάπερ   avec   les   sportifs   et   les   lutteurs.   En   effet,   ces   derniers   sont  
régulièrement   exposés   à   de   violents   traumatismes   qui   peuvent   provoquer,   entre  
autre,  une  luxation  de  la  hanche.    
Le  sport  permet  donc  ici  de  comprendre  le  corps  en  mouvement  :  il  renseigne  sur  le  

fonctionnement   des   articulations,   mais   aussi   parallèlement   sur   la   morphologie,  
notamment  celle  des  membres  inférieurs.    

Perte  d’équilibre.  
  
C’est   ce  que  montre   également   le   chapitre   7  du   troisième   livre  du  Sur   l’utilité   des  
parties,  qui  traite  des  particularités  morphologiques  du  pied,  et  notamment  de  la  plus  
grande  épaisseur  de  sa  partie  interne.    
Dans   ce   traité,   qui   s’intéresse   en   premier   lieu   à   l’abdomen   et   à   ses   parties,   le  

chapitre  7  décrit  le  pied  en  le  présentant  comme  le  meilleur  instrument  de  marche  et  

                                                
1205  In  Hippocratis  librum  de  articulis  et  Galeni  in  eum  commentarius  IV  40  (K.  XVIII  A,  733,  8  -‐‑  734,  1).  Sur  ce  texte,  

voir  aussi  I.A.3.b  et  I.C.1c.  
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de   sustentation   dont   l’homme   pût   disposer.   Puis,   après   un   développement   sur   la  
longueur   des   orteils,  Galien   commente   la  différence  d’épaisseur   qui   existe   entre   la  
partie  intérieure  et  la  partie  extérieure  du  pied.  Selon  lui,  cette  variation  favorise  la  
stabilité  de   la  marche.   Inversement,   au  moyen  d’une  démonstration   en   négatif   qui  
évoque   la   réalité   de   la   lutte,   il   prouve   que   la   suppression   de   cette   différence  
produirait  un  déséquilibre1206  :  
  
Ἀλλὰ   καὶ   τὰ   µμὲν   ἔνδον   αὐτῶν   ὑψηλόότερα,  

τὰ  δ'ʹ  ἐκτὸς  ταπεινόότερα  γέέγονεν,  ἅµμα  µμὲν  ὡς  
ἀντιληπτικῶν   µμορίίων,   ἵνα   περιλαµμϐάάνῃ   τε  
καὶ   περιπτύύσσηται   τοῖς   κυρτοῖς   ἐδάάφεσιν,  
ἅµμα  δὲ  καὶ  ὡς  ἕδρας  ὀργάάνων.  Ἐπειδὴ  γὰρ  ἐν  
τῷ   βαδίίζειν   τὸ   µμὲν   ἕτερον   τῶν   σκελῶν  
κινεῖται,   τὸ   δ'ʹ   ἕτερον   ἐπὶ   τῆς   γῆς  
ἐστηριγµμέένον   ὅλον   ὀχεῖ   τοῦ   σώώµματος   ἡµμῶν  
τὸν   ὄγκον,   ὑψηλοτέέραν   εὐλόόγως   αὐτῷ   τὴν  
ἐντὸς  ἕδραν  ἡ  φύύσις  ἀπειργάάσατο.  Εἰ  γὰρ  ἐξ  
ἀµμφοτέέρων   τῶν   µμερῶν   ἴσος   ἀκριϐῶς   ἦν   ὁ  
πούύς,   ἐπὶ   τὸ   τοῦ   µμετεώώρου   σκέέλους   µμέέρος  
ἔρρεπεν  ἂν  αὐτὸς  πρῶτόός  τε  καὶ  µμάάλιστα  καὶ  
σὺν  αὐτῷ  τὸ  σκέέλος  ὅλον·∙  εἰ  δὲ  τοῦτο,  δῆλον,  
ὡς  κατεπίίπτοµμεν  ἂν  ῥᾳδίίως  βαδίίζοντες·∙  ὥστ'ʹ  
ἀσφαλεστέέρας   ἕνεκα   βαδίίσεως   ὑψώώθη   τὰ  
τῶν  ποδῶν  ἔνδον.  Οἷς  γοῦν  οὐκ  ἔστιν  ὑψηλάά,  
ῥᾳδίίως   οὗτοι   διαπαλαίίοντες   καὶ   θέέοντες,  
ἐνίίοτε   δὲ   καὶ   βαδίίζοντες   ἐν   τοῖς   ἀνωµμάάλοις  
χωρίίοις   ἀνατρέέπονται.   Τούύτου   µμὲν   οὖν   τοῦ  
λόόγου  καὶ  ἐναργεστέέρας  <ἂν>  ἔτι  πίίστεις  ἐπὶ  
προήήκοντι   λάάϐοις   τῷ   γράάµμµματι·∙   πρὸς   δὲ   τὸ  
παρὸν   ἀπόόχρη   καὶ   ταῦτα.   Φαίίνεται   γὰρ   ὁ  
ποὺς   εὐλόόγως   ἐκ   τῶν   ἔνδον   µμερῶν  
ὑψηλόότερόός  θ'ʹ  ἅµμα  καὶ  κοῖλος  γεγονέέναι  διάά  
τε   τὴν   ἀσφάάλειαν   τῆς   ἕδρας   καὶ   τὴν   τῆς  
ἀντιλήήψεως  ἀκρίίϐειαν.      

   Les   parties   internes   des   pieds   sont   aussi   plus  
élevées,  et   leurs  parties  externes  plus  basses,  étant  
à  la  fois  des  parties  de  préhension,  dont  la  finalité  
est  de  saisir  et  d’épouser  les  sols  convexes,  et  aussi  
des  parties  de  sustentation  ;  en  effet,  puisque  dans  
la   marche,   l’une   des   jambes   se   meut   tandis   que  
l’autre,  appuyée  tout  entière  sur  le  sol,  supporte  la  
masse   de   notre   corps,   c’est   avec   raison   que   la  
nature  a   fait   l’assise   interne  plus  élevée  ;   car,   si   le  
pied   était   précisément   égal   des   deux   côtés,   lui-‐‑
même  en  premier  et  surtout,  avec  lui  aussi,  toute  la  
jambe   d’appui   s’inclineraient   vers   le   côté   de   la  
jambe  qui  est  en  l’air.  Or,   si   c’était   le   cas,  de   toute  
évidence,   nous   tomberions   facilement   en  
marchant  ;  de  sorte  que  c’est  pour  une  marche  plus  
sûre   que   les   parties   internes   des   pieds   sont   plus  
élevées.   En   tout   cas,   ce   qu’il   y   a   de   sûr,   c’est   que  
ceux  chez  qui  ces  parties  ne  sont  pas  plus  élevées,  
il   leur   suffit   de   lutter   et   de   courir,   mais   aussi  
parfois  de  marcher   sur  des   terrains   inégaux,  pour  
perdre   facilement   l’équilibre.  De   ce   raisonnement,  
donc,   tu   trouverais   même   des   preuves   plus  
manifestes   encore   dans   la   suite   du   livre  ;   mais,  
pour  le  moment,  cet  exposé  est  encore  suffisant.  En  
effet,   il   apparaît   raisonnablement   que,   du   côté  
interne,  les  pieds  sont  à  la  fois  élevés  et  creux  pour  
la   sécurité   de   la   sustentation   et   la   précision   de   la  
préhension.    

  
Selon  Galien,  la  plus  grande  épaisseur  de  la  partie  intérieure  du  pied  garantit  donc  

la   stabilité   de   la   marche  :   selon   lui,   grâce   à   cette   surélévation,   lorsque   l’une   des  
jambes  se  soulève,  l’autre   jambe  garde  son  équilibre  ;  en  revanche,  si   l’épaisseur  du  
pied  était   la  même  partout,   la   jambe  d’appui  aurait  tendance  à  pencher  vers  le  côté  
de  la  jambe  soulevée.    
Or,  après  cet  exposé,  qui  comporte  un  premier  volet  positif  sur  le  mode  réel  et  un  

second   volet   négatif   sur   le   mode   irréel,   Galien   formule   un   nouvel   argument.   Ce  
dernier  est  introduit  au  moyen  de  la  conjonction  de  coordination  γοῦν,  qui  marque  
une  certitude  assez  forte.  Galien  renvoie  ainsi  à  des  situations  réelles  dans  lesquelles  
la  partie  interne  du  pied  n’est  pas  plus  élevée  que  la  partie  externe  :   il  évoque  alors  

                                                
1206  De  usu  partium  III  7  (K.  III  197,  4  -‐‑  198,  7  =  Helmreich  1907,  I  p.  144-‐‑145).  
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non   pas   des   malformations,   mais   des   circonstances   dans   lesquelles   le   pied   d’un  
individu   normalement   formé   ne   se   pose   plus   à   plat   sur   le   sol.   Il   décrit   ainsi   des  
situations   où   l’on   se   déplace   de   façon   instable   à   cause   du   sol   sur   lequel   on   se  
déplace  :  de   fait,   sur  des  bases   inégales,   il   arrive   souvent  que   l’on  pose   le  pied   sur  
une  zone  en  pente,  qui  réduit  donc  la  différence  de  hauteur  entre  la  partie  interne  et  
la  partie  externe  du  pied  au  point  de  provoquer  une  perte  d’équilibre.  Or,  si  l’on  en  
croit  Galien,  ce  genre  de  situation  arrive  notamment  à  ceux  qui  luttent  et  qui  courent,  
sans   doute   parce   que   leurs   actions   sont   accomplies   sur   un   sol   sableux,   où   l’on  
observe   nécessairement   des   irrégularités   de   niveau  ;   mais   les   pertes   d’équilibre  
peuvent  aussi  arriver  simplement  lorsque  l’on  marche  sur  des  sols  non  aplanis.  
Dans   le  cas  de  la  lutte,  envisagée  en  combinaison  avec   la  course,  Galien  ne  prend  

pas   la   peine   de   préciser   que   le   sol   est   en   sable,   probablement   parce   que   c’est   une  
évidence  pour  le  lecteur.  Une  fois  encore,  la  question  du  sol  sur  lequel  se  pratique  la  
lutte   est   soulevée.   Cependant,   on   ne   peut   pas   dire   ici   que,   comme   dans   les   cas  
d’asphyxie  provoquée  par  la  poussière,  le  sol  nécessaire  à  la  pratique  du  sport  suffise  
en  lui-‐‑même  à  faire  chuter  les  lutteurs  au  point  d’annuler  l’affrontement  :  dans  le  cas  
présent,  le  combat  a  bel  et  bien  lieu,  et  les  pertes  d’équilibre  pouvant  être  causées  par  
les  dénivellations  du  sol  font  partie  de  la  difficulté  même  du  jeu.  Contrairement  aux  
étouffements  causés  par  l’ingestion  de  particules  pulvérulantes1207,  la  chute  évoquée  
ici  est  inhérente  à  l’essence  du  sport  :  la  lutte  est  une  épreuve  physique  dans  laquelle  
la  règle  est  précisément  de  ne  pas  tomber,  et  où  le  fait  de  garder  son  équilibre  dans  le  
sable  est  donc  le  principal  objectif.  Certes,  dans  ce  sport,   le  déséquilibre  est  d’abord  
produit   par   les   prises   de   l’adversaire,   et   seulement   secondairement   par   les  
dénivellations  du  sol.    
Pour  la  course,  sans  doute  Galien  veut-‐‑il  faire  allusion  aux  chutes  d’athlètes  ayant  

posé  le  pied  dans  un  creux  et  qui,  de  ce  fait,  perdent  leur  équilibre,  au  risque  parfois  
d’une  entorse  disqualifiante  ou  simplement  d’un  écart  par  rapport  à  la  ligne  droite,  
qui  leur  fait  donc  perdre  de  précieux  instants  dans  cette  épreuve  de  vitesse.    
Ce   texte  prouve   en   tout   cas  que   les   actions   inhérentes   aux   compétitions   sportives  

sont  suffisamment  présentes  à  l’esprit  du  lecteur  pour  que  Galien  renonce  à  expliciter  
de  telles  allusions.  Inversement,  dans  les  cas  où  sa  pensée  pourrait  sembler  abstraite  
ou  manquer  de  clarté,  il  n’hésite  pas  à  recourir  à  des  images  empruntées  au  monde  
du   sport,   qui  viennent   alors   éclairer   l’argumentation  de  manière   concrète,   telles  de  
de  véritables  illustrations.  

                                                
1207  Sur  ce  point,  voir  I.A.3.c  et  I.B.2.b.  
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II.  B.  3.  Le  sport  en  guise  d’illustration.  
  

II.  B.  3.  a.  Images  anatomiques.  
  
Il  arrive  parfois  que,  dans  le  corpus  galénique,  les  sportifs  soient  utilisés  comme  de  

simples  illustrations  permettant  au  lecteur  de  mieux  se  représenter  les  objets  ou  les  
situations  décrites.  C’est  notamment  le  cas  dans  l’évocation  de  positions  particulières  
ou  dans  les  développements  anatomiques,  où  il  importe  de  bien  visualiser  les  corps.    

Veine  jugulaire  et  veine  humérale.  
  
Ainsi,  dans  le  chapitre  7  du  Sur  la  dissection  des  veines  et  des  artères,  après  avoir  décrit  

la   veine   jugulaire,   qui   parfois   se   divise,   le   plus   souvent   près   de   la   gorge,   Galien  
évoque   les   circonstances  dans   lesquelles   cette  partie   est   facile   à  observer.  Or,   selon  
lui,   cette  veine  est  visible  sur  n'ʹimporte  qui,  à   tout  moment,  mais  encore  plus  dans  
certains  cas  particuliers,  dont  l’un  concerne  précisément  les  athlètes1208  :  
  
Ταῦτα   δ'ʹ   ὁρᾶται   κᾀπὶ   τῶν   ἀνθρώώπων  

ἐναργῶς  ὀσήήµμέέραι  κατάά  τε  τὰς  χειρουργίίας  
καὶ   πρὸς   τούύτοις   ἐπειδὰν   ἤτοι   µμέέγιστον  
φωνήήσωσιν   ἢ   κατέέχωσιν   ἔνδον   τὸ   πνεῦµμα,  
συστέέλλοντες   τὸν   θώώρακα,   καθάάπερ   οἱ  
ἀθληταὶ   ποιοῦσιν   ἐν   ταῖς   καλουµμέέναις  
καταλήήψεσι  πνεύύµματος…    

   Cela   se   voit   sur   les   hommes   clairement  
chaque   jour,   ainsi   que   lors   des   opérations  
chirurgicales,   et   en   outre   à   chaque   fois   qu’on  
parle   très   fort   ou  que   l'ʹon   retient   son   souffle,  
en   comprimant   le   thorax,   comme   le   font   les  
athlètes  dans  ce  qu'ʹon  appelle  les  rétentions  de  
souffle1209...    

  
D'ʹaprès  Galien,  trois  circonstances  particulières  permettent  donc  de  voir  facilement  

la   veine   jugulaire   :   il   s'ʹagit   des   opérations   chirurgicales,   des   performances   vocales  
puissantes   et   des  modifications   artificielles   de   la   respiration.   Or   ce   dernier   cas   est  
immédiatement   associé   aux   athlètes,   sur   qui   le   phénomène   s'ʹobserve   couramment.  
Galien  renvoie  ici  à  un  exercice  respiratoire  apothérapeutique,  dont  la  fonction  est  de  
chasser   la   fatigue  :   il   s’agit   de   la   rétention   de   souffle1210.   Dans   cette   brève  
énumération,  qui  associe  donc  la  chirurgie,  la  déclamation  et  un  exercice  lié  au  sport,  
les  trois  activités  sont  mentionnées  à  titre  de  circonstances  permettant  d'ʹobserver  un  
phénomène  précis.  Entre   chaque   cas  particulier   et   l'ʹapparition   saillante  de   la  veine  
jugulaire,  Galien  établit  un   lien  de  coïncidence,  et  donc   implicitement  de  causalité  :  

                                                
1208  De  venarum  arteriarumque  dissectione  VII  18  (K.  ΙΙ  803,  3-‐‑7  =  VII  9  Garofalo  p.  99-‐‑100).  
1209   Traduction   d’I.   Garofalo   et  A.  Debru   p.   99-‐‑100  :   «  On   voit   chaque   jour   ce   genre   de   choses   aussi   chez   les  

hommes   lors   d’opérations   chirurgicales,   ou   encore   lorsqu’ils   jettent   un   grand   cri,   ou   lorsqu’ils   retiennent   leur  
souffle  en  contractant  leur  thorax,  comme  le  font  les  athlètes  dans  ce  qu’on  appelle  la  rétention  de  souffle…  »  

1210   Sur   cet   exercice,   voir   II.A.1.a.   Ce   passage   prouve   que   Galien   connaît   non   seulement   les   expressions  
techniques  de   la  gymnastique,  comme  κατάάληψις  πνεύύµματος,  mais  aussi   les  divers  effets  que  tel  exercice  peut  
avoir  sur  le  corps,  en  l'ʹoccurrence  faire  apparaître  la  veine  jugulaire.  Comme  souvent,  le  médecin  de  Pergame  se  
distingue  ici  du  simple  entraîneur,  qui,  lui,  connaît  les  exercices,  mais  en  ignore  les  effets.    
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quand  et  parce  que   le   corps   est   opéré,   engagé  dans  une  déclamation,   soumis   à  un  
exercice  respiratoire,  la  veine  jugulaire  est  facile  à  observer.    
Le   rapprochement  de   la   chirurgie,  de   la  déclamation   et  du   sport   est  donc   justifié,  

mais  il  pose  malgré  tout  un  problème  de  fond,  puisque,  du  point  de  vue  de  la  santé,  
les   trois   activités   n'ʹont   pas   le   même   statut.   En   effet,   dans   une   opération,   la   veine  
jugulaire  est  dénudée  pour   les  besoins  d’une   intervention  qui  a  pour  but  de  guérir  
une  pathologie  ;   le  gonflement  de   la  veine  s’observe  donc  en  principe  sur  un  corps  
malade.  En  revanche,  dans  le  cas  de  la  déclamation  et  du  sport,  la  turgescence  de  la  
veine  s'ʹobserve  sur  un  corps  a  priori  sain,  mais  dont  l'ʹétat  est  modifié  par  un  exercice  
intense.  En  d'ʹautres   termes,  si   l'ʹon  prend  pour  seul  critère  l’observation  de   la  veine  
jugulaire,   le  déclamateur  et   l'ʹathlète  sont  mis  sur  un  pied  d’égalité  avec  un  malade  
soumis  à  une  opération.  Cette  perspective  est  sans  doute  quelque  peu  forcée  dans  la  
mesure  où   le   rapprochement   se   justifie  uniquement  dans   le   contexte  particulier  de  
l’observation   de   la   veine   jugulaire.   Une   chose   est   sûre  :   les   cris   puissants   et   les  
exercices  de  rétention  de  souffle  mettent  le  corps  dans  un  état  extrême  qui  n’excède  
pas   les   bornes   de   la   nature,  mais   qui   atteint   une   limite   normalement   impossible   à  
dépasser.  
En   tout   cas,   ce   passage   apporte   la   preuve   que   les   athlètes   constituent   un   vivier  

d'ʹobservation   pour   le   médecin  :   de   fait,   l'ʹactivité   sportive,   qui   suppose   un  
engagement   physique   intense,   révèle   sur   le   corps   des   éléments   qui   sont   moins  
visibles   sur   un   individu   quelconque.   Mais   cette   particularité   vaut   aussi   pour   les  
moments   d’extension,   où   les   veines   des   sportifs   sont   particulièrement   faciles   à  
distinguer.  
  
C’est   en   effet   ce   qu’affirme   Galien,   dans   le   chapitre  5   du   troisième   des   Pratiques  
anatomiques,  à  propos  de  l’une  des  veines  qui  parcourt  le  bras1211  :  
  
Πρὸ   µμέέντοι   τοῦ   σχισθῆναι   τρίίχα   κατὰ   τὸν  

ἀγκῶνα   τὴν   µμεγάάλην   τήήνδε   φλέέϐα   τὴν  
ὠµμιαίίαν   ἐναργῶς   ἐστιν   ὁρᾷν   µμετὰ   τὸ   δέέρµμα  
τεταµμέένην  καθ'ʹ  ὅλον  τὸν  βραχίίονα,  µμηδαµμόόθεν  
δυοµμέένην  εἰς  τὸ  βάάθος,  ἀλλ'ʹ  ἱκανῶς  ἐξέέχουσάάν  
τε  καὶ  προφανῆ,  καὶ  µμάάλιστα  τῶν  γυµμναστικῶν    
τοῖς  ἰσχνοῖς  φύύσει  καὶ  µμυώώδεσιν.  

   Assurément,  avant  qu’elle  ne  se  scinde  en  trois  
au   niveau   du   coude,   cette   grande   veine  
humérale  peut  être  vue  clairement  quand  elle  est  
tendue   avec   la   peau   sur   toute   la   longueur   du  
bras   et   qu’elle   ne   s’enfonce   nulle   part   en  
profondeur,   mais   qu’elle   est   assez   saillante   et  
visible,  surtout  chez  les  sportifs  secs  et  musclés.  

  
Galien  emploie  ici  une  construction  binaire,  qui  souligne  la  facilité  avec  laquelle  la  

veine   peut-‐‑être   observée,   avant   de   préciser   ensuite   que   cette   remarque   est   surtout  
valable  chez  les  sportifs.  Dans  le  cas  de  la  veine  humérale,  ce  ne  sont  pas  simplement  
les  athlètes  qui  sont  concernés,  mais  tous  les  sportifs,  professionnels  ou  amateurs,  qui  
sont  à  la  fois  secs  et  musclés.  Ce  type  de  morphologie  correspond  plutôt  au  profil  des  
coureurs,  dont  les  bras  sont  généralement  minces  et  noueux1212.  
                                                

1211  De  anatomicis  administrationibus  III  5  (K.  II  374,  14  -‐‑  375,  1).  
1212  Sur  le  morpho-‐‑type  du  coureur,  voir  Brulé  2006-‐‑a  p.  271-‐‑273,  qui  cite  notamment  la  description  du  coureur  

de  dolique,  de  stade  dans  Épictète  Entretiens  III  23,  1-‐‑2.    
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D’ailleurs,  outre   les  veines,  ce  sont  aussi  les  muscles  des  sportifs  qui  peuvent  être  
observés  facilement,  alors  même  qu’aucun  mouvement  n’est  accompli.  

Trapèzes.  
  
En  effet,  au  repos,  certains  muscles  s’observent  avec  plus  de  netteté  sur  les  sportifs  

que   sur   tout   autre   sujet,   comme   en   témoigne   un   développement   sur   les   trapèzes,  
extrait   du   chapitre   VIII   de   l’Anatomie   des   muscles   consacré   aux   muscles   qui   font  
mouvoir  la  tête.  Dans  ce  développement,  Galien  écrit1213  :  
  
Αὕτη  µμὲν   οὖν  ἡ  συζυγίία  µμεγάάλων   ἱκανῶς  

ἐστι   µμυῶν,   ὥστε   καὶ   πρὸ   τῆς   ἀνατοµμῆς   ἐπὶ  
πάάντων   ἀνθρώώπων   διαγινώώσκεσθαι   σαφῶς  
καὶ  µμάάλιστα  ἐπὶ  τῶν  γυµμναστικῶν…  »     

   Ainsi,   cette   paire   est   formée   de   muscles  
suffisamment   grands   pour   être   distingués  
clairement   sur   tous   les   hommes   avant   même   la  
dissection,  et  surtout  sur  les  sportifs1214…  »      

  
Dans   cette   phrase,   l’emploi   de   l’adverbe   µμάάλιστα   devant   le   groupe   ἐπὶ   τῶν  

γυµμναστικῶν   prouve   de   façon   très   nette   que   les   sportifs,   professionnels   ou   non,  
offrent  une  image  de  qualité  supérieure  pour  l’observation  anatomique.    
  
Cet  énoncé  reprend,  d’ailleurs,  de  façon  plus  explicite  encore  un  autre  passage  du  

même   traité   qui   se   trouve   au   chapitre   VI  ;   Galien   y   décrit   les   trapèzes   dans   un  
développement   sur   la   dissection   des  muscles   qui   s’insèrent   dans   les   omoplates   et  
naissent  de  la  tête1215  :    
  
Τούύτους   τοὺς   µμῦς   ἰδεῖν   ἔστι   καὶ   ἐπὶ   τῶν  

γυµμναστικῶν   ἐναργῶς   καὶ   πρὸ   τῆς  
ἀνατοµμῆς.   Εὐτραφέέστατοι   γὰρ   γίίνονται   καὶ  
σύύµμπαντα  καταλαµμϐάάνουσι  τὸν  αὐχέένα.    

   Ces   muscles,   il   est   aussi   possible   de   les   voir  
clairement  sur  les  sportifs  avant  même  la  dissection.  
En  effet,  ils  y  sont  très  développés  et  occupent  toute  
la  nuque1216.    

  
Dans  la  première  phrase,  l’absence  de  formule  superlative  pour  renforcer  l’adverbe  

ἐναργῶς  donne  à  ce  texte  une  tournure  moins  insistante  que  celle  du  chapitre  VIII.  
La  seconde  phrase,  quant  à  elle,  s’ouvre  sur  l’adjectif  superlatif  εὐτραφέέστατοι,  mais  
ce  dernier  présente  plutôt  un  caractère  absolu,  qu’on  rendra  par  l’adverbe  «  très  ».  Il  
reste   que   les   sportifs   apparaissent   ici   comme   d’excellents   spécimens   d’étude   pour  
l’anatomiste.    
  
Au   sein   de   ce  même   chapitre1217,  Galien   fait   en   outre   un   renvoi   au   chapitre   1   du  

cinquième  livre  des  Pratiques  anatomiques,  où  se  trouve  encore  exprimée  l’idée  que  les  

                                                
1213  De  musculorum  dissectione  VIII  11  (K.  XVIII  B  943,  15-‐‑17  =  Dietz  20  =  Garofalo  p.  132-‐‑133).  
1214  Traduction  remaniée  d’I.  Garofalo  et  A.  Debru.  
1215  De  musculorum  dissectione  VI  4  (K.  XVIII  B  937,  5-‐‑7  =  Dietz  13  =  Garofalo  p.  127).  
1216  Traduction  remaniée  d’I.  Garofalo  et  A.  Debru.  
1217  De  musculorum  dissectione  VI  6  (K.  XVIII  B  937,  11  =  Dietz  13  =  Garofalo  p.  127).  
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sportifs  fournissent  la  meilleure  opportunité  qui  soit  pour  observer  les  trapèzes,  avec  
à  nouveau  l’emploi  de  l’adverbe  µμάάλιστα1218  :    
  
Εὐτραφέέστατοι   δὲ   µμάάλιστάά   εἰσιν   ἐπὶ   τῶν  

γυµμναστικῶν   οἱ   δύύο   µμύύες   οὗτοι   καὶ   σαφεῖς  
ἐναργῶς.       

   Or,   surtout   chez   les   sportifs,   ces   deux  
muscles   sont   très   développés   et   clairement  
visibles.    

  
On   retrouve   encore   la   même   idée   dans   le   chapitre   6   du   quatrième   des  Pratiques  
anatomiques1219  :  
  
…  Kαὶ  πρὸ  τῆς  ἀνατοµμῆς  οὕτως  µμεγάάλους  

ἐστὶν  ἰδεῖν,  ὡς  ὅλον  εἰς  ὄγκον  ἐξῃρκέέναι  τὸν  
τράάχηλον,  καὶ  µμάάλιστα  τοῖς  γυµμναστικοῖς.  

   …   Avant   même   la   dissection,   on   peut   voir   [ces  
muscles]  si  grands  que  la  nuque  s’élève  tout  entière  
pour  former  une  masse,  surtout  chez  les  sportifs.  

  
La   cause   de   ce   développement   particulièrement   prononcé   s’explique   par   la  

stimulation   fréquente   et   intensive   des   bras  dans   les   exercices  :   les   combats   en   tout  
genre,  mais  aussi  le  soulèvement  de  poids,  de  quelque  nature  que  ce  soit,  favorisent  
le   renforcement  de   la  partie   supérieur  du   tronc.  Ainsi,   outre   le   fait   qu’ils   suscitent  
l’admiration  des  foules  fascinées  par  la  grosseur  des  masses,  les  muscles  trapèzes  des  
sportifs  offrent  au  médecin  l’opportunité  d’une  observation  des  plus  aisées.  

Muscle  de  la  jambe.  
  
Mais   il   en  va  de  même  pour   les  parties  basses  de   l’anatomie.  Ainsi,  par   exemple,  

lorsque  Galien  commente  la  façon  dont  Hippocrate,  dans  le  chapitre  52  du  traité  des  
Articulations1220,  décrit   les  conséquences  de  la  luxation  de  la  hanche  chez  les  enfants  
qui  n’ont  pas  fini  leur  croissance,   il  est  amené  à  décrire  les  chairs  des  individus  qui  
ne  font  pas  d’exercices  physiques,  et  il  distingue  alors  deux  cas  de  figure,  qui  ont  en  
commun  de  contraster  avec  l’apparence  musculeuse  des  chairs  de  sportifs1221  :      
  
«  Ἄσαρκόόν   τε   ἅπαν   τὸ   σκέέλος   καὶ   ἄµμυον  
καὶ   ἐκτεθηλυσµμέένον   καὶ   λεπτόότερον  

γίίνεται,   ἅµμα   µμὲν   διὰ   τὴν   στέέρησιν   τῆς  

χώώρης   τοῦ   ἄρθρου,   ἅµμα   δὲ   ὅτι   ἀδύύνατον  

χρέέεσθαίί  ἐστιν,  ὅτι  οὐ  κατὰ  φύύσιν  κέέεται.  »  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  
Τῆς   ὅλης   τῶν   µμηρῶν   οὐσίίας   µμόόριάά   εἰσιν  

αἱ   σάάρκες,   ὡς   ἐθεάάσασθε   πολλάάκις   ἐν   τῇ  
τῶν   µμυῶν   ἀνατοµμῇ,   δεικνύύοντος   µμου   τὰ  
τῆς   αἰσθήήσεως   αὐτῶν   αἰσθητὰ   στοιχεῖα  
δύύο   ὄντα   τάάς   τε   νευρώώδεις   ἶνας   καὶ   τὰς  
ἔξωθεν   αὐταῖς   περιπηγνυµμέένας   σάάρκας.  
Ὅταν   οὖν   τις   ἐκ   γυµμνασίίων   καὶ   τρίίψεων  

   «  Tout   le   membre   devient   décharné,   privé   de   muscle,  
frêle   et   plus   étroit,   à   la   fois   parce   que   l’articulation   est  

délogée  de   son  emplacement   et  parce  qu’il  est   impossible  

de  se  servir  de  la  jambe  du  fait  que  cette  dernière  n’est  pas  

dans  son  état  naturel.  »    
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  
Les   chairs   appartiennent   à   toute   l’essence   des  

cuisses,   comme   vous   l’avez   observé   lors   de   la  
dissection  des  muscles  quand  je  vous  montrais  que  
les   éléments   visibles   qui   leur   permettent   de  
percevoir   sont   de   deux   ordres,   à   savoir   les   fibres  
nerveuses  et  les  chairs  fixées  extérieurement  autour  
de  ces  dernières.  Donc,  quand  on  se  renforce  grâce  à  

                                                
1218  De  anatomicis  administrationibus  V  1  (K.  II  480,  2-‐‑4).  
1219  De  anatomicis  administrationibus  IV  6  (K.  II  450,  13-‐‑15).  
1220  De  articulis  52,  38-‐‑41  (Littré  IV  p.  231).  
1221  In  Hippocratis  librum  de  articulis  et  Galeni  in  eum  commentarius  III  81  (K.  XVIIII  A  596,  16  -‐‑  598,  1). 
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ἰσχυρόότερος   ἑαυτοῦ   γέένοιτο,   τὴν   µμὲν   τῶν  
ἰνῶν  οὐσίίαν  ἐντροφοτέέραν  ἔχει,  τὴν  δὲ  τῶν  
σαρκῶν   ἐλάάττονα   µμὲν,   ἰσχυροτέέραν   δέέ.  
Τοῖς   δὲ   ἀγυµμνάάστοις   καλουµμέένοις   πολλὰ  
τοὐναντίίον   συµμϐαίίνει   τῶν   ἴνων   ἰσχνῶν  
οὐσῶν   πολλὴν   µμὲν,   ἀλλὰ   µμαλακὴν   δι'ʹ  
ὑγρόότητος   γίίγνεσθαι.   Προσέέοικε   γὰρ   ἡ  
τοιαύύτη   σὰρξ   τοῖς   ἐπιπηγνυµμέένοις   τυροῖς,  
ὥσπερ   ἡ   τῶν   γυµμναστικῶν   τοῖς   ἀκριϐῶς  
ἤδη   πεπηγόόσι·∙   διὸ   καὶ   φαίίνονται   µμὲν  
τούύτοισιν   οἱ   µμύύες   σκληροὶ   καὶ   νευρώώδεις  
καὶ   περιγραφὰς   ἔχοντες.   Τοῖς   δ'ʹ  
ἀγυµμνάάστοις  µμαλακοὶ   καὶ  σαρκώώδεις,  ἤτοι  
δ'ʹ   οὐδ'ʹ   ὅλως,   ἀλλ'ʹ   ἀµμυδρῶς   φαινόόµμενοι  
ἐµμφαίίνοντες  τὰς  ὑπογραφάάς.  διὰ  τοῦτ'ʹ  οὖν  
εἰπὼν   ὁ   Ἱπποκράάτης   τὸ   σκέέλος   τούύτοις  
ἄσαρκον  γίίγνεσθαι.    

des   exercices   ou  grâce   à  un  massage,   l’essence  des  
fibres  croît  tandis  que  celle  des  chairs  diminue,  mais  
se   renforce.   En   revanche,   chez   ceux   qu’on   dit  
inexercés,   c’est  souvent  le   contraire  qui  se  produit  :  
tandis   que   les   fibres   sont   desséchées,   la   chair   est  
abondante  mais  molle  du  fait  de  son  humidité.  Une  
chair   de   ce   genre   ressemble   aux   fromages   qui   se  
figent   sur   le   dessus,   de   même   que   la   chair   des  
sportifs   ressemble   à   des   fromages   qui   précisément  
sont  déjà  solidifiés.  C’est  aussi  pour  cette  raison  que  
leurs   muscles   apparaissent   visiblement   secs,  
nerveux  et  nettement  délimités,  tandis  que,  chez  les  
gens   inexercés,   les   muscles   sont   mous   et   charnus,  
ou   bien,   au   lieu   d’avoir   ces   caractéristiques,   ils  
apparaissent   faibles   et   laissent   voir   leurs   contours.  
Voilà   donc   pourquoi   Hippocrate   a   dit   que   leur  
membre  était  "ʺdécharné"ʺ.    

  
  

Avant  d’expliquer  pourquoi  la  jambe  des  enfants  infirmes  est  décharnée  (ἄσαρκον),  
Galien   rappelle   à   ses   lecteurs  que   la   sensiblité  des   cuisses   est  due  à   la  présence  de  
fibres  nerveuses  et  de  chair  visibles  dans  les  dissections.  Puis  il  distingue  trois  cas  de  
figure.  Chez   les   individus   inexercés   (ἀγύύµμναστοι),   il  y  a  deux  possibiltés  :   souvent  
(πόόλλα),   les   chairs   grossissent   et   les   muscles   sont   donc   cachés   sous   une   épaisse  
enveloppe   qui   ressemble   à   du   lait   commençant   à   coaguler,   alors   que   les   chairs  
dessportifs  sont  comparables  à  du  fromage  déjà  solidifié  ;  mais  parfois  les  personnes  
inexercées   ont   aussi   les   chairs   qui   s’amenuisent   au   point   de   rendre   visibles   leurs  
maigres   muscles,   comme   cela   se   produit   chez   les   jeunes   infirmes   décrits   par  
Hippocrate.   Enfin,   les   sportifs   (γυµμναστικοίί)   ont,   pour   leur   part,   des   jambes  
musclées   où   les   fibres   nerveuses   grossissent   tandis   que   les   chairs   réduisent   et  
durcissent,  si  bien  que  le  contour  des  muscles  bandés  apparaît  nettement.  Le  cas  des  
sportifs   diffère  donc   à   la   fois   de   celui   des   personnes   grasses,   chez   qui   les  muscles  
sont  invisibles,  et  de  celui  des  personnes  grêles,  dont  les  muscles  sont  visibles  mais  
atrophiés.   Une   fois   encore,   on   observe   donc   qu’aucune   dissection   n’est   nécessaire  
pour  observer  la  musculature  des  sportifs.    
  
Par   ailleurs,   au   sein   du   traité   des   Pratiques   anatomiques,   dans   le   chapitre   4   du  

deuxième  livre,  Galien  décrit  le  trajet  d’un  des  muscles  de  la  jambe,  puis  il  précise  les  
conditions   dans   lesquelles   on   peut   bien   voir   ce   dernier.  C’est   au   niveau  du   genou  
que  ce  muscle  est  le  plus  visible,  notamment  si  l’on  met  la  jambe  dans  une  position  
particulière  telle  qu’on  peut  l’observer  dans  les  palestres1222  :    
  
Ἐκπεφυκὼς   οὖν   ὁ   µμῦς   οὗτος   ἐκ   µμέέσης  

µμάάλιστα  τῆς  εἰρηµμέένης  ἀκάάνθης  κατὰ  τὸ  τοῦ  
λεγοµμέένου   λαγόόνος   ὀστοῦν   ἐπὶ   τὴν   ἔνδον  

   Naissant   donc   en   plein   milieu   de   ce   qu’on  
appelle  l’épine  dorsale,  ce  muscle  descend  le  long  
de  l’os  de  ce  qu’on  appelle  le  creux  du  flanc,  pour  

                                                
1222  De  anatomicis  administrationibus  II  4  (K.  II  294,  9  -‐‑  295,  8).  
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χώώραν   καταφέέρεται   τοῦ  µμηροῦ,   λοξὸς   ἠρέέµμα  
γιγνόόµμενος·∙  ἐντεῦθεν  δὲ  καταϐαίίνει  µμὲν  πρὸς  
τὴν   κατὰ   γόόνυ   διάάρθρωσιν,   ἔπειτα   δὲ   καὶ  
ταύύτην   διεξελθὼν   περὶ   τὸν   ἔνδον   κόόνδυλον  
τοῦ   µμηροῦ,   πάάλιν   ἐντεῦθεν   ἐπιστραφεὶς  
λοξὸς   εἰς   τὸ   τῆς   κνήήµμης   ὀστοῦν   καταφύύεται,  
καθ'ʹ   ὃ   µμάάλιστάά   ἐστιν   ἑαυτοῦ   ἀσαρκόότατος  
καὶ  γυµμνόότατος.  Τοῦτον  εἰ  τείίναις  τὸν  µμῦν  ἐπὶ  
τὴν   ἰδίίαν   ἀρχὴν,   ἐν   τοιούύτῳ   σχήήµματι  
καταστήήσεις   τὴν   κνήήµμην,   οἵῳ   καθιστᾶσιν  
αὐτὴν   οἱ   µμεταλλάάττοντες   ἐν   παλαίίστραις   τὸ  
σκέέλος   παῖδες,   ὅταν   ἐπιϐάάλωσιν   τῷ   µμηρῷ  
θάάτερον   σκέέλος.   Ἔσται   δὲ   τοῦτόό   σοι  
καταφανὲς,   ἀφῃρηµμέένων   τῶν   πολλῶν   τῆς  
κνήήµμης   σαρκῶν·∙   ἔτι   δὲ   µμᾶλλον,   ἐὰν   καὶ   τὸν  
πόόδα  κατὰ  τὴν  διάάρθρωσιν  ἀποτέέµμῃς.  Οἱ  µμὲν  
γὰρ  µμεγάάλοι  τῶν  µμυῶν  καὶ  µμετὰ  τὴν  τελευτὴν  
τοῦ   ζώώου   δύύνανται   τεινόόµμενοι   τὰς   ἑαυτῶν  
ἐνεργείίας   ἐπιδεικνύύναι   χωρὶς   τοῦ   περικόόψαι  
τὰς  σάάρκας·∙  οἱ  µμικροὶ  δ'ʹ  οὐ  δύύνανται  πρὸ  τοῦ  
τὰς  πλείίστας  αὐτῶν  ἀφελεῖν.    

gagner   la   région   interne   de   la   cuisse   en   partant  
légèrement  de  biais  ;  et,  à  partir  de  là,   il  descend  
vers   l’articulation   du   genou,   puis,   l’ayant   elle  
aussi   traversée,   autour   du   condyle   interne   de   la  
cuisse,   se   retournant   en   sens   inverse   depuis   ce  
lieu,   il  se  plante  de  biais  dans  l’os  de  la   jambe,  le  
long   duquel   il   est   plus   décharné   et   dénudé   que  
nulle  part  ailleurs.  Si  tu  tends  ce  muscle  selon  son  
principe   propre,   tu   placeras   la   jambe   dans   une  
posture   telle  que   la  placent   les  enfants  qui,  dans  
les   palestres,   changent   la   place   d’un   des   deux  
membres  en  le  mettant   sur  la  cuisse  opposée.  Ce  
muscle  te  sera  très  facile  à  voir  lorsque  la  majorité  
des   chairs   de   la   jambe   aura   été   ôtée  ;   et   encore  
davantage   si   tu   coupes   aussi   le   pied   le   long   de  
l’articulation.  En  effet,   les  grands  muscles,  même  
après   la  mort  de   l’être   vivant,  peuvent,   s’ils   sont  
tendus,  montrer  leur  fonction  sans  que  les  chairs  
aient  été  découpées  tout  autour  ;  en  revanche,  les  
petits   muscles   en   sont   incapables   tant   qu’on   n’a  
pas  ôté  la  majorité  des  chairs.    

  
Ce   passage   montre   que   les   conditions   dans   lesquelles   le   muscle   de   la   jambe   est  

visible  sont  de  deux  natures  :  l’observation  peut  se  faire  sur  un  corps  vivant  ou  bien  
sur  un  corps  mort.  Dans  ce  dernier  cas,  Galien  recommande  de  décharner  la   jambe  
pour   rendre   le  muscle   plus   visible.  Mais,   sur   un   corps   vivant,   le  muscle   peut   être  
observé  si  on  l’actionne  «  selon  son  principe  propre  »  (ἐπὶ  τὴν  ἰδίίαν  ἀρχὴν),  c’est-‐‑à-‐‑
dire  en  pliant  la   jambe  jusqu’à  former  un  angle  assez  fermé  :  dans  ce  cas,   le  muscle  
est   bandé   et   apparaît   clairement.   Galien   recommande   cependant   une   flexion  
particulière,   qui   consiste   à  placer   le  bas  de   jambe  du   côté  observé   sur   la   cuisse  de  
l’autre   jambe.   En   effet,   cette   position   permet   non   seulement   de   bander   le   muscle,  
mais  aussi  de  l’étirer  tout  en  le  tournant  vers  l’avant  du  corps,  face  au  regard.    
Or,   au   moyen   du   système   corrélatif   τοιούύτῳ…   οἵῳ…  ,   Galien   précise   que   cette  

position  est  identique  à  celle  que  l’on  peut  observer  dans  les  palestres.  En  effet,  c’est  
dans   cette  posture  que   la   jambe  est  placée  par   «  les  enfants  qui,  dans   les  palestres,  
changent  la  place  d’un  des  deux  membres  en  le  mettant  sur  la  cuisse  opposée  »  (οἱ  
µμεταλλάάττοντες   ἐν   παλαίίστραις   τὸ   σκέέλος   παῖδες,   ὅταν   ἐπιϐάάλωσιν   τῷ   µμηρῷ  
θάάτερον   σκέέλος).   Il   s’agit   manifestement   d’une   position   d’étirement   et  
d’assouplissement.    
Cependant,   une   question   doit   être   posée  :   qui   sont   exactement   les  παῖδες   décrits  

ici  ?  S’agit-‐‑il  d’  «  enfants  »  qui  placent  leur  propre  jambe  dans  la  position  indiquée  ou  
bien   de   «  jeunes   esclaves  »   qui   déplacent   la   jambe   d’autres   sujets   en   train   de  
s’exercer  ?   Cette   difficulté   de   compréhension   tient   au   fait   que,   dans   la   phrase,   les  
groupes   nominaux   τὸ   σκέέλος  et   τῷ  µμηρῷ   θάάτερον  σκέέλος   ne   comportent   aucune  
marque   possessive.   Certes,   les   verbes   µμεταλλάάττοντες   et   ἐπιϐάάλωσιν,   qui   sont  
utilisés   à   la   voix   active   et   accompagnés   de   groupes   nominaux   sans   marque   de  
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possession,   laissent   plutôt   penser   que   les   sujets   exercent   l’action   sur   le   corps   des  
autres,  et  non  pas  sur  leur  propre  corps,  comme  aurait  pu  le  faire  le  choix  de  la  voix  
moyenne  :  en  effet,  si  Galien  avait  voulu  décrire  des  enfants  changeant  eux-‐‑mêmes  la  
place  de  leur  propre  jambe,  peut-‐‑être  aurait-‐‑il  été  sûr  d’être  compris  s’il  avait  mis  ces  
verbes   au  moyen   en   écrivant   µμεταλλαττόόµμενοι   et   βάάλωνται.   Si   cet   argument   est  
recevable,  il  faut  admettre  que  Galien  décrit  ici  des  esclaves  qui  assistent  des  sportifs  
dans  la  pratique  de  leurs  exercices.  Il  reste,  malgré  tout,  qu’un  verbe  à  l’actif  dont  les  
compléments  sont  dépourvus  de  marque  possessive  peut  aussi   indiquer  une  action  
commise  par  le  sujet  sur  des  objets  qui  lui  sont  propres,  et  que  rien  n’invalide  donc  
l’hypothèse  d’une  manipulation  des  enfants  par  eux-‐‑mêmes.  D’ailleurs,  dans  le  cadre  
d’une  formation  pédagogique  visant  à  l’autonomie  et  à  la  connaissance  de  soi,  cette  
thèse   paraît   plus   satisfaisante,   même   si   l’intervention   d’une   main   d’œuvre   servile  
lors  des  exercices  n’est  pas  à  exclure,  surtout  pour  la  formation  des  plus  jeunes  et  des  
plus  riches.    
Quoi  qu’il  en  soit,  ce  passage  permet  de  montrer  que,  grâce  aux  étirements  auquels  

les  sportifs  soumettent  leurs  muscles,  dans  des  attitudes  qui  parfois  s’éloignent  de  la  
posture  naturelle,  certaines  parties  du  corps  peuvent  être  mises  en  évidence  de  façon  
très  nette.  Cette  affirmation  est  d’autant  plus  vraie  que,  dans  ce  genre  d’exercices,  le  
sujet   doit   conserver   sa   position,   sans   trop   bouger,   durant   un   temps   suffisamment  
long   afin   d’obtenir   la   décontraction   du  muscle.   La   posture   produite   aux   yeux   de  
l’anatomiste   est   donc   immobile   pour   une   certaine   durée.   Elle   favorise   ainsi  
l’observation  du  médecin  tout  en  facilitant  la  formation  des  apprentis.    
Cependant,   les   illustrations  galéniques  permettant  au   lecteur  de  se  représenter   les  

corps   peuvent   aussi   être   des   arrêts   sur   image  :   la   position   décrite   fait   alors   partie  
d’un   enchaînement   de   formes,   liées   entre   elles   par   un  mouvement   plus   ou  moins  
rapide,  dont  l’anatomiste  ne  prélève  qu’un  fragment  instantané.  
  

II.  B.  3.  b.  Le  corps  en  extension.    
 

Extension  du  bras  pour  un  bandage.  
  
Ce   procédé   d’arrêt   sur   image   est   notamment   illustré   par   les   figures   d’extension  

empruntées  au  tir  à  l’arc  et  aux  sports  de  combat.    
Ainsi,  dans  son  commentaire  à  la  section  2  du  traité  hippocratique  des  Fractures1223,  

à   propos   de   la   réduction   de   la   luxation   du   bras,   Galien   reprend   à   son   compte  
l’imagerie   du   sport   à   laquelle   se   réfèrent   les  mauvais   thérapeutes.   Son   objectif   est  
d’aider  le  lecteur  à  visualiser  les  positions  inadaptées  au  bandage1224  :  
  

                                                
1223  De  fracturis  2  (Littré  III  p.  418-‐‑422).  
1224   In  Hippocratis   librum  de   fracturis  et  Galeni   in  eum  commentarius  I  9   (Κ.  XVIII  B,  344,  10-‐‑14  ;  346,  12   -‐‑  347,  16  -‐‑  

347,  14).  
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Τῶν  ἰατρῶν  δ'ʹ  ἔνιοι  δι'ʹ  ἀµμαθίίαν  ἅµμα  καὶ  
δοξοσοφίίαν  προσίίενταίί  ποτ'ʹ  αὐτὸ  καὶ  διὰ  
τοῦτο   παραπλησίίως   τοῖς   τοξεύύουσι   τὴν  
ὅλην   χεῖρα   σχηµματίίζονται,   οἱ   µμὲν  
ἀκριϐῶς   ὑπτίίαν,   οἱ   δὲ   ὀλίίγου   δεῖν   οὕτως  
ἔχουσαν…   "ʺὉ  δὲ  ἠνάάγκαζεν   οὕτως   ἔχειν,  
ὅκωσπερ   οἱ   τοξεύύοντες,   ἐπὴν   τὸν   ὦµμον  

ἐµμϐάάλωσιν."ʺ   Ἀσαφέές   ἐστι   καὶ   ἄδηλον  
ὅπερ   εἴρηται.   Διὰ   τοῦτόό   τινες   ὑπέέλαϐον  
µμὲν   αὐτὸν   οὕτως   εἰρηκέέναι   τὴν   λέέξιν·∙  
ἐπειδὴ  τῆς  χειρὸς  ἀποτεινοµμέένης  ἐµμϐαίίνει  

τοῦ  βραχίίονος  ἡ   κεφαλὴ   τῇ  κοιλόότητι   τοῦ  

τῆς   ὠµμοπλάάτης   αὐχέένος   οὐκ   ἐµμϐεϐηκυῖα  

πρόότερον  ὁπόότε  καθεῖτο.  Παράάκειται  γὰρ  
µμόόνον  καὶ  ψαύύσει  τηνικαῦτα,  ἅπερ  αὐτὸς  
εἶπεν   ἐν   τῇδε   τῇ   λέέξει·∙   "ʺὉµμιλέέει   δὲ   ὁ  
βραχίίων   τῷ   κοίίλῳ   τῆς   ὠµμοπλάάτης  

πλαγίίως,   ὁπόότε   παρὰ   τὰς   πλευρὰς   ᾖ  

παρατεταµμέένη   ἡ   χείίρ."ʺ   Ἔνιοι   ἐκ  
µμεταφορᾶς   οὕτως   εἰρῆσθαίί   φασιν   ἀπὸ  
τῆς   ἐµμϐολῆς   τῶν   νηῶν,   ἃς   ποιοῦνται  
καταδῦσαι   βουλόόµμενοι   τὰς   ἐναντίίας.  
Ὅταν   γὰρ   ἀποσιµμώώσαντες   τὴν   πρῷραν  
ἐπιτηδείίαν  ἐργάάσωνται  πρὸς  τὸ  σφοδρῶς  
ἐῤῥαγεῖσαν   ἐφ'ʹ   ἑτέέραν   εἰ   καὶ   µμάάλιστα  
κατὰ  τὸ  πλάάγιον  ὅλην  αὐτὴν  διαλῦσαίί  τε  
καὶ  καταδῦσαι,  παρεσκευάάσθαι  φασὶν  ὡς  
εἰς   ἐµμϐολὴν   τηνικαῦτα.   Καὶ   παρὰ   τοῖς  
κωµμικοῖς   δὲ   τὰ   προτεινόόµμενα   τοῦ  
σώώµματος  ὡς  εἰς  ἐµμϐολὴν  παρεσκευάάσθαι  
λέέγεται,   καθόότι   καὶ   ὁ   Ἀριστοφάάνης  
ἐδήήλωσεν  εἰπώών·∙  

   Un   petit   nombre   de   médecins,   à   la   fois   par  
ignorance   et   par  une   opinion   complaisante   à   l’égard  
de   leur   propre   savoir,   adoptent   quelquefois   la  
supination  et,  pour  cette  raison,  donnent  au  bras  une  
position  à  peu  près   semblable  à  celle  des  archers,   les  
uns  choisissant  une  supination  exacte,   les  autres  une  
supination  presque  exacte…  "ʺMais  le  thérapeute  le  força  
à  tenir  cette  partie  comme  le   font   les  archers  quand  ils  ont  

mis   l’épaule   en   avant   (ἐµμϐάάλωσιν)."ʺ   Les   propos  
d’Hippocrate   sont   confus   et   obscurs.   Pour   cette  
raison,  certaines  personnes  ont  supposé  qu’il  avait  dit  
cette  phrase  pour  signifier  ceci  :  "ʺquand,  avec  le  bras  en  
extension,   la   tête   de   l’humérus   se   place   dans   la   cavité   du  

col  de  l’omoplate,  où  elle  n’était  pas   logée  auparavant  tant  

que   le   bras   tombait   le   long   du   corps"ʺ.   En   effet,   à   ce  
moment-‐‑là,   elle   n’est   même   que   juxtaposée   à   la  
cavité,   en   contact   avec   elle,   comme   Hippocrate   lui-‐‑
même   l’a   dit   dans   cette   phrase  :   "ʺL’humérus   est   en  
contact   avec   la   cavité   de   l’omoplate,   sur   le   côté,   quand   le  

bras   est   placé   le   long   des   flancs1225."ʺ   Quelques   autres  
disent   qu’il   a   parlé   ainsi   en   faisant   une   métaphore  
provenant   de   l’attaque   navale   à   l’éperon   (ἐµμϐολήή)  
comme  on  en  fait  lorsqu’on  veut  couler  les  vaisseaux  
ennemis.   En   effet,   quand,   faisant   obliquer   la   proue,  
on   fait   en   sorte   qu’elle   fonde   violemment   sur   le  
vaisseau  adverse,  qui   se  brisera  surtout   si   l’assaut   se  
fait  précisément  par  le  flanc  de  façon  à  le  détruire  et  à  
le   couler  complètement,  on  dit  que   l’on   se  prépare  à  
"ʺéperonner"ʺ.   Et   chez   les   auteurs   comiques,   aussi,   on  
dit   que   les  parties   du   corps  mises   en   extension   sont  
préparées  comme  pour  une  attaque  à   l’éperon  ;   c’est  
ce  qu’Aristophane  a  montré  quand  il  dit  :    

"ʺχωρεῖ   ἐπὶ   γραµμµμὴν   λορδὸς   ὡς   εἰς  
ἐµμϐολήήν1226."ʺ    

   "ʺIl  avance  vers   la   ligne,  penché  comme  pour  une  attaque  
à  l’éperon."ʺ    

  
Ce   texte  examine  un   témoignage  hippocratique  difficile  à  comprendre,  disant  que  

certains  médecins  bandent  les  bras  blessés  en  demandant  aux  patients  de  placer  leur  
membre  dans  une  position  qui  rappelle  celle  des  archers  au  moment  du  tir.  
Pour  Galien,   cela   signifie  que   le  bras   est   en  supination  ou  presque   en   supination,  

c’est-‐‑à-‐‑dire  dans   une   extension   complète   ou   quasi-‐‑complète   avec   la   paume   vers   le  
ciel1227.   Pour   d’autres   commentateurs,   la   comparaison   d’Hippocrate   signifie   que  

                                                
1225  De  articulis  I  19  (Littré  IV  p.  80-‐‑81).  
1226  Pour  cette  citation  d’Aristophane,  Littré  édite  «  χωρεῖ  ἐπιγραµμµμὴν  λορδὸς  ὡς  ἐµμϐολῇ  »,  version  légèrement  

différente   de   celle   de   Kühn,   qui   est   plutôt   confirmée   par   les   trois   leçons   indiquées   par   le   TLG  :   Fragmenta  
(Edmonds),   Fragment   619   ligne   1,   donne   «  χωρεῖ   ’πὶ   γραµμµμὴν   λορδὸς   ὡς   <εἰς>   ἐµμϐολήήν  »  ;   quant   à   Fragmenta  
(Kock  :   Comicorum   Atticorum   fragmenta   vol.   1),   Fragment   619   ligne   1,   Fragmenta   (Meineke  :   Fragmenta   Comicorum  
Graecorum   vol.   2.2),   Pièce   IFF   fragment   60   ligne   1   et   Kühn,   ils   donnent  :   «  χωρεῖ   ’πὶ   γραµμµμὴν   λορδὸς   ὡς   εἰς  
ἐµμϐολήήν  ».  

1227  Sur  la  supination  et  son  contraire,  la  pronation,  voir  I.B.1.c.  
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l’humérus   vient   se   loger   dans   le   creux   de   l’omoplate.   Pour   d’autres,   enfin,   cette  
posture  s’inspire  des  attaques  navales  à  l’éperon1228.  
Ce   texte   montre   la   difficulté   de   décrire   clairement   les   positions   du   bras  :   non  

seulement  la  pronation  et  la  supination  ne  sont  pas  toujours  faciles  à  visualiser,  mais  
le  recours  à  la  comparaison  peut  en  outre  introduire  de  la  confusion.  De  façon  plus  
particulière,  cet  extrait  invite  aussi  à  évaluer  les  connaissances  galéniques  en  matière  
de  tir  à  l’arc.    

Mise  en  cause  des  connaissances  galéniques  en  matière  de  tir  à  l’arc.  
  
Dans   son   commentaire,  Galien   écrit   que   la  position   de   réduction   adoptée   par   les  

mauvais  thérapeutes  est  présentée  par  ces  derniers  comme  une  posture  «  à  peu  près  
semblable   à   celle   des   archers  »   (παραπλησίίως   τοῖς   τοξεύύουσι)  ;   puis   lui-‐‑même  
précise  cette  affirmation  en  distinguant  deux  cas  de  figure  :  «  les  uns  choisissant  une  
supination   exacte,   les   autres   une   supination   presque   exacte  »   (οἱ   µμὲν   ἀκριϐῶς  
ὑπτίίαν,  οἱ  δὲ  ὀλίίγου  δεῖν  οὕτως  ἔχουσαν).  
Or,   si   l’on   en   croit   Littré,   cette   explicitation   galénique   serait   elle-‐‑même   erronée  :  

Galien   se   serait   trompé   en   identifiant   la   position   de   tir   à   l’arc   mentionnée   par  
Hippocrate.   Ce   jugement   de   Littré   est   étroitement   lié   à   la   façon   dont   il   traduit   le  
commentaire  galénique.  En  effet,  il  fonde  son  argumentation  sur  une  compréhension  
plus   étroite   de   l’adverbe   παραπλησίίως.   Voici   la   traduction   qu’il   propose  :   «  [les  
mauvais   médecins]   adoptent   la   supination  ;   et   pour   cela   ils   donnent   au   bras   une  
position   semblable   à   celle   que   prennent   les   archers   quand   ils   décochent   une   flèche,  
c’est-‐‑à-‐‑dire   qu’ils   le   mettent   soit   dans   une   supination   complète,   soit   dans   une  
position   très   rapprochée.  »  Selon  Littré,  donc,   le  mot  παραπλησίίως  ne  désigne  pas  
une   ressemblance   approximative   («  de   façon   à   peu   près   semblable  »),   mais   une  
véritable  identité  («  semblable  »).  Le  médecin  de  Pergame  serait  donc  de  l’avis  que  la  
position   des   archers   est   soit   une   supination   complète,   soit   une   supination   quasi  
complète.    
L’erreur  de  Galien  tiendrait  au  fait  que,  dans  la  réalité,  la  position  des  archers  n’est  

jamais  la  supination  complète,  examinée  dans  le  chapitre  3  du  traité,  mais  seulement  
une  position  proche  de  la  supination,  c’est-‐‑à-‐‑dire  intermédiaire  entre  la  supination  et  
la   pronation.   Littré   en   veut   pour   preuve   l’iconographie   grecque  :   il   prend   pour  
exemple  les  bas-‐‑reliefs  du  temple  de  Jupiter  à  Égine,  qu’il  observe  dans  un  ouvrage  
intitulé   Expédition   scientifique   de  Morée   ordonnée   par   le   gouvernement   français   (vol.   3,  
Paris,  1838,  pl.  60  1ère  et  2e  fig.,  pl.  66  1ère  fig.,  pl.  68  2e  fig.).    

                                                
1228   Sur   cette  métaphore  galénique  et   sur   la   référence  à  Aristophane,  qui   évoque  manifestement  un   concours  

sportif,   voir  Manetti   2009   p.   161.   Plus   généralement,   sur   la   place   du   language   des   comédiens   dans   le   corpus  
galénique,  voir  Deichgräber  1956.  
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Positions  de  combat  et  de  tir  à  l’arc  correctement  identifiées  par  Galien.  
  
Cependant,  Littré  remarque  aussi  que,  dans  un  autre  de  ses  traités,  Galien  lui-‐‑même  

a  su  identifier  sans  erreur  la  position  des  archers  comme  une  posture  intermédiaire  
entre   la   supination   et   la   pronation  :   il   s’agit  d’un   extrait   du   chapitre   6   du   premier  
livre   du   Sur   le   mouvement   des   muscles,   où   le   chapitre   2   du   traité   des   Fractures   est  
d’ailleurs  cité.    
Dans   ce   passage,   Galien   démontre   que   le   bras   adopte   beaucoup   de   positions  

différentes  parce  qu’il  possède  un  grand  nombre  de  muscles  ;  plusieurs  postures  sont  
alors   évoquées,   parmi   lesquelles   figurent   des   poses   renvoyant   au   tir   à   l’arc,   mais  
aussi  et  surtout  aux  sports  de  combat1229  :  
  
Ὅταν  δὲ  καὶ  πολλοὶ  µμύύες  κατὰ  πολλὰ  τῶν  

ἄρθρων  ἐνεργῶσιν  ἅµμα,  τίί  θαυµμαστόόν  ἐστι,  
καὶ   διὰ   τοῦτο   πολλὴν   ποικιλίίαν   γίίνεσθαι  
τῶν  ἐν  τοῖς  κώώλοις  σχηµμάάτων;  Εἰ  γὰρ  οἱ  µμὲν  
εἰς   τὴν   κεφαλὴν   τοῦ   βραχίίονος  
ἐµμϐάάλλοντες   ἀνατείίνουσιν   αὐτὸν,   τὸν  
πῆχυν   δ’   ἐκτείίνουσιν   οἱ   κατὰ   τὸν   πῆχυν,  
ἐκτὸς   εἰς   αὐτὸν   τελευτῶντες   τὸν   ἀγκῶνα,  
τὴν   κερκίίδα   δ’   ἐπὶ   τὸ   πρηνὲς   οἱ   κατὰ   τὸν  
πῆχυν   ἐντὸς   οἷον   λοξὴν   περιάάγουσι,   τὸν  
καρπὸν   δ'ʹ   ἐκτείίνουσιν   οἱ   κατὰ   τὸν   πῆχυν,  
εἰς   αὐτὸν   ἐκτὸς   τελευτῶντες.   Εἰ   δ’   ἕκαστος  
τῶν   δακτύύλων   ὑπὸ   τῶν   ἐντὸς   τενόόντων  
καµμφθείίη,   τὸ   σχῆµμα   σύύµμπαν   τῆς   χειρὸς  
γέένοιτ'ʹ   <ἂν>   µμάάλιστα   τοῖς   ἐν   παγκρατίίῳ  
προτετακόόσιν  αὐτὴν  ὅµμοιον.    
Εἰ   δὲ   ὁ   µμὲν   βραχίίων   ἀναταθείίη  

συµμµμέέτρως,   ὁ   δὲ   πῆχυς   ἀκριϐῶς   ἐκταθείίη  
ἐπὶ   τὸ   ὕπτιον,   τὴν   κερκίίδα   δὲ   οἱ   κατὰ   τὸν  
πῆχυν  ἐκτὸς  τεταγµμέένοι  µμύύες  ἀνακλάάσειαν,  
ὁ   δὲ   καρπὸς   ἅµμα   τοῖς   δακτύύλοις   ἐκταθείίη,  
τὸ   σχῆµμα   τῆς   ὅλης   χειρὸς   οἷον   τοῖς  
ἐκτείίνουσιν   αὐτὴν   ἕνεκα   τοῦ   δέέξασθαίί   τι  
γέένοιτ'ʹ   ἄν.   Τοιούύτου   δ'ʹ   ὄντος  αὐτοῦ,   τὰ  µμὲν  
ἄλλα   φυλάάξας,   µμόόνον   δὲ   ὑπαλλάάξας   τὸ  
ὕπτιον,   καὶ   καταστήήσας   ἐν   τῷ   µμέέσῳ   τοῦτ'ʹ  
ἀκριϐῶς  ὑπτίίου  καὶ  τοῦ  πρανοῦς,  τὸ  σύύµμπαν  
εἶδος   τῆς   χειρὸς   ἐργάάσῃ   τοιοῦτον,   οἷον  
µμάάλιστα   γίίνεται   τοῖς   τοξεύύουσιν,   "ʺἐπὴν   τὸν  
ὦµμον  ἐµμϐάάλωσιν"ʺ,  ὥς  φησιν  Ἱπποκράάτης.    
Οὕτω  δὲ  καὶ  καθ'ʹ  ἕκαστον  τῶν  ἄλλων  τῆς  

ὅλης  χειρὸς  σχηµμάάτων  οὐ  χαλεπὸν  ἐξευρεῖν  
ἑκάάστου   τῶν   ἄρθρων   τὴν   κατάάστασιν,   εἰ  

   En   outre,   quand   beaucoup   de   muscles   agissent  
en  même  temps  sur  beaucoup  d’articulations,  qu’y  
a-‐‑t-‐‑il  d’étonnant  à  ce  que,  pour  cette  même  raison,  
il  se  rencontre  une  grande  variété  de  figures  dans  
les  membres  ?  De  fait,  si  ceux  qui  s’implantent  sur  
la  tête  du  bras  élèvent  le  bras  et  si  ceux  de  l’avant-‐‑
bras,   qui,   sur   le   côte   externe,   se   terminent   au  
coude  même,   étendent   l’avant-‐‑bras,   ceux  du   côté  
interne   de   l’avant-‐‑bras   font   faire   une   sorte   de  
rotation   oblique   au   radius,   pour   le   placer   en  
pronation  ;  ceux  du  cubitus,  qui   se   terminent  à  sa  
partie   externe,   tendent   le   carpe.   Et   si   chacun   des  
doigts   était   fléchi   par   les   tendons   internes,   la  
figure   entière   de   la   main   serait   tout   à   fait  
semblable   à   ce   qu’on   voit   chez   ceux   qui,   dans   le  
pancrace,  ont  tendu  le  bras  vers  l’avant.    
Si  le  bras  était  relevé  modérément  et  l’avant-‐‑bras  

exactement   étendu   en   supination,   si   les   muscles  
placés   du   côté   externe   du   cubitus   remettaient   le  
radius   en   arrière,   et   si   le   carpe   était   étendu   en  
même   temps   que   les   doigts,   la   figure   de   tout   le  
bras  serait  identique  à  ce  qu’on  voit  chez  ceux  qui  
étendent   le   bras   pour   recevoir   quelque   chose.  
Dans   une   posture   de   ce   genre,   en   conservant  
toutes   les   positions   mais   en   modifiant   seulement  
la   pronation,   et   en   lui   faisant   prendre   la   posture  
exactement  intermédiaire  entre  la   supination  et   la  
pronation,   tu   produiras   toute   la   figure   du   bras  
telle   qu’elle   existe   notamment   chez   les   archers  
"ʺquand  ils  ont  mis  l’épaule  en  avant1230"ʺ,  comme  le  dit  
Hippocrate.    
Et   de   même   aussi,   pour   chacune   des   autres  

positions   de   tout   le   bras,   il   n’est   pas   difficile   de  

                                                
1229  De  motu  musculorum  I  6  (K.  IV  394,  18  -‐‑  396,  12  =  Rosa,  Galenos  2009,  p.  13-‐‑14).  
1230  De  fracturis  2  (Littré  III  p.  418,  l.  2).  
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µμόόνον   ἐκείίνου   µμνηµμονεύύοις,   ὅτι   τεινόόµμενος  
ἕκαστος   τῶν   µμυῶν   ἐφ'ʹ   ἑαυτὸν   ἕλκει   τὸ  
µμόόριον,  εἰς  ὃ  καταφύύεται.  Πάάντα  γὰρ  οὕτως  
εὑρήήσεις   τὰ   τῆς   χειρὸς   ἔργα,   παλαιόόντων,  
καὶ   τοξευόόντων,   καὶ   τεκταινοµμέένων,   καὶ  
πᾶν  ὁτιοῦν  ἄλλο  πραττόόντων,  ὑπὸ  τῶν  κατ'ʹ  
αὐτὴν  µμυῶν  ἐπιτελούύµμενα.       

découvrir   la   configuration   de   chacune   des  
articulations   pourvu   que   tu   te   souviennes   de   ce  
point  :  une  fois  tendu,  chacun  des  muscles  attire  à  
soi  la  partie  dans  laquelle  il  est  implanté.  En  effet,  
ainsi,   tu   trouveras   que   toutes   les  actions  du  bras,  
quand  on  lutte,  qu’on  tire  à  l’arc,  qu’on  travaille  le  
bois,   qu’on   accomplit   toute   autre   activité   que   ce  
soit,   sont   exécutées   sous   l’action   des   muscles   du  
bras.    

  
Pour   que   le   lecteur   puisse   se   représenter   plus   facilement   certaines   des   positions  

décrites,  ces  dernières  sont  comparées  à  des  poses  de  sportifs  pratiquant  le  pancrace,  
la  lutte  et  enfin  le  tir  à  l’arc.    
Dans  le  premier  cas,  pour  illustrer  la  flexion  des  muscles  des  doigts,  Galien  affirme  

que  la  position  de  la  main  est  «  tout  à  fait  semblable  à  ceux  qui  dans  le  pancrace  ont  
tendu   cette   dernière   vers   l’avant  »   (µμάάλιστα   τοῖς   ἐν   παγκρατίίῳ   προτετακόόσιν  
αὐτὴν   ὅµμοιον).   Ici,   l’image   du   pancrace   constitue   une   posture   d’attaque   dans  
laquelle  le  poing  est  fermé  pour  donner  un  coup.  La  comparaison  est  introduite  par  
l’adjectif  ὅµμοιον,  et  sa  pertinence  est  renforcée  par  l’adverbe  µμάάλιστα.    
La   seconde  partie  du   texte,   où   il   est  question  de   la   lutte   et  du   tir   à   l’arc,   est  plus  

allusive.  En  effet,  Galien  veut  clore  la  série  de  descriptions  qu’il  vient  de  donner.  Il  
répète  que  chaque  action  du  bras  est  causée  par  la  contraction  de  l’un  de  ses  muscles,  
puis   il   affirme  que   cette   thèse  peut   être  vérifiée  dans   l’observation  de   toute   action,  
parmi   lesquelles   figurent   la   lutte,  mais   aussi   le   tir   à   l’arc   et   le   travail  du   bois.   Ces  
actions   sont   exprimées  par  des  participes   au  génitif  pluriel  masculin,   compléments  
du   nom   ἔργα,   ou   bien   construits   de   façon   absolue   avec   un   sujet   sous-‐‑entendu.  
L’évocation,   succincte   et   abstraite,   ne   renvoie   pas   nécessairement   à   des  
professionnels.   En   tout   cas,   la   mention   du   tir   à   l’arc   fait   référence   à   l’image  
hippocratique  qui  apparaît  dans  le  chapitre  2  du  traité  des  Articulations  et  que  Galien  
vient  de  citer  en  décrivant  une  position  du  bras.    

La  relativité  des  connaissances  galéniques  :  tir  à  l’arc  et  combats  en  tout  genre.  
  
Si  l’on  suit  Littré,  il  y  a  donc  un  paradoxe  :  dans  son  commentaire  détaillé  du  traité  
Sur   les   fractures,   Galien   propose   du   texte   hippocratique   une   interprétation  
partiellement  erronée,  tandis  que,  dans  son  traité  Sur  le  mouvement  des  muscles,  où  il  
ne  fait  que  citer  le  texte  hippocratique,  il  ne  commet  aucune  erreur  sur  la  position  des  
archers.   Il   faut   peut-‐‑être   en   conclure   qu’au   moment   de   la   rédaction   du   Sur   le  
mouvement  des  muscles,  Galien  a  rectifié  son  jugement  sur  le  texte  d’Hippocrate,  sans  
doute  après  avoir  affiné  son  observation  du  tir  à  l’arc.    
Quoi  qu’il  en  soit,  il  est  manifeste  que  la  position  des  archers  associée  à  la  formule  

hippocratique   τὸν  ὦµμον   ἐνϐάάλλειν   n’est   pas   familière   à   Galien   au  moment   où   il  
rédige   son   commentaire,   puisqu’il   la   considère   comme   «  confuse   et   obscure  »  
(ἀσαφέές  καὶ  ἄδηλον).   Il  y  aurait  donc   là  une  preuve  supplémentaire  de   la   relative  
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méconnaissance  de  Galien,  qui,  du  moins  à  cette  époque  de  sa  vie,  n’est  pas  un  grand  
observateur   du   tir   à   l’arc,   alors   que   les   sports   de   combat,   au   contraire,   lui   sont  
beaucoup  plus  familiers.    
  
D’ailleurs,   la  partie  du   texte  hippocratique  où   le   tir   à   l’arc  n’est  pas   cité   est   jugée  

claire   par   Galien,   qui   se   contente   d’y   renvoyer   le   lecteur   sans   commentaire  
détaillé1231  :  il  s’agit  essentiellement  du  passage  où  Hippocrate  affirme  que  l’attitude  
naturelle   varie   selon   les   actions,   en   fonction   du   but   visé   et   éventuellement   des  
accessoires   utilisés,   et   que,   de   plus,   une   différence   peut   s’observer   entre   les   deux  
bras.    
Cette  thèse  est  illustrée  par  cinq  exemples,  à  savoir  le  lancer  de   javelot,  de  fronde,  

de  pierre,   le  pugilat  et  le  repos.  Pour  le  pugilat,  c’est  essentiellement  le  but  visé  qui  
détermine   la   position   naturelle,   sauf   à   dire   que   les   cestes   portés   au   poing   sont   de  
nature  à  altérer  la  position  du  bras.  En  tout  cas,  Galien  ne  revient  pas  sur  la  mention  
des   différentes   activités   de   combat,   qui   ne   lui   posent   aucune   difficulté   de  
compréhension,   même   si,   pour   reprendre   sa   métaphore   athlétique,   le   lecteur   doit  
quant  à  lui  se  garder  de  lire  ce  passage  au  pas  de  course1232  :  
  
Ὧν   δ'ʹ   ἐφεξῆς   λέέγει,   τὰ   πλεῖστα   σαφῆ  

τέέ   ἐστι   καὶ   οὐδ'ʹ   ἔχοντα   ζητήήµματα,   διὸ  
παρέέρχεσθαι   µμὲν   ἐµμοὶ   προσήήκει   τὰ  
τοιαῦτα   πάάντα,   τοῖς   δὲ   ἀναγινώώσκουσι  
τὸ   βιϐλίίον   ἐγχρονίίζειν   τε   καὶ   µμὴ  
παρατρέέχειν.  

   La  majorité  des  propos  qu’il  tient  ensuite  sont  clairs  
et  ne  posent  même  aucun  problème  ;  aussi  convient-‐‑il  
que   je   passe   toutes   les   phrases   de   ce   genre  ;   en  
revanche,   les   lecteurs  doivent   consacrer  du   temps  au  
livre   d’Hippocrate   et   ne   pas   le   parcourir  
négligemment  au  pas  de  course.    

  
  Il   est   donc   clair   que  Galien   n’achoppe   pas   sur   l’analyse   des   activités   de   combat,  

auxquelles   il   renvoie  ses   lecteurs   les  moins  avisés.  En  revanche,   l’action  des   tireurs  
décrite  par   la   formule   τὸν  ὦµμον  ἐµμϐάάλλειν   lui  pose  problème  et  mérite  qu’on   s’y  
arrête  longuement.  De  fait,  elle  a  été  comprise  de  deux  façon  différentes  :  il  s’agirait,  
comme   l’écrit  Littré1233,   soit  du  «  mouvement  qui  place  la   tête  de   l’humérus  dans  la  
cavité  glénoïde  »,  soit  du  «  mouvement  qui  porte  l’épaule  en  avant  ».  Littré  lui-‐‑même  
valide   plutôt   la   seconde   hypothèse,   qui   semble   confirmée   par   les   bas-‐‑reliefs   du  
temple  de  Jupiter  à  Égine.    
Galien  souligne  en  outre  qu’il  pourrait  s’agir  d’une  métaphore  renvoyant  à  l’art  du  

combat   naval,   comme   cela   est   attesté   chez   Aristophane1234.   Ici,   en   tout   cas,  
l’illustration  navale  vient  prendre  le  relais  de  l’illustration  sportive,  qui  montre  ainsi  
ses  limites.  
  

                                                
1231  De  Fracturis  2   (Littré  III  p.  418-‐‑422)  cité  en   In  Hippocratis   librum  de  fracturis  et  Galeni  in  eum  commentarius   I  9  

(K.  XVIII  B  342,  15  -‐‑  343,  9).  
1232  In  Hippocratis  librum  de  fracturis  et  Galeni  in  eum  commentarius  I  9  (K.  XVIII  B  346,  9-‐‑12).  
1233  De  Fracturis,  Littré  III,  note  p.  419.  
1234  À  propos  de  l’intérêt  que  Galien  prête  à  Aristophane  et  à  la  comédie  grecque,  voir  Sur  ses  propres  livres  XX  1  

(K.  XIX  48  =  Boudon-‐‑Millot  p.  173,  notamment  pour  la  note  6  qui  renvoie  à  von  Staden  1998).    
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Littré  a  sans  doute  raison  lorsqu’il  écrit1235  :  «  Si,  dans  l’art  de  tirer  à  l’arc,  il  y  avait  
eu  un  certain  mouvement  qu’on  aurait  appelé  τὸν  ὦµμον  ἐµμϐάάλλειν,  Galien  n’aurait  
pas  dit   que   cette   expression   était   obscure   et   des   commentateurs  ne   se   seraient  pas  
partagés  sur  la  signification  de  ce  qu’il  fallait  y  attacher.  »    
Mais   il   est   permis   aussi   d’envisager   une   autre   hypothèse  :   la   formule   τὸν  ὦµμον  

ἐµμϐάάλλειν   est   peut-‐‑être   couramment   employée   dans   le   milieu   des   archers,   mais  
inconnue  de  Galien  et  de  ceux  qui  estiment,  à  tort,  que  ce  mouvement  positionne  la  
tête   de   l’humérus   dans   la   cavité   glénoïde.   En   revanche,   cette   expression   peut   être  
connue   de   ceux   qui   l’associent,   avec   raison,   à   un  mouvement   portant   l’épaule   en  
avant  ;   et   ces   derniers   seraient   alors,   comme  Hippocrate,   de   bons   connaisseurs   en  
matière  de  tir  à  l’arc,  peut-‐‑être  mieux  informés  que  Galien  lui-‐‑même,  qui,  à  cause  de  
la  mode  de  son  siècle,  est  davantage  confronté  aux  lutteurs  qu’aux  archers.    
  
Pourtant,   dans   la   suite   de   son   commentaire,   le  médecin   de   Pergame  montre   une  

bonne  connaissance  du   tir  à   l’arc,  qui  vient  utilement   illustrer  son  analyse  du   texte  
hippocratique1236  :  
  
«  Τοῦ  γὰρ   βραχίίονος   τὸ  γιγγλυµμοειδὲς  ἐν   τῇ  
τοῦ   πήήχεος   βαθµμίίδι   ἐν   τουτέέῳ   τῷ   σχήήµματι  

ἐρεῖδον   ἰθυωρίίην   ποιέέει   τοῖσιν   ὀστέέοισι   τοῦ  

πήήχεος  καὶ  τοῦ  βραχίίονος,  ὡς  ἓν  εἴη  τὸ  πᾶν.  »  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  
Ὁ   λόόγος   οὖν   αὐτόός   ἐστι   πρὸς   τοὺς  

ὑποδοῦντας   ἐκτεταµμέένην   τὴν   χεῖρα   οὕτως  
πᾶσαν   ὡς   ἐπὶ   τῶν   τοξευόόντων   ἡ   ἀριστερὰ  
διάάκειται.  Λέέγει  γὰρ  ὅτι  πρὸς  µμὲν  ἐκείίνην  τὴν  
ἐνέέργειαν   εἰκόότως   ἐδέέησεν   ἐκτεταµμέένην  
αὐτὴν   ἐν   τῷ   τὴν   νευρὰν   ὀπίίσω   πρὸς   τῆς  
δεξιᾶς  ἕλκεσθαι  µμὲν,  τὸ  δὲ  τόόξον  ὅλον  ἐπὶ  τῆς  
αὐτῆς  χώώρας  ὑπὸ  τῆς  ἀριστερᾶς  κρατούύµμενον  
ἀκλινέές.  Ἐὰν  γὰρ   τῆς  νευρᾶς  ὑπὸ   τῆς   δεξιᾶς  
ἑλκοµμέένης   σφοδρῶς   ὀπίίσω   συναπενεχθῇ   τὸ  
σύύµμπαν   τόόξον,   ἡ   τοῦ   βέέλους   εἰς   τοὐπίίσω  
φορὰ   κωλυθήήσεται,   δεοµμέένη   ἀπὸ  
στερεωτάάτης   καὶ   µμετατεταµμέένης   ἀφιέέσθαι  
τῆς  νευρᾶς.  Ὅσον  µμὲν  οὖν  αὐτῆς  τῆς  ἐσχάάτης  
τάάσεως  ὑφῇ,  τοσοῦτον  καὶ  τῆς  ἀφέέσεως  ἡ  βίία  
µμειωθήήσεται.      

   «  En   effet,   l’extrémité   ginglymoïdale   de   l’humérus,  
s’appuyant,   dans   cette   position,   à   la   cavité   du   cubitus,  

crée  un  alignement  pour  les  os  de  l’avant-‐‑bras  et  du  bras,  

comme  si  le  membre  entier  ne  faisait  qu’un.  »  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  
Le   discours   lui-‐‑même   concerne   donc   ceux   qui  

bloquent   tout   leur   bras   en   extension,   comme   est  
disposé   le   bras   gauche   des   archers.   En   effet,   selon  
Hippocrate,   pour   accomplir   cette   action,  
vraisemblablement,   le   tendon,   lui-‐‑même   en  
extension  vers  l’arrière,  a  dû  être  tiré  du  côté  du  bras  
droit,  et  l’arc  entier  a  dû  être  maintenu  immobile  au  
même   emplacement,   sous   l’action   du   bras   gauche.  
En  effet,  si,  quand  la  corde  est  tirée  violemment  sous  
l’action   du   bras   droit,   l’arc   entier   est   emporté   en  
même   temps  vers   l’arrière,   le   transport  de   la   flèche  
vers   l’arrière   sera   empêché,   alors   qu’elle   a   besoin  
d’être   lancée   par   une   corde   très   solide   et   en  
extension.   La   force   du   lancer   sera   donc   elle   aussi  
d’autant   amoindrie   que   la   corde   sera   relâchée   en  
dessous  du  point  même  de  l’extrême  tension.    

  
Pour  expliquer  la  position  d’extension  du  bras,  Galien  fait  une  comparaison  avec  les  

archers.   Cette   dernière   figure   non   pas   dans   l’extrait   hippocratique   commenté   ici,  
mais   dans   l’extrait   précédent.   Galien   justifie   cette   comparaison   avec   une   certaine  
prudence   comme   en   témoigne,   dans   la   suite,   l’emploi   de   l’adverbe   εἰκόότως  
                                                

1235  De  Fracturis,  Littré  III,  note  p.  419.  
1236  De  Fracturis  2  (Littré  III  p.  420-‐‑421)  cité  en  In  Hippocratis  librum  de  fracturis  et  Galeni  in  eum  commentarius  I  10  

(K.  XVIII  B  348,  1-‐‑5).  Commentaire  galénique  :  In  Hippocratis  librum  de  fracturis  et  Galeni  in  eum  commentarius   I  10  
(K.  XVIII  B  348,  6-‐‑18).  
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(«  vraisemblablement  »).   L’aoriste   ἐδέέησεν   semble   montrer   que   Galien   adopte   le  
point  de  vue  passé  de  son  prédecesseur  et  que  l’action  décrite  n’appartient  donc  pas  
à   son   expérience   présente.   Voilà   peut-‐‑être   un   indice   supplémentaire   du   fait   que  
Galien   était   peu   familier   du   tir   à   l’arc,   bien   qu’il   soit   en   mesure   de   décrire   assez  
précisément  la  manipulation  de  l’instrument  :  son  commentaire  souligne  notamment  
avec  beaucoup  de  clarté  le  maintien  qu’il  convient  d’imposer  au  corps  de  l’objet,  et  le  
lien  qui  existe  entre  la  force  du  tir  et  la  tension  de  la  corde.  Certes,  cette  description  
nécessite   surtout   la   maîtrise   de   quelques   notions   de   mécanique   et   n’induit   pas  
nécessairement  que  Galien  ait  observé  avec  minutie  l’action  qu’il  décrit.    
  
En   tout   cas,   dans   le   reste   du   corpus,   Galien   ne   saisit   pas   systématiquement  

l’occasion  de  faire  état  de  ses  connaissances  en  matière  de  tir  à  l’arc.  C’est  en  effet  ce  
que  semble  montrer  le  chapitre  7  du  cinquième  livre  du  Sur  les  doctrines  d’Hippocrate  
et  de  Platon.    
Dans   ce   passage,   le   médecin   de   Pergame   cite   Platon   qui,   en  République   439   b   8,  

montre   que   l’âme   est   faite   de   deux   facultés   distinctes,   la   raison   et   le   désir.   La  
coexistence   de   ces   deux   entités   contradictoires   est   comparées   aux   forces   opposées  
qu’un  archer  produit  sur  son  arme  avec  l’une  et  l’autre  de  ses  mains1237  :    
  
῞Ωσπερ   γε   οἶµμαι   τοῦ   τοξόότου   οὐ   καλῶς   ἔχει  

λέέγειν   ὅτι   αὐτοῦ   ἅµμα   αἱ   χεῖρες   τὸ   τόόξον  
ἀπωθοῦνταίί   τε   καὶ   προσέέλκονται,   ἀλλ’   ὅτι  
ἄλλη   µμὲν   ἡ   ἀπωθοῦσα   χείίρ,   ἑτέέρα   δὲ   ἡ  
προσαγοµμέένη.       

   De  même,  à  mon  avis,  on  aurait  raison  de  dire  
de  l'ʹarcher  non  pas  que  ses  mains  repoussent  et  
attirent  l'ʹarc  en  même  temps,  mais  que  l'ʹune  de  
ses   mains   repousse   l’arc   tandis   que   l'ʹautre  
l'ʹattire.    

  
Galien   ne   propose   pas   de   commentaire   détaillé   de   ce   passage,   alors   que   l’image  

platonicienne  du  tir  à  l’arc  aurait  pu  appeler  de  riches  analyses.  En  revanche,  quand  
il  s’agit  de  comprendre  les  enjeux  de  l’âme,  notamment  pour  parler  de  Platon,  Galien  
préfère,   semble-‐‑t-‐‑il,   en   référer   à   d’autres   activités,   parmi   lesquelles   figurent  
notamment  le  sport  de  combat,  comme  en  témoigne  un  fragment  du  Sur  la  substance  
des  facultés  naturelles.    
Dans   ce   texte,   en   effet,   Galien   souligne   la   relativité   du   crédit   qu’il   accorde   aux  

thèses   platoniciennes,   qui   peut   aller   de   l’adhésion   complète   à   l’incertitude   la   plus  
totale.   Il   mentionne   alors   la   thèse   de   l’existence   de   l’âme   humaine,   laquelle   est  
universellement   admise   en   raison   notamment   des   actions   variées   dont   tous   les  
hommes   font   l’expérience   et   qui   doivent   nécessairement   être   déclenchées   par   une  
cause.  Parmi  la  liste  des  actions  données  en  exemple  par  Galien,  figurent  la  marche,  
la  course,  la  lutte  et  la  sensation.  Ces  cas  concrets  sont  désignés  par  des  participes  au  
génitif,   construits   comme   compléments   du   participe   substantivé   ἐνεργούύµμενα   ou  
bien  employés  en  génitif  absolu  sans  sujet  exprimé1238  :    
  
  

                                                
1237  De  placitis  Hippocratis  et  Platonis  V  7,  38,  1-‐‑4  (CMG  5.4.1.2  p.  344).  
1238  De  substantia  facultatum  naturalium  fragmentum,  K.  IV  759,  15  -‐‑  760,  13.  
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Ὅτι   ψυχὴν   ἔχοµμεν,   ἐπίίστανται   πάάντες  
ἄνθρωποι,  θεώώµμενοι  µμὲν   ἐναργῶς  καὶ  τὰ   διὰ  
τοῦ   σώώµματος   ἐνεργούύµμενα,   βαδιζόόντων   καὶ  
τρεχόόντων,   καὶ   παλαιόόντων,   αἰσθανοµμέένων  
τε   πολυειδῶς,   ἐννοοῦντες   δὲ   καὶ   τῶν   ἔργων  
τούύτων   αἰτίίαν   τινὰ   ὑπάάρχειν   ἔκ   τινος  
ἀξιώώµματος   πιστοῦ   φύύσει   πᾶσιν   ἡµμῖν,   καθ'ʹ   ὃ  
µμηδὲν  ἀναιτίίως  γίίνεσθαι  νοοῦµμεν…    

   Τout  le  monde  sait  que  nous  avons  une  âme  en  
examinant   aussi   les   actions   produites  
manifestement  sous  l’action  du  corps,  quand  on  
marche,   court,   lutte   et   perçoit   de   façon   variée,  
mais   également   en   ayant   à   l’esprit   que   ces  
actions  ont  une  cause  du  fait  d’un  axiome  fiable  
pour  nous  tous,  en  vertu  duquel  nous  concevons  
que  rien  ne  se  produit  sans  cause…    

  
Ce   passage   prouve   que   la   lutte   fait   partie   des   activités   physiques   qui   viennent  

spontanément  à  l’esprit  de  Galien  même  dans  les  passages  où  le  thème  du  sport  n’est  
pas   central.  De   fait,   ici,   le  médecine   de   Pergame   cite   la   lutte,   entre   autres   activités  
pour   donner   des   exemples   concrets   d’action   particulière   alors   même   que   son  
argumentation  a  pour  sujet  l’existence  de  l’âme.  Il  semblerait  donc  que,  grâce  à  des  
rapprochements   parfois   inattendus,   la   lutte   soit   à   même   de   servir   Galien   dans   la  
conduite  de  son  argumentation,  et  ce  quel  que  soit  le  sujet  abordé.    
Même   le   travail  médical  et  philosophique,  que  Galien  place  pourtant  à  un  niveau  

d’estime   inégalable,   trouve   aussi   dans   le   sport   un   référent   capable   de   signifier   ses  
propriétés  les  plus  fondamentales.  
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II.  C.  Analogies  entre  le  sport  et  l’activité  médicale  ou  philosophique.  
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Page  précédente  :  Girolamo  Mercuriale,  De  Arte  Gymnastica,  Venise,  1573,  p.  45,  cote  A  1801,  Fonds  Agache,  

Réserve  Commune  des  Universités  Lille  1,  Lille  2  et  Lille  3.  
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II.  C.  1.  Les  bienfaits  de  l’exercice.  
  

II.  C.  1.  a.  Exercices  du  corps,  exercices  de  l’esprit  :  un  lieu  commun  médical  et  
philosophique.  

Un  lexique  commun.  
  
La  comparaison  entre  le  sport  et  le  travail  médical  ou  philosophique  est  un  «  thème  

cher   à  Galien  »,   comme   le   souligne  V.   Boudon-‐‑Millot   dans   la   note   1   p.   284  de   son  
édition  du  Que  l’excellent  médecin  est  aussi  philosophe.  De  fait,  les  deux  types  d’activités  
présentent  un  certain  nombre  de  ressemblances  significatives.    
Tout  d’abord,  la   formation  de  l’athlète  et  celle  du  médecin  philosophe  nécessitent  

l’une   et   l’autre   la   pratique   assidue   de   nombreux   exercices1239.   Les   deux   activités  
partagent  ainsi  un  vocabulaire  commun  composé  de  la  famille  lexicale  d’ἀσκέέω  et  de  
γυµμνάάζω.    
Ainsi,  comme  à  l’époque  classique,  Galien  emploie  très  souvent  le  verbe  ἀσκέέω  et  

le  nom  d’action  ἄσκησις  pour  désigner  la  pratique  d’un  art,  mais  aussi  les  exercices  
au   moyen   desquels   les   apprentis   se   forment   dans   leur   apprentissage   sportif,  
intellectuel   ou   technique1240.   Il   en   va   de   même   pour   le   dérivé   ἄσκηµμα,   qui   reste  
malgré  tout  assez  rare  dans  le  corpus  galénique1241.    
Pour   ce   qui   est   du   verbe   γυµμνάάζω,   à   l’actif   ou   au   moyen,   et   du   nom   féminin  

γυµμνασίία,  qui  renvoient  originellement  à  des  exercices  physiques  que  l’on  accomplit  
dévêtu,   ils   peuvent   eux   aussi   désigner   tout   type   d’entraînement   du   corps   ou   de  
l’esprit.  Quant   au  nom  γυµμνάάσιον,  qui,  dans   le   corpus  galénique,   est   très   souvent  
employé,  notamment  au  pluriel,   il  désigne  prioritairement  des  exercices  physiques,  
qu’ils  soient  ou  non  accomplis  dans  le  cadre  d’un  gymnase.    

                                                
1239  Voir  Jouanna  2009  p.  190-‐‑191,  p.  202-‐‑205.  Soulignant  aussi  l’importance  du  talent  naturel,  J.  Jouanna  affirme  

même  :  «  Intellectuals  are  thus  high-‐‑level  athletes,  undoubtedly  gifted  people  who  improve  their  performance  by  training  in  
rational  exercises  in  order  to  reach  the  truth.  »  Cette  belle  métaphore  doit  être  nuancée  si  l’on  admet  que  les  athlètes  
sont   toujours   spécialisés   dans   un   seul   domaine,   alors   que   les   intellectuels,   comme   Galien   lui-‐‑même,   sont  
généralement  polyvalents.  

1240  Sur  les  différents  emplois  d’ἀσκέέω  chez  Galien,  voir  Debru  2003  p.  130-‐‑133.    
1241   Le   mot   ἄσκηµμα   apparaît   dans   quatre   passages   du   corpus   galénique.   En   Protreptique   XIII   10   (K.   I   37   =  

Boudon-‐‑Millot      p.   115),   après   avoir   illustré   au   moyen   d’une   fable   la   supériorité   physique   des   bêtes   sur   les  
hommes,  Galien  refuse  à  la  force  athlétique  le  statut  d’exercice  proprement  humain  :  «  Πάάνυ  χαριέέντως  οὗτος  ὁ  
µμῦθος   ἐπιδείίκνυσι   τὴν   ἀθλητικὴν   ἰσχὺν   οὐ   τῶν   ἀνθρωπίίνων   οὖσαν   ἀσκηµμάάτων  »   («  Cet   apologue   illustre  
avec  beaucoup  de  grâce  que  la  force  athlétique  n’est  pas  de  celles  que  doivent  cultiver  les  hommes  »  ;  traduction  
V.  Boudon-‐‑Millot).  Dans  le  Sur  la  constitution  de  l’art  médical  à  Patrophile  (K.  I  293,  10  =  CMG  5.1.3  p.  116),  le  pluriel  
ἀσκήήµματα  désigne  des  exercices  permettant  de  s’entraîner  au  pronostic  médical  (ἀσκηµμάάτων  …  τοῦ  γνωρίίζειν).  
Dans  le  traité  d’Hygiène  II  8  (K.  VI  134,  11-‐‑12  =  CMG  5.4.2  p.  60),  ce  mot  désigne  des  exercices  physiques  pratiqués  
non   pas   pour   eux-‐‑mêmes,  mais   «  pour   le   besoin   de   travaux   futurs  »   (ἀσκηµμάάτων   ἕνεκα   τῆς   τῶν  µμελλόόντων  
ἔργων  χρείίας).  Enfin,  dans  le  second  livre  des  Commentaires  au  De  l’officine  du  médecin  (K.  XVIII  B  719,  6  et  723,  9),  
Galien  analyse  un  passage  où  Hippocrate   explique  «  par  quels   exercices  »   (ἀφ'ʹ  ὧν  …  ἀσκηµμάάτων)   on  devient  
maître  dans  la  pratique  du  bandage.  
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À   ces  deux   familles   lexicales,   très   largement   représentées,   s’ajoutent   enfin  quinze  
occurrences  du  substantif  neutre  πάάλαισµμα,  qui  désigne  les  manœuvres  des  lutteurs,  
mais  qui,  chez  Galien  comme  à  l’époque  classique,  correspond  aussi  à  toute  sorte  de  
stratégies  comme  celles  qui  sont  inculquées  dans  le  cadre  d’un  exercice  pédagogique,  
quel   qu’il   soit.   De   fait,   outre   la   valorisation   de   l’entraînement,   l’apprentissage   des  
bases  et  l’importance  du  personnel  encadrant  sont  les  piliers  de  la  pratique  sportive  
comme  de  l’activité  médicale  ou  philosophique.    

Parler  de  l’âme  comme  d’un  corps,  une  faute  de  goût  ?  
  
Bien  loin  d’être  une  invention  galénique,  le  rapprochement  des  exercices  du  corps  

et   de   l’âme   constitue   un   lieu   commun   de   la   pensée   médicale   et   philosophique  
grecque1242.   Cependant,   Galien   se   montre   parfois   critique   à   l’égard   de   ce   genre  
d’analogies.   Pour   lui,   en   effet,   tous   les   mots   relatifs   au   corps   ne   sont   pas  
nécessairement   adaptés  pour  désigner  une  activité  de   l’esprit.  C’est  par   exemple   le  
cas  du  nom  περιπατόός  («  marche,  promenade  »)  comme  on  le  voit  dans  un  extrait  du  
Commentaire  à  Épidémies  VI.    
Pour   expliquer   un   passage   particulièrement   délicat   de   ce   traité   hippocratique1243,  

Galien   commence   par   régler   un   problème   d’établissement   du   texte   :   suivant   une  
proposition  de  Dioscoride,  il  relève  une  erreur  due  à  la  suppression  d’un  ν  et  à  une  
mécoupure,  qui  a  transformé  le  groupe  prépositionnel  περὶ  παντὸς  en  un  substantif  
περίίπατος.  Or,  selon  lui,  cette  méprise  donne  lieu  à  une  faute  de  goût  qui  consiste  à  
désigner  métaphoriquement  l’activité  de  l’âme  comme  une  marche  à  pied  :  
  
  «  Ψυχῆς   περίίπατος   φροντὶς  

ἀνθρώώποις1244.  »  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  
***   Τὸν   <περίίπατον>   ἀντὶ   τοῦ   γυµμνασίίου  

πάάντες   ἤκουσαν   οἱ   ἐξηγησάάµμενοι   τὸ  
βιϐλίίον,   ἵν'ʹ   ὁ   λόόγος   ᾖ   τοιόόσδε·∙   "ʺτοῖς  
ἀνθρώώποις   αἱ   φροντίίδες   γυµμνάάσιον"ʺ,  
<νοµμίίσαντες   αὐτὸν   τῇ>   προσηγορίίᾳ  
κεχρῆσθαι   τῇ   τοῦ   <περιπάάτου>,   δηλούύσης  
τῆς   φωνῆς   ταύύτης   εἶδόός   τι   γυµμνασίίου.  
Κακοζήήλου   δὲ   τῆς   ἑρµμηνείίας   οὔσης,  
εἰκόότως   αὐτὴν   ὁ   <Διοσκουρίίδης>  
φυλαττόόµμενος,   οὐ   <περίίπατος>   ἔγραψεν,  

   «  Chez  les  hommes,  le  souci  est  la  marche  de  l’âme.  »  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  
***   Les   commentateurs   de   ce   livre   ont   tous  

compris   "ʺmarche"ʺ   dans   le   sens  d’"ʺexercice"ʺ,   si   bien  
que,  pour  eux,  la  phrase  signifie  :  "ʺChez  les  hommes,  
les   soucis   sont   un   exercice"ʺ  ;   ils   pensent  
qu’Hippocrate  a  utilisé  la  notion  de  marche,  parce  
que  ce  terme  désigne  une  sorte  d’exercice.  Or,  face  
à   cette   interprétation   de   mauvais   goût,  
Dioscoride1245,   qui,   avec   raison,   s’est   montré  
attentif   au   texte,   a   écrit   non   pas   "ʺπερίίπατος"ʺ,  
mais,  en  ajoutant  la  lettre  ν,  "ʺπερὶ  παντὸς"ʺ,  de  telle  
sorte   que   la   phrase   devient   :   "ʺLes   hommes   doivent  

                                                
1242 Voir  Jouanna  2010. 
1243  Épidémies  VI  5,  5,  4-‐‑5  (Littré  V  p.  317  =  Manetti-‐‑Roselli  p.  111).  
1244  Aux  yeux  de  Galien,  il  s’agit  d’une  mauvaise  leçon,  puisque,  suivant  Dioscoride,  il  préfère  lire  περὶ  παντόός  

au  lieu  de  περίίπατος.  D.  Manetti  et  A.  Roselli   (p.  111)  éditent  bien   le  substantif  περίίπατος  ;   la  seule  différence  
avec   le   texte   de   Kühn   réside   dans   le   datif   pluriel   en   -‐‑οισι.   D.  Manetti   et   A.   Roselli  traduisent   ainsi  :   «  Per   gli  
uomini,   le   preoccupazioni   sono   esercizio   dell’anima  ».   Elles   soulignent   (p.   110-‐‑111)   le   caractère  métaphorique   de   ce  
passage   à   l’appui   de   plusieurs   analyses  modernes   (Kudlien   1962  ;   Jaeger   1933-‐‑1947  ;   Pohlenz   1938   p.   59),   qui  
renvoient   également   à   Épidémies   VI   3,   1   (Manetti-‐‑Roselli   p.   51-‐‑55),   à  Régime   II   61   (Joly   p.   61-‐‑62)   et   à   Athénée  
d’Attalia  cité  dans  Oribase  21  (CMG  6.2.2  p.  112).  

1245  Cette  analyse  de  Dioscoride  figure  dans  un  texte  qui  n’est  pas  conservé.  
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ἀλλὰ  προσθεὶς  τὸ  ν  γράάµμµμα  "ʺπερὶ  παντόός"ʺ,  
ὥστε   γενέέσθαι   τὴν   λέέξιν   τοιάάνδε·∙   <ψυχῆς  
περὶ   παντὸς   φροντὶς   ἀνθρώώποις>,   ἵν'ʹ   ᾖ  
δηλούύµμενον   ἐξ   αὐτῆς·∙   "ʺπερὶ   παντὸς   τοῖς  
ἀνθρώώποις   ἀσκητέέον   ἐστὶ   τὸν   λογισµμόόν"ʺ   αἱ  
γάάρ   τοι   διανοήήσεις   ὀνοµμάάζονται  
<φροντίίδες>,   ὅθεν   καὶ   τὸν   <Σωκράάτην>  
φροντιστὴν   ἐκάάλουν   καὶ   <φροντίίδας>   τὰ  
σοφὰ   βουλεύύµματα   τἀνδρὸς   ὠνόόµμαζον,   ὡς  
κἀν   ταῖς   <Ἀριστοφάάνους>   Νεφέέλαις  
<ἔστιν>   εὑρεῖν,   ἔνθα  κωµμῳδεῖ   καὶ  σκώώπτει  
τὸν   <Σωκράάτην>   ὡς   ἀδολέέσχην.   Εἰ   δέέ   τῳ  
δόόξει   φιλοσόόφου   θεωρίίας,   οὐκ   ἰατρικῆς   ὁ  
λόόγος   ἔχεσθαι,   πρῶτον   µμὲν   ἐνθυµμείίτω  
κοινὸν   ἁπασῶν   εἶναι   τῶν   λογικῶν   αὐτὸν  
τεχνῶν,   ἐν   αἷς   τὸν      λογισµμὸν   χρὴ  
γυµμνάάζειν,   ὡς   ἄλλοις   τε   πολλοῖς   εἴρηται  
τῶν   ἰατρῶν   <Ἐρασιστράάτῳ>   τ'ʹ   οὐκ  
ὀλιγάάκις.  Ἔπειτα   δὲ  καὶ  πάάθη  τινὰ  γίίνεται  
τὰ   µμὲν   οἷον   ναρκοῦντα   τὸ   λογιστικὸν   καὶ  
τὸ  µμνηµμονευτικὸν  τῆς  ψυχῆς,  τὰ  δὲ  καρώώδη  
καὶ   καταφορικάά.   Τούύτοις   οὖν   ἡγητέέον  
ὠφελίίµμους   εἶναι   τὰς   <φροντίίδας>,   ὡς   ἐν  
ἄλλοις   ἐδίίδαξε   τὰς   ὀξυθυµμίίας   εἶναι  
χρησίίµμους   εἰς   εὐχυµμίίαν   τε   καὶ   τῆς   κατὰ  
φύύσιν  ἕξεως  ἀνάάκτησιν.    

faire  que  leur  âme  se  soucie  de  toute  chose"ʺ,  ce  dont  on  
tire   la   signification   suivante  :   "ʺles   hommes   doivent  
exercer   leur   raisonnement   sur   toute   chose"ʺ.   Car,  
assurément,   les   réflexions   sont   appelées   "ʺsoucis"ʺ,  
ce   qui   explique   aussi   que   l’on   disait   de   Socrate  
qu’il   était   "ʺsoucieux"ʺ   et   que   l’on   appelait   "ʺsoucis"ʺ  
les   sages   desseins   de   cet   homme,   comme   il   est  
même   possible   d’en   trouver   l’exemple   dans   Les  
Nuées  d’Aristophane,  dans  le  passage  où  l’auteur  
ridiculise   et   raille   Socrate   en   disant   qu’il   est  
bavard1246.   Et   si   on   allait   se   figurer   que   ce  propos  
relève   de   la   spéculation  philosophique   et   non  de  
la   médecine,   qu’on   songe   d’abord   qu’il   est  
commun   à   tous   les   arts   logiques,   où   il   faut  
entraîner   le   raisonnement,   comme   l’ont   dit  
beaucoup   de   médecins   et   notamment   Érasistrate  
un   nombre   non   négligeable   de   fois.   Ensuite,  
certaines  dispositions   sont   tantôt,  pour  ainsi  dire,  
un  facteur  d’engourdissement  du  raisonnement  et  
de   la   mémoire   psychique,   tantôt   une   forme   de  
torpeur  et  de  léthargie.  Voilà  donc  pourquoi  il  faut  
considérer   que   les   soucis   sont   utiles,   de   même  
que,   dans   d’autres   passages,   Hippocrate   nous   a  
appris   que   les   emportements   étaient   utiles   à   la  
bonne   qualité   des   humeurs   et   au   recouvrement  
d’un  état  conforme  à  la  nature.  

  

Galien   estime   que,   dans   cette   phrase,   Hippocrate   a   voulu   dire   combien   il   était  
important   d’exercer   son   esprit   dans   tous   les   domaines   possibles.   Il   déplore  
l’interprétation  de  certains  commentateurs   inattentifs,  qui,   croyant   lire   le  substantif  
περίίπατος  («  marche  »)  au  lieu  du  groupe  περὶ  παντόός  («  plus  que  tout  »),  y  ont  vu  
un   hyponyme   d’«  exercice  »   (γυµμνάάσιον),   si   bien   que   la   phrase   devient   une  
métaphore   selon   lui   peu   élégante   définissant   les   soucis   de   l’âme   comme   une  
promenade   pédestre.  On  peut   s’étonner   de   la   sévérité   de  Galien   à   l’égard   de   cette  
image,   qui   n’est   pas   tellement   éloignée   de   la   métaphore   lexicalisée   que   lui-‐‑même  
emploie,   à   savoir   celle   de   la   µμέέθοδος   ou  de   l’ὁδόός,   pensée   comme  un   chemin   sur  
lequel  la  pensée  ou  l’âme  poursuit  un  raisonnement  ou  un  objectif1247.      
  

                                                                                                                                           
1246  À  la  fin  de  la  pièces  (Nuées  1476-‐‑1480),  Strepsiade  s’exclame  :  «  Hélas,  quel  égarement  !  Dans  quel  délire  n’étais-‐‑
je   donc   pas   tombé   /   quand   je   rejettais   les   dieux   à   cause   de  Socrate  !   /  Cependant,   cher  Hermès,   ne   sois   aucunement   irrité  

contre   moi,   ne   m’écrase   pas  :   au   contraire,   accorde-‐‑moi   ton   pardon   /   puisque   j’ai   été   égaré   par   du   bavardage.  »   (Οἴµμοι  
παρανοίίας.   Ὡς   ἐµμαινόόµμην   ἄρα   /   ὅτ'ʹ   ἐξέέϐαλον   καὶ   τοὺς   θεοὺς   διὰ   Σωκράάτη.   /   Ἀλλ'ʹ   ὦ   φίίλ'ʹ   Ἑρµμῆ,   µμηδαµμῶς  

θύύµμαινέέ  µμοι,  /  µμηδέέ  µμ'ʹ  ἐπιτρίίψῃς,  ἀλλὰ  συγγνώώµμην  ἔχε  /  ἐµμοῦ  παρανοήήσαντος  ἀδολεσχίίᾳ.)  
1247   Sur   ce   point,   voir   Boudon-‐‑Millot   2009   p.   176   et   p.   186.   Pour   un   exemple   de   la   métaphore   de   la   route  

conduisant  l’âme  vers  la  vertu,  voir  le  De  propriorum  animi  cuiuslibet  affectuum  dignotione  et  curatione  10  (K.  V  55,  2-‐‑
5  ;   55,   11   -‐‑   57,   1   =   CMG  5.4.1.1   p.  3-‐‑37)   étudié   en   II.C.1.c.   On   pourra   ajouter,   par   ailleurs,   que   l’image   du  
cheminement  de  la  pensée  a  connu  une  certaine  fortune  chez  de  grands  penseurs  postérieurs  à  Galien.  Il  suffira  
de  citer  pour  exemple  le  rythme  «  à  sauts  et  gambades  »  de  la  pensée  des  Essais  de  Montaigne.  En  voici  un  court  
passage,   extrait   du   chapitre   9   du   troisième   livre   («  De   la   vanité  »,   Pléiade   p.   973)   qui,   à   lui   seul,   est   tout   un  
poème  :  «  Mon  stile  et  mon  esprit  vont  vagabondant  de  mesmes.  »  
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Cependant,  Galien  n’est  pas  toujours  aussi  critique  envers  de  telles  images,  comme  
le  prouvent  par   exemple  deux  extraits  de   son   traité  Sur   les   habitudes   où   il   se   réfère  
longuement  à  Érasistrate,  à  Platon,  mais  aussi  à  Hippocrate.    

La  référence  à  Érasistrate.  
  
Au   début   de   cet   ouvrage,   après   avoir   rappelé   combien   la   notion   d’habitude,  

méprisée  par  certains,  est  utile  aux  médecins,  Galien  cite  un  long  passage  du  second  
livre  du  Sur  la  paralysie  d’Érasistrate1248,  où  sont  soulignés  les  effets  de  l’habitude  non  
seulement  sur  le  corps,  mais  aussi  sur  l’âme,  créant  ainsi  un  rapprochement  entre  les  
activités  physique  et  intellectuelle1249  :  
  
  Ἐρασίίστρατος   δ'ʹ   ἐν   τῷ   δευτέέρῳ   περὶ  

παραλύύσεως   ὧδέέ   πως   ἔγραψεν·∙   "ʺΔεῖ   δὲ  
πολλὴν   πάάνυ   ἐπίίσκεψιν   ποιήήσασθαι   περὶ  

συνηθείίας   καὶ   ἀσυνηθείίας   τὸν   µμέέλλοντα  

κατὰ  τρόόπον  ἰατρεύύειν.  Λέέγω  δὴ  τὸ  τοιοῦτον·∙  

πόόνους   τοὺς   µμὲν   συνήήθεις   πολλοὺς  

πονοῦντες  ἄκοποι  διατελοῦσιν  ὄντες,  τοὺς  δὲ  

ἀσυνήήθεις   ὀλίίγους   πονήήσαντες   ὑπόόκοποι  

γίίνονται.   Βρώώµματάά   τε   ὅσα   συνήήθη  

δυσπεπτόότερα   ὄντα   ἔνιοι   ῥᾷον   πέέττουσιν   ἢ  

τὰ  ἀσυνήήθη   εὐπεπτόότερα  ὄντα.  Ἐκκρίίσεις  δὲ  

καὶ   τὰς   συνήήθεις,   κἂν   ἀλυσιτελεῖς   ὦσιν,   εἰς  

συνήήθειαν   δὲ   ἥκωσιν,   ἐπιζητεῖ   τὸ   σῶµμα   καὶ  

ἀποστερούύµμενον  τούύτων  εἰς  νόόσους  ἐµμπίίπτει,  

οἷον   γίίνεται   περίί   τε   τὰς   τῶν   αἱµμορροΐδων  

φορὰς   καὶ   <τὰς>   καθάάρσεις,   ἃς   ἔνιοι   αὑτοῖς  

συνήήθεις   ποιοῦνται,   καὶ   δι’   ἑλκῶν   κατὰ  

χρόόνον   ἐκπιπτόόντων   καὶ   ἰχωρροούύντων,   καὶ  

ὡς   ἐνίίοις   κατάά   τινας   καιροὺς   χολέέραι  

γίίνονται.   Ἁπάάσας   γὰρ   τὰς   τοιαύύτας  

ἐκκρίίσεις   ἀλυσιτελεῖς   οὔσας   ἐπιζητεῖ   τὸ  

σῶµμα   καὶ   µμὴ   γινοµμέένων   αὐτῶν   κατὰ   τοὺς  

εἰθισµμέένους   καιροὺς   εἰς   πάάθη   οὐ   σµμικρὰ  

ἐµμπίίπτουσιν,  οἷς  συνήήθη  τὰ  τοιαῦτα.    

Φαίίνεται   δὲ   καίί   τινα   τοιαῦτα   γινόόµμενα  

κατὰ   τὰς   συνηθείίας·∙   ὧν   ἐπιστάάµμεθα   ἐπῶν  

<ἢ>   ἰάάµμϐων   εἴ   τις   κελεύύσειεν   ἡµμᾶς   εἰπεῖν   ἐκ  

µμέέσου   στίίχους   δύύο   ἢ   τρεῖς,   ἀσυνήήθεις   ὄντας  

   Quant  à  Érasistrate,  dans   le  deuxième   livre  du  Sur  
la  paralysie,  il  s’est  exprimé  ainsi  :  "ʺCelui  qui  se  destine  à  
être   médecin   dans   les   règles   de   l’art   doit   examiner   avec  

beaucoup   d’attention   l’accoutumance   et  

l’inaccoutumance  ;   en  vérité,   je  dis   la   chose   suivante  :   les  

travaux   auxquels   on   est   habitué,   même   si   on   les   fait   en  

grande  quantité,   on   les   accomplit   sans   se   fatiguer,   tandis  

que  ceux  auxquels  on  n’est  pas  habitué,  même  si  on  les  fait  

en  petite  quantité,  ils  produisent  un  peu  de  fatigue  ;  et  tous  

les  aliments  habituels  qui  sont  difficiles  à  digérer,  quelques  

individus   les   digèrent   plus   facilement   que   ceux,  

inhabituels,   qui   sont   faciles   à   digérer.   En   outre,   pour   ce  

qui   est   des   évacuations   habituelles,   même   inutiles,   à  

condition  qu’on  en  vienne  à  une  certaine  accoutumance,  le  

corps   les   recherche   et,   sans   elles,   il   tombe  malade,   comme  

cela  se  produit  pour   les  productions  d’hémorrhoïdes  et   les  

purgations  que  certains  ont   l’habitude  de  se   faire  sur  eux-‐‑

mêmes,   et   à   cause   de   blessures   qui   parfois   s’ouvrent   et  

déversent   de   l’ichor,   ainsi   que   pour   quelques   cas   dans  

certaines   circonstances   où   se   produisent   des   choléras.   En  

effet,   toutes   les   évacuations   de   ce   genre,   pourtant   sans  

intérêt,  le  corps  les  recherche  et,  si  elles  n’ont  pas  lieu  dans  

des   circonstances   habituelles,   ceux   pour   qui   de   telles  

pratiques  sont  habituelles  tombent  gravement  malades.    

Il   est   en  outre  manifeste  que  d’autres  phénomènes  de   ce  

genre   se   produisent   dans   nos   habitudes  :   si   on   nous  

ordonne   de   dire   en   public,   parmi   les   poèmes   épiques   ou  

iambiques   que   nous   savons,   deux   ou   trois   vers,   dès   lors  

                                                
1248   Garofalo   1988   fragment   247   p.   151-‐‑152.   Dans   son   commentaire   p.   152,   I.   Garofalo   observe   des   points  

communs  entre  ce  texte  et  des  passages  du  corpus  hippocratique  (Ancienne  Médecine,  Régime),  mais,  selon  lui,  le  
modèle  d’Érasistrate  est  surtout   le   traité  Du  régime  dans   les  maladies  aiguës.   Il  note  que   l’habitude  aux  πόόνοι  est  
traitée  dans  Régime  66  dans  le  passage  sur  les  courbatures  (Littré  VI  p.  583-‐‑588  =  Joly  p.  66-‐‑69)  et  en  Aphorismes  II  
49-‐‑50  (Littré  IV  p.  484  =  Magdelaine,  thèse  II  p.  397)  qui  postulent  aussi  le  changement  (δεῖ  δὲ  καὶ  ἐς  ἀσυνήήθεια  
µμεταϐάάλλειν)  ;   voir   le   commentaire   de   Galien   en  Κ.   XVII   B   553.  Garofalo   rappelle   enfin   que   l’importance   de  
l’apprentissage  est  notée  dans  le  traités  des  Vents  14  (Littré  VI  p.  112  =   Jouanna  p.  121-‐‑124)  ;  il  renvoie    aussi  au  
traité  aristotélicien  Sur  la  mémoire  et  la  réminiscence.  

1249  De  consuetudinibus  1  (Dietz  114,  6  -‐‑  116,  4  =  CMG  Suppl.  III  p.  12).  
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τοῦ   τοιούύτου   οὐκ   ἂν   εὐπόόρως   δυναίίµμεθα,  

κατὰ   δὲ   τὴν   ἐφεξῆς   ἀρίίθµμησιν   ἐπὶ   τοὺς  

αὐτοὺς  τούύτους  ἐλθόόντες  στίίχους  ἐξ  ἑτοίίµμου  

ῥᾳδίίως   ἐροῦµμεν·∙   συνεθιζόόµμενοι   δὲ   καὶ   τὸ  

πρόότερον   εἰρηµμέένον   εὐπόόρως   ποιοῦµμεν.  

Συµμϐαίίνει   δὲ   καὶ   τοιοῦτόόν   τι·∙   οἱ   µμὲν  

ἀσυνήήθεις   τοῦ   µμανθάάνειν   βραδέέως   τε   καὶ  

ὀλίίγον   µμανθάάνουσι,   συνηθέέστεροι   δὲ  

γενόόµμενοι   πολὺ   πλεῖον   καὶ   ῥᾷον   τοῦτο  

ποιοῦσι.   Γίίνεται   δὲ   καὶ   περὶ   τὰς   ζητήήσεις  

ὅµμοιον·∙  οἱ  µμὲν  γὰρ  ἀσυνήήθεις  τὸ  παράάπαν  τοῦ  

ζητῆσαι   ἐν   ταῖς   πρώώταις   κινήήσεσι   τῆς  

διανοίίας   τυφλοῦνται   καὶ   ἀποσκοτοῦνται   καὶ  

εὐθέέως   ἀφίίστανται   τοῦ   ζητεῖν   κοπιῶντες   τῇ  

διανοίίᾳ  καὶ  ἐξαδυνατοῦντες  οὐχ  ἧττον  ἢ  ὅσοι  

πρὸς   δρόόµμους   ἀσυνήήθεις   ὄντες  

προσέέρχονται·∙  ὁ  δὲ  συνήήθης  τῷ  ζητεῖν  πάάντη  

διαδυόόµμενόός   τε   καὶ   ζητῶν   τῇ   διανοίίᾳ   καὶ  

µμεταφερόόµμενος   ἐπὶ   πολλοὺς   τόόπους   οὐκ  

ἀφίίσταται   τῆς   ζητήήσεως,   οὐχ   ὅτι   ἐν   µμέέρει  

ἡµμέέρας  ἀλλ'ʹ  οὐδὲ  ἐν  παντὶ  βίίῳ  ἀναπαύύων  τὴν  

ζήήτησιν·∙   καὶ   µμεταφέέρων   ἐπ'ʹ   ἄλλας   ἐννοίίας  

τὴν   διάάνοιαν,   οὐκ   ἀλλοτρίίας   µμὲν   τοῦ  

ζητουµμέένου,   προϐαίίνει   ἕως   ἐπὶ   τὸ  

προκείίµμενον  ἐλθεῖν.    

Οὕτως  φαίίνεται  ἄχρι  νῦν  τὰ  τῆς  συνηθείίας  

ἰσχύύειν   ἐν   ἅπασι   τοῖς   ἡµμετέέροις   πάάθεσιν  

ὁµμοίίως   τοῖς   τε   ψυχικοῖς   καὶ   τοῖς  

σωµματικοῖς."ʺ    

que  nous  ne   sommes  pas  habitués   à  un   tel   exercice,   nous  

ne   saurions   le   faire   facilement,   mais   si   nous   énumérons  

tout   le  poème  de   façon   suivie,   en  arrivant   sur   ces  mêmes  

vers,   promptement,   nous   les   dirons   avec   facilité  ;   et   dès  

lors  que  nous  y   sommes  habitués,  même   l’exercice   évoqué  

en   premier,   nous   le   faisons   avec   aisance.   Un   autre  

phénomène  de  ce  genre  se  produit  encore  :  ceux  qui  ne  sont  

pas  habitués  à  étudier  apprennent  peu  et  lentement,  mais,  

quand   ils   en   ont   pris   davantage   l’habitude,   ils   font   cet  

apprentissage   en   beaucoup   plus   grande   quantité   et  

beaucoup   plus   vite.   Or   ce   phénomène   se   produit  

pareillement  encore  dans  les  recherches  ;  en  effet,  ceux  qui  

n’y   sont   pas   du   tout   habitués   sont   aveuglés   dans   les  

premiers  mouvements   de   leur   réflexion,   se   trouvent   dans  

l’obscurité  et  aussitôt  abandonnent  leur  recherche,  fatigués  

par   la   réflexion   et   parfaitement   impuissants,   tout   comme  

ceux  qui  s’engagent  dans  une  course  sans  y  être  habitués  ;  

mais   celui   qui   est   habitué   à   la   recherche,   se   glissant,  

enquêtant   partout   armé   de   sa   réflexion   et   changeant  

souvent   d’objets,   bien   loin   d’abandonner   sa   recherche,   ne  

l’interrompt  ni  une  partie  du  jour,  ni  même  de  toute  sa  vie.  

Et,   appliquant   sa   réflexion  à  de  multiples  pensées,   qui  ne  

sont   jamais   étrangères   à   son   objet,   il   continue   son  

investigation  jusqu’à  parvenir  à  ce  qu’il  projetait.    

Ainsi   apparaît-‐‑il,   jusqu’au   point   où   nous   sommes,   que  

les   manifestations   de   l’habitude   sont   influentes  

semblablement   dans   toutes   nos   affections,   qu’elles  

concernent  l’âme  ou  le  corps."ʺ    

  
D’après   ce   fragment   d’Érasistrate   cité   par   Galien,   l’habitude   exerce   donc   son  

pouvoir  dans  de  nombreux  domaines  concernant  le  corps  ou  l’esprit  :  sont  concernés,  
d’un   côté,   les   efforts   physiques,   l’alimentation,   les   évacuations,   et,   de   l’autre,   la  
mémoire,   l’étude   ou   encore   la   recherche   intellectuelle.   Ce   discours   souligne   le  
paradoxe  en  vertu  duquel  une  importante  activité  à  laquelle  on  est  habitué  produit  
moins   de   fatigue   qu’une   faible   activité   à   laquelle   on   n’est   pas   habitué  ;   il   montre  
d’ailleurs   qu’il   en   va   de   même   pour   les   aliments   et   pour   les   évacuations.   Puis   il  
s’intéresse  au  cas  de  la  mémoire  et  de  la  réflexion  intellectuelle  :  pour  Érasistrate,  si  
l’on  s’est  entraîné  à  réciter  des  vers  ou  à  réfléchir,  ces  deux  activités  deviennent  plus  
aisées   que   si   l’on   s’y   adonne   sans   préparation.   Paradoxalement,   donc,   la  
proclamation   de   l’ensemble   d’une   séquence   est   un   exercice   moins   ardu   que   la  
récitation   de   quelques   vers   isolés,   qui   demande,   quant   à   elle,   un   entraînement  
particulier  :  en  d’autres  termes,  qui  peut  le  plus  ne  peut  pas  nécessairement  le  moins.  
Or,   si   la   correspondance   avec   les   activités   physiques   s’applique   aussi   dans   ce  
domaine,   il   faut   en   déduire   que,   pour   une  même   discipline,   comme   la   course   par  
exemple,   les   épreuves  d’endurance  ne   sont   pas  nécessairement  plus   faciles  que   les  
épreuves  rapides.  
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À  propos  de  la  recherche  intellectuelle,  Érasistrate  évoque  encore  les  «  mouvements  »  
(κινήήσεσι)  de  la  réflexion  qui  fait  que  l’on  avance  et  se  déplace  (προϐαίίνει…  ἐλθεῖν),  
et   il   compare   l’entraînement   de   l’esprit   à   celui   des   «  courses  »   (δρόόµμους),  montrant  
ainsi  que   les  deux   types  d’exercices  nécessitent  une  préparation  pour   être  menés   à  
bien.  Alors  que,  dans  son  commentaire  à  Épidémies  VI  étudié  précédemment,  Galien  
critiquait   le  rapprochement  opéré  entre  l’activité  spirituelle  la  marche,  il  ne  critique  
pas  ici  le  parallèle  établie  entre  la  réflexion  et  la  course,  sans  parce  qu’il  s’agit  d’une  
comparaison  et  non  d’une  métaphore.  Il  est  vrai  en  tout  cas  que,  dans  le  travail  des  
chercheurs   comme   dans   l’effort   des   coureurs,   l’endurance   et   la   vélocité   sont   deux  
qualités  fort  utiles  qui  d’ailleurs  se  renforcent  l’une  l’autre  :  sans  la  première,  on  ne  
va  pas  au  bout  de  ses  raisonnements  et,  sans  la  seconde,  la  compréhension  et  donc  la  
résolution  des  problèmes  peuvent  être  ralenties.    
Il   apparaît   bel   et   bien,   pour   reprendre   une   propre   formule   du   texte,   que   «  les  
manifestations  de  l’habitude  sont  influentes  semblablement  dans  toutes  nos  affections,  qu’elles  

concernent   l’âme   ou   le   corps  »   (τὰ   τῆς   συνηθείίας   ἰσχύύειν   ἐν   ἅπασι   τοῖς   ἡµμετέέροις  
πάάθεσιν   ὁµμοίίως   τοῖς   τε   ψυχικοῖς   καὶ   τοῖς   σωµματικοῖς).   Aux   yeux   d’Érasistrate  
comme  de  Galien,  les  sportifs  et  les  savants  font  donc  semblablement  l’expérience  de  
l’accoutumance.  

La  référence  à  Platon  et  à  Hippocrate.  
  
De   la  même  façon,  dans   le  chapitre  4  du   traité  Sur   les  habitudes,  Galien  s’intéresse  

aux  rapports  qui  existent  entre  l’accoutumance  et  les  exercices  du  corps  :  après  avoir  
affirmé  que  l’activité  physique  rend  les  parties  du  corps  mobilisées  plus  fortes,  plus  
calleuses  et  donc  plus  capables  d’endurer  les  mouvements  habituels,   il  compare  les  
exercices   du   corps   à   ceux   de   l’âme.   Dans   ce   développement,   ce   sont   cette   fois-‐‑ci  
Platon  et  Hippocrate  qui  sont  cités  comme  références1250  :  
  
Ὁ   δὲ   περὶ   τῶν   γυµμνασίίων   τοιόόσδε.   Τὰ  

γυµμναζόόµμενα   µμόόρια   τοῦ   σώώµματος  
ἰσχυρόότεράά   θ'ʹ   ἅµμα   καὶ   τυλωδέέστερα  
γίίνεται  καὶ  κατὰ  τοῦτο  δύύναται  φέέρειν  τὰς  
οἰκείίας   κινήήσεις   µμᾶλλον   ἑτέέρων,   ὅσα   δι'ʹ  
ἀγυµμνασίίαν   µμαλακώώτεράά   ἐστι   καὶ  
ἀσθενέέστερα.    
Κοινὸς  δ'ʹ  ὁ  λόόγος  οὗτος  ὑπάάρχει  καὶ  περὶ  

τῶν   τῆς   ψυχῆς   γυµμνασίίων,   ἐν   οἷς  
γυµμναζόόµμεθα,   πρῶτα   µμὲν   ὑπὸ   τοῖς  
γραµμµματικοῖς   ἔτι   παῖδες   ὄντες,   εἶθ'ʹ   ἑξῆς  
παράά   τε   τοῖς   ῥητορικοῖς   διδασκάάλοις  
γεωµμετρικοῖς   τε   καὶ   ἀριθµμητικοῖς   καὶ  
λογιστικοῖς.    
Οὐσῶν  γὰρ  δυνάάµμεων  κατὰ  τὸ  τῆς  ψυχῆς  

ἡγεµμονικὸν  εἰς  ἁπάάσας  τέέχνας  ἀναγκαίίων  

   Voici   ce   que   j’ai   à   dire   sur   les   exercices.   Les  
parties  du  corps  exercées  deviennent  à  la  fois  plus  
fortes   et   plus   calleuses   et,   de   ce   fait,   peuvent  
supporter   leurs   mouvements   propres   mieux   que  
toutes   les   autres   parties,   qui,   par   manque  
d’exercice,  sont  plus  molles  et  plus  faibles.    
Et  ce  discours  est  commun  aussi  aux  exercices  de  

l’âme,  où  nous  suivons  d’abord  l’entraînement  des  
maîtres   d’école   lorsque   nous   sommes   encore  
enfants,   pour   après   fréquenter   les   professeurs   de  
rhétorique,   de   géométrie,   d’arithmétique   et   de  
logique.    
En  effet,  puisque,  dans  la  force  rectrice  de  l’âme,  

deux   facultés   sont   nécessaires   en  vue  de   tous   les  
arts,   l’une  en  vertu  de   laquelle   nous  apprenons  à  
connaître   l’enchaînement   par   conséquence   et   le  

                                                
1250  De  consuetudinibus  4  (Dietz  125,  1  -‐‑  128,  21  =  CMG  Suppl.  III  p.  24-‐‑30).  
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ἑτέέρας   µμὲν   εἶναι,   καθ'ʹ   ἣν   ἀκόόλουθόόν   τε  
καὶ   µμαχόόµμενον   γνωρίίζοµμεν,   ἑτέέρας   δέέ,  
καθ'ʹ   ἣν   µμεµμνήήµμεθα,   γυµμναζόόµμενοι  
συνετώώτεροι   µμὲν   κατὰ   τὴν   πρόότερον  
εἰρηµμέένην,   µμνηµμονευτικώώτεροι   δὲ   κατὰ  
τὴν   δευτέέραν   γιγνόόµμεθα   φύύσιν   ἐχουσῶν  
ἁπασῶν   τῶν   δυνάάµμεων   ὑπὸ   µμὲν   τῶν  
γυµμνασίίων  αὐξάάνεσθαίί  τε  καὶ  ῥώώννυσθαι,  
βλάάπτεσθαι  δ'ʹ  ὑπὸ  τῆς  ἀργίίας,  ὥς  που  καὶ  
Πλάάτων   ἐν   Τιµμαίίῳ   κατὰ   τήήνδε   τὴν   ῥῆσιν  
ἐδήήλωσεν  <αὐτοῖς>  ὀνόόµμασιν  εἰπὼν  ὧδε·∙    
"ʺΚαθάάπερ   εἴποµμεν   πολλάάκις,   ὅτι   τρίία  
ψυχῆς  ἐν  ἡµμῖν  εἴδη  κατῴκισται,  τυγχάάνει  δ'ʹ  

ἕκαστον  κινήήσεις   ἔχον,  οὕτω  κατὰ   τὰ  αὐτὰ  

καὶ   νῦν   ὡς   διὰ   βραχυτάάτων   ῥητέέον,   ὅτι   τὸ  

µμὲν  αὐτῶν  ἐν  ἀργίίᾳ  διάάγον  καὶ  τῶν  ἑαυτοῦ  

κινήήσεων   ἡσυχίίαν   ἄγον   ἀσθενέέστατον  

ἀνάάγκη   γίίνεσθαι,   τὸ   δ'ʹ   ἐν   γυµμνασίίοις  

ἐρρωµμενέέστατον·∙   διὸ   φυλακτέέον,   ὅπως   ἂν  

ἔχωσι   τὰς   κινήήσεις   πρὸς   ἄλληλα  

συµμµμέέτρους."ʺ    
Ταῦτα   προειπὼν   ἐφεξῆς   φησι·∙   "ʺΤὸ   δὲ   δὴ  
περὶ   τοῦ   κυριωτάάτου   τῆς   παρ'ʹ   ἡµμῖν   ψυχῆς  

εἴδους   διανοεῖσθαι   δεῖ   τῇδε,   ὡς   ἄρα   αὐτὸ  

δαίίµμονα   ὁ   θεὸς   ἑκάάστῳ   δέέδωκε,   τοῦτο   ὃ   δήή  

φαµμεν   οἰκεῖν   µμὲν   ἡµμῶν   ἐπ'ʹ   ἄκρῳ   τῷ  

σώώµματι,  πρὸς  δὲ  τὴν  ἐν  οὐρανῷ  ξυγγέένειαν  

ἀπὸ   γῆς   ἡµμᾶς   αἴρειν   ὡς   ὄντας   φυτὸν   οὐκ  

ἔγγειον  ἀλλ'ʹ  οὐράάνιον,  ὀρθόότατα  λέέγοντες.  

Ἐκεῖθεν   γὰρ,   ὅθεν   ἡ   πρώώτη   τῆς   ψυχῆς  

γέένεσις   ἔφυ,   τὸ   θεῖον   τὴν   κεφαλὴν   καὶ  

ῥίίζαν   ἡµμῶν   ἀνακρεµμαννύύον   ὀρθοῖ   πᾶν   τὸ  

σῶµμα.   Τῷ   µμὲν   οὖν   περὶ   τὰς   ἐπιθυµμίίας   ἢ  

περὶ   φιλονεικίίας   τετευτακόότι   καὶ   ταῦτα  

διαπονοῦντι   σφόόδρα   πάάντα   τὰ   δόόγµματα  

ἀνάάγκη   θνητὰ   γεγονέέναι   καὶ   παντάάπασι  

καθ'ʹ  ὅσον  µμάάλιστα  δυνατὸν  θνητῷ  γίίνεσθαι,  

τούύτου   µμηδὲ   σµμικρὸν   ἐλλείίπειν   ἅτε  

τοσοῦτον   ηὐξηκόότι·∙   τῷ   δὲ  περὶ   φιλοµμαθίίας  

καὶ   περὶ   τὰς   τῆς   ἀληθείίας   φρονήήσεις  

ἐσπουδακόότι  καὶ  ταῦτα  µμάάλιστα  τῶν  αὑτοῦ  

γεγυµμνασµμέένῳ   φρονεῖν   µμὲν   ἀθάάνατα   καὶ  

θεῖα,   ἄνπερ   ἀληθείίας   ἐφάάπτηται,   πᾶσα  

ἀνάάγκη   που,   καθ'ʹ   ὅσον   δ'ʹ   αὖ   µμετασχεῖν  

ἀνθρωπίίνῃ   φύύσει   ἀθανασίίας   ἐνδέέχεται,  

τούύτου   µμηδὲν   µμέέρος   ἀπολιπεῖν,   ἅτε   δὲ   ἀεὶ  

θεραπεύύοντα  τὸ  θεῖον  ἔχοντάά  τε  αὐτὸν  <εὖ>  

κεκοσµμηµμέένον   τὸν   δαίίµμονα   ξύύνοικον   ἐν  

αὑτῷ   διαφερόόντως   εὐδαίίµμονα   εἶναι.  

combat   par   contradiction,   et   l’autre   en   vertu   de  
laquelle  nous  nous  souvenons,  par  l’exercice,  nous  
devenons   plus   intelligents   grâce   à   la   première  
tandis  que  nous  améliorons  notre  mémoire  grâce  à  
la   seconde,   toutes   les   facultés   étant   de   nature   à  
être   augmentées   et   renforcées   sous   l’effet   des  
exercices,   mais   lésées   sous   l’effet   de   l’inaction,  
comme   Platon   lui   aussi,   quelque   part   dans   le  
Timée,   l’a   montré   avec   le   discours   que   voici,  
reproduit  mot  pour  mot1251  :    
"ʺDe   même   que   nous   avons   dit   souvent   que   trois  
espèces   d’âmes   sont   logées   en   nous   et   que   chacune   se  

trouve   avoir   ses   mouvements,   pareillement,   selon   les  

mêmes   raisonnements,   maintenant   aussi,   le   plus  

brièvement  possible,  il  faut  dire  que  si  l’une  d’elle  passe  

du   temps   dans   l’inaction   et   reste   tranquille   sans   faire  

les   mouvements   qui   lui   sont   propres,   elle   devient  

nécessairement  très  faible,  tandis  que  celle  qui  passe  du  

temps   dans   les   exercices   devient   très   forte  ;   c’est  

pourquoi   il   faut   veiller   à   ce   qu’elles   aient   leurs  

mouvements   bien   équilibrés   les   uns   par   rapport   aux  

autres."ʺ    
À   ces   propos,   il   ajoute   ensuite1252  :   "ʺQuant   à   la  
sorte  d’âme  qui   est   la  plus  puissante   en  nous,  voici   ce  

qu’il   faut   en   penser  :   la   divinité   l’a   donnée   à   chaque  

homme  en  guise  de  démon,  cette  chose  dont  nous  disons  

donc  qu’elle  habite   le   lieu   le  plus   élevé  de  notre   corps,  

pensant   avec   raison   que,   du   fait   de   sa   parenté   avec   le  

ciel,   elle   nous   élève   de   la   terre   comme  une   plante   non  

pas   terrestre,   mais   céleste.   En   effet,   en   suspendant   ce  

qui  est  notre  tête  et  notre  racine  au  lieu  d’où  est  venu  la  

naissance   première   de   notre   âme,   la   divinité   met   tout  

notre  corps  debout.  Celui  qui  se  livre  aux  passions,  aux  

querelles,  et  qui  s’y  donne  de  la  peine,  a  nécessairement  

toutes  ses   opinions  qui  sont  mortelles  et,  du  plus  qu’il  

soit   possible   à   un   mortel,  il   ne   lui   reste   absolument  

rien,  pas  même  une  portion  minuscule,  qui  en  réchappe  

à   force   d’avoir   augmenté.  Mais   celui   qui   a   tourné   ses  

efforts  vers   l’amour  de   la   science   et   l’intelligence  de   la  

vérité,   et  qui  a   le  plus  exercé  ces   facultés  en   lui-‐‑même,  

doit   très   nécessairement,   je   suppose,   concevoir   des  

pensées   immortelles   et   divines   s’il   atteint   la   vérité  ;   et  

autant   qu’il   est   donné   à   la   nature   humaine   d’obtenir  

l’immortalité,   il   ne   lui   manque   rien   pour   être  

immortel  ;   et   comme   il   a   toujours   cultivé   la   partie  

divine  de   lui-‐‑même   et   bien  honoré   le  démon  qui   réside  

en   lui,   il   est   particulièrement   heureux.   Il   n’est   donc  

qu’un   seul   moyen   pour   chaque   homme   de   cultiver   la  

totalité   de   soi  :   c’est   de   donner   à   chaque   partie   les  

                                                                                                                                           
1251  Timée  89  e  3  -‐‑  90  a  2  
1252  Timée  90  a  2  -‐‑  90  e  7.  
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Θεραπείία   δὲ   δὴ   παντὶ   παντὸς   µμίία,   τὰς  

οἰκείίας   ἑκάάστῳ   τροφὰς   καὶ   κινήήσεις  

ἀποδιδόόναι."ʺ    

nourritures  et  les  mouvements  qui  lui  sont  propres."ʺ    
  

Ἐν   τούύτοις   τοῖς   λόόγοις   ὁ   Πλάάτων   περὶ  
τῶν  τριῶν  τῆς  ψυχῆς  εἰδῶν  ἐδίίδαξεν  ἡµμᾶς  
οὐ   µμόόνον   εἰς   φιλοσοφίίαν   τι   χρήήσιµμον,  
ἀλλὰ   καὶ   τὴν   τοῦ   σώώµματος   ὑγίίειαν,  
ἀκολουθήήσας   Ἱπποκράάτει   κατὰ   τοῦτο  
καθόόλου   µμὲν   εἰπόόντι·∙   "ʺΧρῆσις   κρατύύνει,  
ἀργίίη   τήήκει"ʺ·∙   κατ'ʹ   εἶδος   δ'ʹ   ἐπὶ   γυµμνασίίων  
αὖθις   ἐν   τῷ   φάάναι·∙   "ʺΠόόνοι   σιτίίων  

ἡγείίσθωσαν"ʺ·∙  ἐπὶ  δὲ  τῶν  κατὰ  µμέέρος  εἰδῶν  
ἁπάάντων,   ὅτε   φησίί·∙   "ʺΠόόνοι   σιτίία   ποτὰ  
ὕπνοι  ἀφροδίίσια,  πάάντα  µμέέτρια."ʺ    
Διὸ   κἀνταῦθα   προσέέχειν   χρὴ   τὸν   νοῦν  

ἀκριϐῶς   τοῖς   λεγοµμέένοις·∙   ἔχει   γάάρ   τινα  
παρακοὴν   ὁµμοίίως   τοῖς   ἄλλοις   ἅπασι  
λόόγοις,   ἐάάν   τις   ἀµμελῶς   ἀκούύῃ,   καθάάπερ  
ἔνιοι.   Γυµμνάάζεσθαι   γὰρ   ἕκαστον   τῶν  
ὄντων   <ἐν   ἡµμῖν>   ἀξιοῦµμεν   ἀξιοῦµμεν,   οὐ  
δήήπου   χωρὶς   ὅρων   καὶ   µμέέτρων  
προσηκόόντων   ἐπὶ   πλεῖστον   ἐκτεινοµμέένων  
τῶν   γυµμνασίίων   ὡς   καταλῦσαι   τὴν  
δύύναµμιν·∙  οὕτω  δὲ  καὶ  σιτίίοις  καὶ  ποτοῖς  καὶ  
ὕπνοις   καὶ   ἀφροδισίίοις   ἐν   τῷ   προσήήκοντι  
µμέέτρῳ   χρῆσθαι   µμήήτ'ʹ   ἐλλείίποντι   µμήήτε  
πλεονάάζοντι.   Αἱ   µμὲν   γὰρ   ὑπερϐολαὶ  
καταλύύουσίί  γε  τὰς  δυνάάµμεις,  τὸ  δ'ʹ  ἐλλιπὲς  
ἐν   ἑκάάστῳ   κωλύύει   τοσοῦτον   τῆς   τελείίας  
ὠφελείίας,   ὅσον   αὐτὸ   τῆς   συµμµμετρίίας  
ἀπολείίπεται.   Παρήήγγελτο   τοῦτο   καὶ   ὑφ'ʹ  
Ἱπποκράάτους   ἐφ'ʹ   ἑνὸς   ὡς   ἐπὶ  
παραδείίγµματος,   ἔνθα   φησίίν·∙   "ʺἘν   τοῖσι  
γυµμναστικοῖσιν   <αἱ   ἐπ'ʹ   ἄκρον   εὐεξίίαι  

σφαλεραὶ,   ἢν   ἐν   τῷ   ἐσχάάτῳ   ἔωσιν.  Οὐ  γὰρ  

δύύνανται   µμέένειν   ἐν   τῷ   αὐτέέῳ   οὐδὲ  

ἀτρεµμέέειν.  Ἐπεὶ  δὲ  οὐκ  ἀτρεµμέέουσιν,  οὐδέέ  τι  

δύύνανται   ἐπὶ   τὸ   βέέλτιον   ἐπιδιδόόναι,  

λείίπεται   οὖν   ἐπὶ   τὸ   χεῖρον.   Τουτέέων   οὖν  

εἵνεκεν   τὴν   εὐεξίίην   λύύειν   ξυµμφέέρει   µμὴ  

βραδέέως,  ἵνα  πάάλιν  ἀρχὴν  ἀναθρέέψιος  λάάϐῃ  

τὸ   σῶµμα.   Μηδὲ   τὰς   ξυµμπτώώσιας   ἐς   τὸ  

ἔσχατον   ἄγειν,   σφαλερὸν   γὰρ,   ἀλλ'ʹ   ὁκοίίη  

ἂν   ἡ   φύύσις   ᾖ   τοῦ   µμέέλλοντος   ὑποµμέένειν,   ἐς  

τοῦτο  ἄγειν.  Ὡσαύύτως  δὲ  καὶ  αἱ  κενώώσεις  αἱ  

ἐς  τὸ  ἔσχατον  ἄγουσαι  σφαλεραίί·∙  καὶ  πάάλιν  

   Dans  ces  paroles,  Platon  nous  a  enseigné  quelque  
chose   d’utile   à   propos   des   trois   formes   d’âme   en  
vue  non  seulement  de  la  philosophie,  mais  aussi  de  
la  santé  du  corps,  en  suivant  Hippocrate  qui  disait  
d’une   façon   générale   les   mots   que   voici  :   "ʺl’usage  
renforce,   l’inaction  dissout1253"ʺ  ;   et  encore,   raisonnant  
par   catégories,   à   propos   des   exercices   physiques  
dans   la   formule  :   "ʺque  les   peines   précédent   les  
repas1254"ʺ  ;   et   sur   toutes   les   catégories  particulières,  
quand   il   dit  :  "ʺTravaux,   nourriture,   boisson,   sommeil,  
sexe,  tout  avec  modération1255."ʺ    
C’est   pourquoi   là   aussi   il   faut   montrer   une  

attention   scrupuleuse   à   ce   qui   est   dit  ;   de   fait,   on  
peut  s’exposer  à  quelque  malentendu,  comme  pour  
tous   les   autres   discours,   si   l’on   écoute   avec  
négligence,   comme   le   font   certains  :   nous  
demandons   que   chacune   des   choses   qui   sont   en  
nous  soit  entraînée  sans  que  les  exercices  ne  soient  
étendus   au-‐‑delà   de   limite   et   de   la   mesure  
convenables  au  point  de  dissoudre  notre  faculté  ;  et  
de   la   même   façon,   nous   demandons   d’user   de   la  
nourriture,   des   boissons,   du   sommeil   et   du   sexe  
dans   la   mesure   qui   convient,   ni   défaillante   ni  
surabondante.   En   effet,   les   excès   détruisent  
vraiment   les   facultés,   tandis   que   l’insuffisance   en  
chaque  domaine   retranche  à   l’utilité   complète  une  
part   qui   varie   en   fonction   de   l’éloignement   par  
rapport   à   la   juste  mesure.  Cette  prescription   avait  
aussi  été  faite  par  Hippocrate  sur  un  seul  point  en  
guise  d’exemple,  dans  le  passage  où  il  dit  :  "ʺChez  les  
sportifs,   les   bons   états   portés   au   plus   haut   point   sont  

dangereux   s’ils   sont   au   degré   extrême.   En   effet,   ils   ne  

peuvent   demeurer   au   même   niveau,   ni   rester  

stationnaires.  Or,  puisqu’ils  ne  restent  pas  stationnaires  

et   qu’ils  ne  peuvent   faire   aucun  progrès,   empirer   est   la  

seule  voie  qui  reste.  Si  donc  on  a   intérêt  à  dissiper  sans  

tarder   le  bon  état,  c’est  pour  que  le  corps  recommence  à  

se   restaurer.   Et   il   ne   faut   pas   à   porter   à   l’extrême   les  

amaigrissements,   car   c’est   dangereux,   mais   aller  

jusqu’au   point   en   accord   avec   ce   qu’est   la   nature   du  

patient   devant   être   soumis   au   régime.   Or,   de   la   même  

façon,   les   évacuations   poussées   à   l’extrême   sont  

dangereuses,   et,   réciproquement,   les   restaurations   qui  

                                                
1253  De  officina  medici  20,  1   (Littré   III  p.  324-‐‑325).  Cette   formule  apparaît  dans  un  développement   consacré  aux  

opérations  et  aux  bandages.  
1254  Épidémies  VI  4,  23,  1  (Littré  V  p.  314-‐‑315  =  Manetti-‐‑Roselli  p.  101,  sans  différence  de  texte).  
1255  Épidémies  VI  6,  2,  2  (Littré  V  p.  324-‐‑325  =  Manetti-‐‑Roselli  p.  124,  sans  différence  de  texte).  
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αἱ   ἀναθρέέψιες,   αἱ   ἐν   τῷ   ἐσχάάτῳ   ἐοῦσαι  

σφαλεραίί."ʺ   ………   "ʺἘν   πάάσῃ   κινήήσει   τοῦ  
σώώµματος>   ὅταν   ἄρξηται   πονέέειν,   τὸ  

διαναπαύύειν  εὐθὺς  ἄκοπον."ʺ    
Καίί   πως   οὗτος   ὁ   λόόγος   ἤδη   κατὰ   τὴν  

οἰκειόότητα   τῶν  πραγµμάάτων   ἐδίίδαξέέ   τι   καὶ  
περὶ  τῶν  τῆς  ψυχῆς  γυµμνασίίων  ἐν  µμνήήµμαις  
καὶ   διαλογισµμοῖς   καὶ   ζητήήσεσι   λογικαῖς,  
ὧν   καὶ   αὐτὸς   ὁ   Ἐρασίίστρατος  
ἐµμνηµμόόνευσεν   ἐν   τῷ  περὶ   τῶν   ἐθῶν   λόόγῳ  
µμὴ   προσθεὶς   τὴν   αἰτίίαν   καίίτοι   µμὴ   µμόόνον  
τοῦ  Ἱπποκράάτους  ἀλλὰ  καὶ  τοῦ  Πλάάτωνος  
εἰρηκόότων  αὐτήήν·∙  τὸ  γὰρ  ἐν  τοῖς  οἰκείίοις  τε  
καὶ   συµμµμέέτροις   γυµμνασίίοις   ἑκάάστην   τῶν  
δυνάάµμεων   ἐνεργεῖν   εὐρωστίίαν   αὐταῖς  
ἀποτελεῖ.  

sont   au   degré   extrême   sont   dangereuses1256."ʺ   ………  
"ʺDans   tout   mouvement   du   corps,   quand   ce   dernier  
commence   à   peiner,   laisser   aussitôt   un   intervalle   de  

repos  permet  d’éviter  la  fatigue1257."ʺ    
Et,   dès   lors,   d’une   certaine   façon,   en  vertu  de   la  

parenté   des   choses,   ce   discours   a   donné   aussi   un  
enseignement   sur   les   exercices   de   l’âme   en   ce   qui  
concerne   les   souvenirs,   le   raisonnement   et   les  
recherches  logiques,  sujets  qu’Érasistrate  lui-‐‑même  
également   a   évoqués   dans   son   traité   Sur   les  
habitudes,  mais  sans  ajouter  quelle  en  était  la  cause,  
alors   que   non   seulement   Hippocrate,   mais   aussi  
Platon   ont   mentionné   cette   dernière  :   activer  
chacune   des   facultés   au   moyen   d’exercices  
familiers  et  bien  équilibrés  octroie  de  la  force  à  ces  
facultés.  

  
Dans  ce  texte,  les  formations  physique  et  spirituelle  sont  envisagées  sous  le  signe  de  

la   ressemblance.  En   effet,   corps   et   âme   sont   liés   ici   par   un   «  discours…   commun  »  
(κοινὸς…  λόόγος)  «  en  vertu  de  [leur]  parenté  »  ;  l’emploi  de  trois  καίί  adverbiaux,  qui  
laissent   entendre   que   les   raisonnements   valable   pour   l’un   sont   «  aussi  »   valables  
pour  l’autre,  vient  encore  souligner  cette  réunion.    
La   ressembance   des   deux   types   d’exercices   est  mise   en   parallèle   à   la   lumière   de  

plusieurs  citations.  Viennent  tout  d’abord  deux  longs  passages  consécutifs  du  Timée  
(89  e  3  -‐‑  90  a  2  et  90  a  2-‐‑  90  e  7)  parcourus  de  termes  valables  aussi  bien  pour  l’esprit  
que  pour  le  corps  :  on  relève  à  nouveau  le  champ  lexical  de  γυµμάάσιον  (γυµμνασίίοις,  
γεγυµμνασµμέένῳ),  mais  aussi  celui  du  «  mouvement  »  (3  occurrences  de  κινήήσεις,  une  
occurrence   de   κινήήσεων)   par   opposition   à   celui   de   l’   «  inaction  »   ou   de   la  
«  tranquillité  »   («  ἡσυχίίαν  »),   celui   de   la   force   et   de   la   faiblesse   illustré   par   les  
superlatifs  ἀσθενέέστατον  («  très  faible  »)  et  ἐρρωµμενέέστατον  («  très  fort  »),  et  même  
une  allusion  aux  «  nourritures  »  (τροφὰς)  aussi  bien  matérielles  que  spirituelles.  
Galien   affirme   ensuite   que   les   thèses   de   Platon   s’inscrivent   dans   la   continuité  

d’Hippocrate   (ἀκολουθήήσας   Ἱπποκράάτει),   dont   il   cite   plusieurs   formules,  
reconnaissant  successivement  l’utilité  de  l’action  face  à  la  nuisance  de  l’inaction  (De  
officina   medici),   la   préséance   des   efforts   sur   les   repas   (Épidémies   VI)   et   la   valeur  
positive  de  la  modération  face  aux  dangers  de  l’excès  (Épidémies  VI  et  Aphorismes).    
Pour  finir,  Galien  souligne  la  supériorité  des  discours  hippocratique  et  platonicien  

par   rapport   à   celui  d’Érasistrate.  En   effet,  Hippocrate   et  Platon  mettent   en   lumière  
non   seulement   les  manifestations,  mais   aussi   la   cause   de   la   force   des   habitudes,   à  
savoir  sa  capacité  à  donner  aux   facultés  une   force  de  bonne  qualité   (εὐρωστίία).  Là  
encore,  la  formule  peut  s’appliquer  aussi  bien  à  un  référent  physique  que  psychique.    

                                                                                                                                           
1256  Aphorisme  I  3  (Littré  IV  p.  458,  11  -‐‑  460,  6  =  Magdelaine,  thèse  II  p.  376-‐‑377).  Voir  I.B.1.a.  
1257  Aphorisme   II   48,   2   (Littré   IV   p.   484-‐‑485  =  Magdelaine,   thèse   II   p.   397,   avec  ἄρχηται   au   lieu  de  ἄρξηται   et  
πονεῖν  au  lieu  de  πονέέειν).    
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En  tout  cas,  dans  l’ensemble  de  ce  texte  où  la  pensée  galénique  est  mise  en  évidence  
par  de  longues  références  extérieures,  il  est  frappant  de  voir  l’importance  accordée  à  
l’entraînement  comme  facteur  d’épanouissement  physique  ou  spirituel.  
  

II.  C.  1.  b.  La  valorisation  de  l’entraînement.    
  

Formation  scolaire  et  sportive.  
  
Dans  le  chapitre  4  du  Sur  les  habitudes,  cité  précédemment,  Galien  commence  donc  

par  rappeler  la  valeur  tonifiante  des  exercices  physiques,  avant  de  souligner  aussitôt  
l’importance  des  exercices  dans  la  formation  intellectuelle  de  l’enfant,  en  mettant  en  
évidence   le   rôle   du   personnel   pédagogique  :   le   maître   d’école   (γραµμµματικόός)  
enseigne   à   lire   et   à   écrire,   puis   différents   professeurs   (διδάάσκαλοι)   enseignent   la  
rhétorique,  la  géométrie,  l’arithmétique  et  la  logique.  Certes,  les  entraîneurs  sportifs  
des   enfants   ne   sont   pas   cités   ici,   puisque   le   discours   se   focalise   en   priorité   sur   la  
question  de  l’âme,  mais  leur  figure  se  dessine  par  déduction  du  fait  de  la  mention  en  
début  de  phrase  d’un  raisonnement  commun  (κοινὸς…  λόόγος)  au  corps  et  à  l’âme.  
Galien  distingue  ensuite,  au  sein  de  la  force  rectrice  de  l’âme,  deux  facultés  relatives  

à  l’apprentissage  des  arts  :  il  y  a,  d’un  côté,  la  faculté  argumentative,  qui  nous  permet  
de  tirer  des  conséquences  et  de  contredire  (ἀκόόλουθόόν  τε  καὶ  µμαχόόµμενον)  et  accroît  
notre  intelligence  (συνετώώτεροι),  et,  de  l’autre  côté,   la  faculté  du  souvenir  (καθ'ʹ  ἣν  
µμεµμνήήµμεθα),   qui   améliore   notre   mémoire  (µμνηµμονευτικώώτεροι).   Il   faut   noter   que  
l’esprit   emprunte   au   modèle   agonistique   la   notion   d’affrontement   contradictoire  
(µμαχόόµμενον),  qui   renvoie  sans  doute  au  modèle  guerrier,  mais  qui  peut  aussi   faire  
penser  aux  sports  de  combat  et  aux  gladiateurs.  Or,  comme  le  corps,  l’intelligence  et  
la  mémoire  sont  de  nature  à  «  être  augmentées  et  renforcées  sous  l’effet  des  exercices,  
mais  lésées  sous  l’effet  de  l’inaction  »  (ὑπὸ  µμὲν  τῶν  γυµμνασίίων  αὐξάάνεσθαίί  τε  καὶ  
ῥώώννυσθαι,   βλάάπτεσθαι   δ'ʹ   ὑπὸ   τῆς   ἀργίίας).   C’est   alors   que   Galien   se   réfère   à  
Platon   et   à   Hippocrate,   pour   montrer   l’utilité   de   l’entraînement,   qui   doit   être  
accompli  dans  de  bonnes  conditions.    

Entraînement  du  médecin  philosophe  et  de  l’athlète.  
  
Fort   de   ces   références   passées,   Galien   traite   le   lieu   commun   de   la   parenté   entre  

exercices  physiques  et  intellectuels  de  façon  particulièrement  appuyée  dans  certains  
de  ses   traités.  C’est  notamment   le  cas  des  passage  où   il   souligne   l’importance  d’un  
entraînement  parfaitement  adapté  pour  quiconque  veut  réussir  dans  une  carrière  de  
sportif  ou  de  médecin  philosophe.    
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Ainsi,   dans   l’ouverture   du  Que   l’excellent   médecin   est   aussi   philosophe,   alors   qu’il  
critique  ses  plus  mauvais  rivaux,  Galien  fait  une  comparaison  très  explicite  entre  les  
athlètes  et  les  médecins1258  :  
  
Οἷόόν   τι   πεπόόνθασιν   οἱ   πολλοὶ   τῶν  

ἀθλητῶν   ἐπιθυµμοῦντες   µμὲν   ὀλυµμπιονῖκαι  
γενέέσθαι,   µμηδὲν   δὲ   πράάττειν   ὡς   τούύτου  
τυχεῖν   ἐπιτηδεύύοντες,   τοιοῦτόόν   τι   καὶ   τοῖς  
πολλοῖς   τῶν   ἰατρῶν   συµμϐέέϐηκεν·∙  
ἐπαινοῦσι   µμὲν   γὰρ   Ἱπποκράάτην   καὶ  
πρῶτον   ἁπάάντων   ἡγοῦνται,   γενέέσθαι   δὲ  
αὑτοὺς  ἐν  ὁµμοίίοις  ἐκείίνῳ  πάάντα  µμᾶλλον  ἢ  
τοῦτο  πράάττουσιν.    

   La   situation  dans   laquelle   se   trouve   la  plupart  des  
athlètes,   désireux   de   remporter   la   victoire   aux   Jeux  
Olympiques,   mais   s’appliquant   à   ne   rien   faire   pour  
atteindre  ce  but,  est  à  peu  près  comparable  à  ce  qu’il  
advient   de   la   plupart   des   médecins  :   ils   louent  
Hippocrate   et   le   considèrent   comme   le   premier   de  
tous,  mais  quand  il  s’agit  de  se  placer  eux-‐‑mêmes  sur  
un  plan  d’égalité  avec  ce  grand  homme,  alors  ils  font  
tout  plutôt  que  d’agir  en  ce  sens1259.    

  
L’analogie,  exprimée  ici  par  le  système  corrélatif  τοιοῦτόόν…  οἷόόν,  met  en  parallèle  

la  comportement  adopté,  d’une  part,  par  la  majorité  des  athlètes  et,  d’autre  part,  par  
la   majorité   des   médecins.   Or,   dans   un   cas   comme   dans   l’autre,   cette   attitude   est  
fondée  sur  un  paradoxe  qui  est  mis  en  évidence  par  deux  parataxes  en  µμέέν-‐‑δέέ  :  de  
même   que   les   athlètes   rêvent   de   victoire   olympique   sans   pour   autant   suivre   un  
entraînement  qui  garantisse  la  concrétisation  de  leur  projet,  de  même,  la  majorité  des  
médecins  disent  leur  admiration  pour  Hippocrate  sans  rien  faire  pour  marcher  dans  
les  pas  de  ce  grand  homme.  Dans  chacun  des  deux  membres  en  δέέ,  Galien  emploie  le  
verbe  πράάττω,  qui  désigne  de  façon  assez  vague  l’action  des  deux  groupes  incrimés  
et  peut  donc  renvoyer  à  la  fois  à  l’entraînement  sportif  et  à  la  formation  médicale1260.  
Et,  à  l’occasion  de  cette  comparaison,  Hippocrate  incarne  pour  la  médecine  ce  que  les  
Jeux   Olympiques   représentent   pour   le   sport,   c’est-‐‑à-‐‑dire   un   sommet   de   gloire   et  
d’excellence.    

    Dans  la  note  1  p.  284  de  son  édition,  V.  Boudon-‐‑Millot  analyse  la  référence  qui  est  
faite  aux  athlètes  :  «  Galien  fustige  ici  leur  inaptitude  à  s’entraîner  correctement…  Ce  
que   condamne  donc  Galien   ici   en   réalité,   c’est   l’ignorance  des   athlètes   à   suivre  un  
entraînement   correctement   conduit   et   adapté   à   leurs   buts.  »   Les   sportifs  
professionnels   ne   sont   donc   pas   paresseux,   comme   le   prouve   au   contraire   «  leur  
acharnement   à   s’exercer   jusqu’à   l’épuisement  »   condamné   dans   le   Protreptique1261,  
mais  ils  manquent  de  discernement.  C’est  la  suite  du  traité  qui  permet  d’éclaircir  le  
lien  ainsi  établi  par  Galien  entre  le  sport  et  la  médecine.  

                                                
1258 Quod  optimus  medicus  sit  quoque  philosophus  I  1  (K.  I  53  =  SM  II  1  =  Boudon-‐‑Millot  p.  284). 
1259  Traduction  de  V.  Boudon-‐‑Millot.  
1260  De  même,  à  la  suite  de  ce  texte,  on  trouve  le  verbe  ἀσκέέω,  accompagné  ou  non  du  préverbe  intensif  ἐξ-‐‑,  qui  

s’applique  à  la  médecine,  mais  qui  peut  aussi  renvoyer  indirectement  à  l’entraînement  physique,  par  exemple  en  
Quod   optimus  medicus   sit   quoque  philosophus   I  4   (K.   I  54  =  SM   II  2  =  Boudon-‐‑Millot  p.  285)  :  «  Hippocrate…  nous  
exhorte  à  nous  exercer  (ἐξασκεῖν)  à  la  théorie  du  raisonnement.  Or  tant  s’en  faut  que  les  médecins  d’aujourd’hui  
soient  exercés  (ἠσκῆσθαι)  dans  cette  discipline  qu’ils  vont  jusqu’à  reprocher  à  ceux  qui  s’y  exercent  (ἀσκοῦσιν)  e  
s’occuper  de  choses  inutiles.  »  (Traduction  de  V.  Boudon-‐‑Millot.)  

1261   Voir   notamment   dans   le   Protreptique   les   occurrences   de   préverbe   ou   de   préposition   exprimant   le  
dépassement  :  Protr.  XI  3  (Boudon-‐‑Millot    p.  107,  2)  :  ὑπερπονοῦντες  ;  XI  4  (Boudon-‐‑Millot    p.  107,  6-‐‑7)  :  πέέρα  τοῦ  
προσήήκοντος  ἑκάάστης  ἡµμέέρας  διαπονοῦσι  ;  X  6  (Boudon-‐‑Millot    p.  108,  2)  :  ὑπερπονοῦσι.  
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En  effet,  après  avoir   reproché  à  ses  rivaux  médecins   leur   incapacité  à  distinguer  

les  différentes  natures  de  corps,  à  diviser  les  maladies  en  espèces  et  en  genres,  à  faire  
des  pronostics,  à  parler  correctement,  tout  en  étant  eux-‐‑mêmes  très  critiques  à  l’égard  
de  ces  techniques  héritées  du  savoir  hippocratique,  Galien  écrit1262  :  
  

Διόόπερ   ἔδοξέέ   µμοι   ζητῆσαι   τὴν   αἰτίίαν  
ἥτις   ποτ'ʹ   ἐστίί,   δι'ʹ   ἣν   καίίτοι   θαυµμάάζοντες  
ἅπαντες   τὸν   ἄνδρα   µμήήτ'ʹ  
ἀναγιγνώώσκουσιν   αὐτοῦ   τὰ  
συγγράάµμµματα   µμήήτ'ʹ,   εἰ   καίί   τοῦτο  
παρασταίίη,   συνιᾶσι   τῶν   λεγοµμέένων  ἤ,   εἰ  
καὶ   τοῦτο   εὐτυχήήσειαν,   ἀσκήήσει   τὴν  
θεωρίίαν   ἐπεξέέρχονται   βεϐαιώώσασθαίί   τε  
καὶ  εἰς  ἕξιν  ἀγαγεῖν  βουλόόµμενοι.  Εὑρίίσκω  
δὴ   καὶ   σύύµμπαντα   <τὰ>   κατορθούύµμενα  
βουλήήσει   τε   καὶ   δυνάάµμει   τοῖς   ἀνθρώώποις  
παραγιγνόόµμενα·∙   θατέέρου   δ'ʹ   αὐτῶν  
ἀτυχήήσαντι   τὸ   καὶ   τοῦ   τέέλους   αὐτοῦ  
ἀναγκαῖον  ἀποτυχεῖν.  Αὐτίίκα  γέέ  τοι  τοὺς  
ἀθλητὰς  ἢ  διὰ  τὴν  τοῦ  σώώµματος  ἀφυίίαν  ἢ  
διὰ   τὴν   τῆς   ἀσκήήσεως   ἀµμέέλειαν   ὁρῶµμεν  
ἀποτυγχάάνοντας   τοῦ   τέέλους·∙   ὅτῳ   δ'ʹ   ἂν  
καὶ  ἡ  τοῦ  σώώµματος  φύύσις  ἀξιόόνικος  ᾖ  καὶ  
τὰ  τῆς  ἀσκήήσεως  ἄµμεµμπτα,  τίίς  µμηχανὴ  µμὴ  
οὐ  πολλοὺς  ἀνελέέσθαι  τόόνδε  στεφανίίτας  
ἀγῶνας;   Ἆρ'ʹ   οὖν   ἐν   ἀµμφοτέέροις   οἱ   νῦν  
ἰατροὶ   δυστυχοῦσιν   οὔτε   δύύναµμιν   οὔτε  
βούύλησιν   ἀξιόόλογον   ἐπιφερόόµμενοι   πρὸς  
τὴν   τῆς   τέέχνης   ἄσκησιν   ἢ   τὸ   µμὲν   ἕτερον  
αὐτοῖς  ὑπάάρχει,  θατέέρου  δ'ʹ  ἀπολείίπονται;  
τὸ   µμὲν   δὴ   µμηδέένα   φύύεσθαι   δύύναµμιν  
ἔχοντα   ψυχικὴν   ἱκανὴν   καταδέέξασθαι  
τέέχνην   οὕτω   φιλάάνθρωπον   οὔ   µμοι   δοκεῖ  
λόόγον  ἔχειν  ὁµμοίίου  γε  δὴ  τοῦ  κόόσµμου  καὶ  
τόότ'ʹ  ὄντος  καὶ  νῦν  καὶ  µμήήτε  τῶν  ὡρῶν  τῆς  
τάάξεως  ὑπηλλαγµμέένης  µμήήτε   τῆς  ἡλιακῆς  
περιόόδου   µμετακεκοσµμηµμέένης   µμήήτ'ʹ   ἄλλου  
τινὸς  ἀστέέρος  ἢ  ἀπλανοῦς  ἢ  πλανωµμέένου  
µμεταϐολήήν   τινα   ἐσχηκόότος.   Εὔλογον   δὲ  
διὰ   µμοχθηρὰν   τροφήήν,   ἣν   οἱ   νῦν  
ἄνθρωποι   τρέέφονται,   καὶ   διὰ   τὸ   τὸν  
πλοῦτον   ἀρετῆς   εἶναι   τιµμιώώτερον   οὔθ'ʹ  
οἷος   Φειδίίας   ἐν   πλάάσταις   οὔθ'ʹ   οἷος  
Ἀπελλῆς   ἐν   γραφεῦσιν   οὔθ'ʹ   οἷος  
Ἱπποκράάτης   ἐν   ἰατροῖς   ἔτι   γίίγνεσθαίί  
τινα.    

   C’est   pourquoi   il   m’a   paru   bon   de   rechercher  
quelle   pouvait   être   la   raison   qui   explique  que   tous  
sans   exception,   alors   même   qu’ils   admirent  
Hippocrate,   ne   lisent   pas   ses   écrits,   ou   si   cela   se  
produit,   ne   comprennent   pas   ce   qui   est   dit,   ou,   si  
cette  étape  est   réussie,  ne  prolongent  pas   la   théorie  
par   l’exercice   avec   le   désir   de   s’affermir   et   de   s’en  
faire  une  habitude.  Car   je   constate  que   les  hommes  
doivent   toute   leur   réussite   à   leur   volonté   et   à   leur  
faculté.   Et   pour   celui   qui   pêche   par   l’une   de   ces  
deux  qualités,  manquer  son  but  même  est  également  
inévitable.   Ainsi   en   va-‐‑t-‐‑il   des   athlètes   que   nous  
voyons   manquer   leur   but,   soit   à   cause   de   leur  
inaptitude   physique   naturelle,   soit   à   cause   de   leur  
manque   d’application   à   s’exercer  ;   mais   celui   qui  
jouit  d’un  physique  naturellement  conformé  pour  la  
victoire   et   qui   s’exerce   de   façon   irréprochable,   par  
quel   moyen   pourrait-‐‑il   ne   pas   remporter   de  
nombreuses   couronnes   à   l’issue   des   jeux  ?  N’est-‐‑il  
pas   vrai   que   les   médecins   faillissent   dans   l’un   et  
l’autre   domaine,   échouant   à   appliquer   à   l’exercice  
de   leur   art   une   faculté   ou   une  volonté  digne  de   ce  
nom,   ou   bien   ne   possèdent   que   l’une   de   ces   deux  
qualités,   tandis   qu’ils   sont   dépourvus   de   la  
seconde  ?   Dire   qu’aucun   homme   ne   soit  
naturellement   doué   d’une   faculté   intellectuelle  
succeptible   de   concevoir   un   art   aussi   ami   de  
l’homme   ne   me   paraît   pas   être   raisonnable,   étant  
donné  que  le  monde  est  aujourd’hui  semblable  à  ce  
qu’il   était   autrefois,   qu’il   n’est   intervenu   aucun  
bouleversement  dans  l’ordre  des  saisons,  ni  aucune  
modification   dans   la   révolution   du   soleil,   et  
qu’aucun   astre   fixe   ou   errant   n’a   connu   aucun  
changement.   Il   est   en   revanche   tout   à   fait  
raisonnable  d’affirmer  que   le  mauvais   régime   suivi  
par   mes   contemporains   et   l’excès   de   considération  
accordée   à   la   richesse   plutôt   qu’à   la   valeur  
personnelle   sont   cause   de   ce   qu’il   ne   se   rencontre  
plus  de  Phidias  parmi  les  sculpteurs,  d’Apelle  parmi  
les   peintres,   non   plus   que   d’Hippocrate   parmi   les  
médecins1263.    

                                                
1262  Quod  optimus  medicus  sit  quoque  philosophus  II  1-‐‑4  (K.  I  55-‐‑56  =  SM  II  3  =  Boudon-‐‑Millot    p.  286-‐‑287).  
1263  Traduction  de  V.  Boudon-‐‑Millot.  
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La  volonté  (βούύλησις)  et  la  faculté  (δύύναµμις)  sont  ainsi  jugées  responsables  de  la  

réussite   des   médecins   comme   des   athlètes  ;   inversement,   la   faiblesse   de   l’un   ou  
l’autre  de  ces  atouts  est  une  cause  de  faillite.  Les  échecs  des  athlètes  tiendraient  donc  
à  une  défaillance  de  leur  puissance  naturelle  ou  de  leur  volonté.  Pour  ce  qui  est  de  
cette   seconde  possibilité,   il   n’est  pas  question  de  manque  de  motivation,  mais  bien  
plutôt   d’une   mauvaise   délibération,   la   βούύλησις   correspondant   ici   au   pouvoir   de  
décision  et  non  pas  au  désir  d’agir.  Ainsi  le  «  manque  d’application  à  s’exercer  »  (τὴν  
τῆς   ἀσκήήσεως   ἀµμέέλειαν)   désigne-‐‑t-‐‑il   une   défaillance   non   pas   quantitative,   mais  
qualitative.  De  fait,  selon  Galien,  la  majorité  des  athlètes  ne  s’appliquent  pas  assez  à  
suivre  un  entraînement  qui  corresponde  à  leurs  objectifs  :  ils  négligent  de  choisir  un  
bon   hygiéniste,   dont   ils   devraient   respecter   scrupuleusement   les   consignes,   et  
préfèrent  pratiquer  un  entraînement  immodéré  sous  les  ordres  d’un  mauvais  maître  
de   gymnastique,   convaincus   que   l’accomplissement   d’un   maximum   d’efforts   leur  
assurera  la  suprématie.  De  même,  les  médecins  se  détournent  d’Hippocrate,  dont  le  
savoir  devrait  au  contraire  leur  servir  de  référence.      

Certes,   le  parallèle   tracé   ici   entre   les   athlètes   et   les  médecins   est   aussitôt  nuancé  
par  Galien  lui-‐‑même.  Ce  dernier  estime  en  effet  que  les  médecins  ne  peuvent  faillir  
dans  la  pratique  de  leur  art  que  par  une  défaillance  de  leur  volonté,  et  non  en  raison  
d’une   quelconque   impuissance   naturelle  :   de   fait,   la   nature   dote   tous   les   humains  
d’une  âme  capable  de  comprendre  la  médecine  puisque  cet  art  est  ami  de  l’homme.  
En  revanche,  Galien  accepte  l’idée  que  tous  les  humains  ne  reçoivent  pas  de  la  nature  
la  même  faculté  physique,  et  le  corrolaire  de  ce  thèse  est  donc  que  le  sport  n’est  sans  
doute  pas  un  art  très  ami  avec  l’homme.  De  fait  ,  ce  sont  les  animaux  et  non  pas  les  
hommes  qui  s’illustrent  avec  le  plus  d’éclat  dans  les  performances  du  corps,  comme  
le   rappelle  V.  Boudon-‐‑Millot  dans   la  note  1  p.  284  de  son  édition  du  Que   l’excellent  
médecin  est  aussi  philosophe  :    
  

Le  parallèle  ainsi   tracé  en  ouverture  de  notre   traité  entre  les  médecins  et   les  athlètes  est  
plus   étroit   qu’il   ne   peut   paraître   au   premier   abord,   puisque   de   même   que  médecins   et  
athlètes   pâtissent   d’un   entraînement   ou   d’une   formation   inadaptée,   tous   participent  
également  d’une  même   condition   humaine   avec   cependant  des   conséquences   différentes  
dans  les  deux  cas.  Si   leur  condition  d’êtres  humains  interdit  aux  athlètes  de  rivaliser  avec  
les  animaux  qui  l’emporteront  toujours  sur  eux  en  force  et  en  rapidité  (Protr.  IX  4-‐‑5  et  XIII  
91264),  en  revanche  les  médecins  doivent  à  leur  appartenance  au  genre  humain  de  participer  
à   la   permanence   de   l’intelligence   et   de   l’esprit   humain.   Ils   ne   pourront   donc   pas,   à   la  
différence  des  athlètes,  invoquer  un  quelconque  manque  ou  défaut  naturel  pour  expliquer  
leur  inaptitude  à  comprendre  Hippocrate.    

  
La  distance  mise  par  Galien  entre  l’art  médical  et   le  sport  permet  donc   in  fine  de  

souligner   avec   plus   de   force   la   responsabilité   des   médecins   dans   leurs   propres  
échecs.  Par  ailleurs,  elle  laisse  entendre  que,  du  point  de  vue  de  la  nature,  le  sport  ne  
vaut   pas   la   médecine,   art   accessible   à   tous   les   hommes   de   bonne   volonté,   à  

                                                
1264  Sur  ces  textes,  voir  I.B.2.a.  
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l’exception   de   ceux   qui   auraient   renoncé   à   la   part   psychique   qu’ils   ont   reçue   à   la  
naissance.  Très  subtilement,  le  blâme  des  mauvais  médecins  et  la  critique  discrète  de  
l’activité  athlétique  tendent  ainsi  à  se  rejoindre  dans  le  motif  de  l’âme  abandonnée  au  
profit  des  vanités  de  la  matière.    

Enfin,  Galien  précise  le  blâme  qu’il  adresse  aux  mauvais  médecins,  créant  ainsi  un  
nouvel  écho  avec  le  monde  des  athlètes  :  ses  rivaux  négligent  l’apprentisssage  de  leur  
art  pour   se   livrer   à  un  mauvais   régime  alimentaire   et   accordent   trop  de  valeur   à   la  
richesse.   Or   ces   deux   caractéristiques   se   retrouvent   elles   aussi   chez   les   athlètes,  
auxquels   Galien   reproche   également   leur   suralimentation   et   leur   cupidité.  
Cependant,   ces   vices   n’ont   pas   exactement   le   même   statut   dans   chacun   des   deux  
groupes  :  les  athlètes,  se  laissant  abuser  par  de  mauvais  maîtres  de  gymnastique  qui  
leur   promettent   les   honneurs   et   l’argent,   acceptent   de   se   soumettre   à   un   régime  
immodéré  censé  leur  assurer  la  victoire  dans  les  compétititons  ;  quant  aux  médecins,  
leur   choix   de   carrière   peut   certes   être   motivé   par   la   volonté   de   s’enrichir   et,   par  
conséquent,  de  vivre  dans  le  luxe,  mais  Galien  semble  surtout  vouloir  stigmatiser  ici  
les  praticiens  qui  ne  prennent  pas  le  temps  de  se  former  correctement,  mais  qui,  très  
tôt,  vendent  leurs  services  à  de  nombreux  patients  afin  de  se  constituer  une  fortune  
qu’ils   auront   ensuite   le   loisir   de   dépenser   dans   les   banquets.   Inversement,   il   fait  
l’éloge  de  la  persévérance,  qui  est  la  vertu  maîtresse  de  tout  apprenti1265.  

Persévérance  du  médecin  et  de  l’archer.  
  
Indispensable  pour  le  sport,  cette  qualité  est  aussi  particulièrement  nécessaire  pour  

devenir   performant   en   matière   de   pronostic   médical.   La   patience   requise   pour  
réussir  dans  cet  exercice  est  d’ailleurs  comparée  par  Galien  à  celle  dont  font  preuve  
les  archers  dans  la  pratique  de  leur  sport.  C’est  dans  le  chapitre  2  du  second  livre  du  
traité  Sur  les  crises  que  ce  rapprochement  est  opéré.    
Dans  ce  passage,  Galien  souligne   l’importance  de  diagnostiquer   la  maladie  dès   le  

premier  jour  de  son  apparition.  Après  avoir  précisé  qu’il  donnait  au  mot  «  jour  »  son  
sens   large   incluant   la   journée   et   la   nuit,   il   rappelle   que   le   mot   «  maladie  »   peut  
désigne   une   pathologie   simple   ou  mêlée  ;   or   dans   le   premier   cas,   le  diagnostic   est  
plus   aisé   que   dans   le   second.   Galien   insiste   alors   sur   la   nécessité   de   s’entraîner  
d’abord  au  diagnostic  des  maladies  simples,  qui  constitue  une  base  fondamentale  de  
formation  médicale,   l’identification   des   pathologies   étant   ici   comparée   à   celle   des  
végétaux.   Il   incite   ensuite   son   lecteur   à   ne   pas   se   décourager   dans   l’apprentissage  
laborieux  de  son  art  ;  c’est  alors  qu’il  établit  une  comparaison  entre  la  médecine  et  le  
tir  à  l’arc,  soulignant  ainsi  la  dimension  stochastique  de  l’art  médical1266  :  
  
Τὴν  µμὲν   οὖν  ἁπλῆν   διάάθεσιν   οὐδεὶς   τῶν  

ἀκριϐῶς   εἰδόότων   ἀγνοήήσει   κατὰ   τὴν  
   La   disposition   simple,   donc,   personne   de   ceux   qui  

disposent  d’une  connaissance  claire  ne  la  méconnaîtra  

                                                
1265  Sur  l’importance  de  la  persévérance  chez  Galien,  voir  Debru  2003.  
1266  De  crisibus  II  2  (K.  IX  643,  8  -‐‑  645,  13  =  Studia  Graeca  et  Latina  Gothoburgensia  23,  Alexanderson  p.  128-‐‑129).  Sur  

la  dimension  stochastique  de  l’art  médical,  voir  Boudon-‐‑Millot  2003-‐‑a.  
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πρώώτην   ἡµμέέραν   (ἴδια   γὰρ   ἔχει   τὰ  
γνωρίίσµματα),  τὴν  δ'ʹ  ἐπίίµμικτον  οὐχ  ἅπασιν  
ἐγχωρεῖ   διαγνῶναι   κατ'ʹ   ἀρχάάς.  Kαὶ   οὐδέέν  
γε   τοῦτ'ʹ   ἄτοπον   εἰς   διττῆς   διαθέέσεως  
ἐπίίγνωσιν  ἡµμερῶν  δεηθῆναι  δυοῖν,  ὥσπερ  
εἰ   καὶ   τριττήή   τις   εἴη,   τριῶν.   Ἀλλὰ   τόό   γε  
µμίίαν  ἁπλῆν  ἀγνοῆσαι   διάάθεσιν  ἄτοπόόν  τε  
καὶ   δεινῶς   αἰσχρόόν.   Ἠσκῆσθαι   τοίίνυν  
ἁπάάσας  χρὴ  τὰς  ἁπλᾶς  διαθέέσεις  ἑκάάστην  
ἰδίίᾳ   τετελειωµμέένην   τ'ʹ   ἤδη   γνωρίίζειν  
ἑτοίίµμως.   Εἰ   µμὴ   γὰρ   ἐν   τούύτῳ  
προγυµμνάάσαιο   φιλοπόόνως,   οὐδ'ʹ   ἂν  
ἀρχοµμέένην   ἔτι   καὶ   σµμικρὰν   οὖσαν  
διαγνοίίης,   ὥσπερ   οὐδ'ʹ   ἐλαίίαν   ἢ   συκῆν   ἢ  
δρῦν   ἄρτι   τῆς   γῆς   ἀνίίσχοντα   δύύναιο   ἄν  
ποτε   διαγινώώσκειν   ἀγνοῶν   ἔτι   τὰ   τέέλεια  
φυτάά.  Τὸ  δὲ  τούύτου  µμεῖζον,  ὡς  οὐδ'ʹ  αὐτὰ  τὰ  
τέέλεια   γινώώσκειν   ἁπλῶς   ἀρκεῖ,   ἀλλὰ  
χωρὶς   µμὲν   τοῦ   προγινώώσκειν   ἐκεῖνα   τὰ  
τέέλεια   τῶν   νεογνῶν   οὐδὲν   ἂν   ἰδίίᾳ  
γνωρίίσαις,   οὐ   µμὴν   οὐδ'ʹ   εὐθέέως   τε   καὶ  
πρῶτον   ἐντυχὼν   νῦν,   ἀλλ'ʹ   ὡς   καὶ   τῶν  
τελείίων   ἕκαστον   οὐκ   ὀλιγάάκις  
θεασάάµμενος   ἱκανὸς   διαγινώώσκειν   ἑτοίίµμως  
ἐγέένου,  κατὰ  τὸν  αὐτόόν,  οἶµμαι,  τρόόπον  χρήή  
σε  καὶ  τῶν  ἄρτι  γεννωµμέένων  ἕκαστον  οὐχ  
ἅπαξ  οὐδὲ  δὶς  ἀλλὰ  πολλάάκις  θεασάάµμενον  
ἱκανῶς   αὐτῶν   γενέέσθαι   γνώώµμονα.   Μὴ  
τοίίνυν,   ἐάάν   τι   τῶν   τῇδε   γεγραµμµμέένων  
ἐπιχειρῶν   ἀσκεῖν   ἐν   τῇ   πρώώτῃ   πείίρᾳ  
σφαλῇς,  ἀπογινώώσκειν  εὐθὺς  ὡς  ἀδυνάάτου  
µμηδ'ʹ   ἀποχωρεῖν   τῆς   µμελέέτης   πρὶν   πάάνυ  
πολλάάκις  ἐν  αὐτῇ  γυµμνάάσασθαι.  Οὐδὲ  γὰρ  
τοὺς   τὴν   τοξικὴν   µμετιόόντας   καίίτοι  
πολλάάκις      ἁµμαρτάάνοντας   τοῦ   σκοποῦ   τόό  
γε   κατ'ʹ   ἀρχὰς   ὅµμως   οὐδὲ   τούύτους  
ἀφισταµμέένους   ὁρᾷς   τῆς   ἀσκήήσεως   οὐδ'ʹ  
ἀθυµμοῦντας   ταῖς   ἀποτυχίίαις.   Ὁπόότ'ʹ   οὖν  
τοξικὴν  οὕτω  σµμικρὰν   τέέχνην  ὡς   καὶ   τοῖς  
ἀνδραπόόδοις  ἀσκεῖσθαι  καλῶς  οὐ  δυνατόόν  
ἐστιν   εὐθὺς   ἐξ   ἀρχῆς   κατορθοῦσθαι,   τίί  
χρὴ   νοµμίίζειν   ἐπὶ   τῆς   τῶν   Ἀσκληπιαδῶν  
τέέχνης   οὕτω   µμὲν   πολλῆς   θεωρίίας  
δεοµμέένης,   οὕτω   δ'ʹ   ἀκριϐοῦς   τε   καὶ  
φιλοπόόνου   τῆς   ἐπ'ʹ   αὐτῶν   τῶν   ἔργων  
τριϐῆς;   εἰ   µμὲν   δήή   τις   εἴης   τῶν   ἐπὶ   τοῖς  
καλλίίστοις   ταλαιπωρεῖσθαι   προ-‐‑
ῃρηµμέένων,   ἅπαντα   µμὲν   πρῶτον   ἀκριϐῶς  
ἔκµμαθε   τὰ   λεγόόµμενα   καθ'ʹ   ἕκαστον   τῶν  
νοσηµμάάτων,   ἐφεξῆς   δ'ʹ   ἐπὶ   τῶν   ἔργων  
ἄσκησον,   εἶθ'ʹ   οὕτως   ἐπιχείίρει   κρίίνειν  

au   premier   jour   (en   effet,   elle   présente   des  
caractéristiques   particulières)  ;   en   revanche,   la  
disposition  mêlée,  tout  le  monde  n’est  pas  à  même  de  
la  reconnaître  dès  le  début.  Et  il  n’est  vraiment  pas  du  
tout   déplacé   d’avoir   besoin   de   deux   jours   pour  
reconnaître   une   constitution   double,   de   même   aussi  
que,   si   elle  était   triple,   il  ne  serait  pas  déplacé  d’avoir  
besoin   de   trois   jours.   Mais   assurément,   le   fait   de  
méconnaître  une  seule  disposition   simple  est  à   la   fois  
déplacé  et   terriblement  honteux.   Il   faut  donc  déjà  être  
exercé   à   reconnaître   promptement,   chacune   en  
particulier,   les   constitutions  simples  et  accomplies.  En  
effet,   si   tu   ne   t’y   es   pas   entraîné   à   l’avance  
laborieusement,   tu   ne   saurais   pas   non   plus   la  
reconnaître  quand  elle   commence  et  qu’elle  est  encore  
petite,   de   même   que   tu   ne   pourrais   jamais   non   plus  
reconnaître  un  olivier,  un   figuier  ou  un  chêne  à  peine  
sorti   de   terre   si   tu   méconnaissais   aussi   à   quoi  
ressemblent  ces  végétaux  quand  ils  sont  complètement  
épanouis.  Mais,   plus   encore,   il   ne   suffit   pas   non  plus  
de  connaître  simplement  les  créatures  accomplies  elles-‐‑
mêmes  ;   privé   de   cette   connaissance   préalable,   tu   ne  
saurais   en   reconnaître   aucune   en   particulier   quand  
elles   viennent   de   naître,   pour   la   raison   que,   dans   ces  
moments-‐‑là,   tu   n’en   as   même   pas   rencontré   qui   soit  
déjà  parvenue  à  sa  forme  première  ;  en  outre,  de  même  
que,   lorsque   tu   as   observé   chacune   des   créatures  
accomplies   un   nombre   non   négligeable   de   fois,   tu   es  
devenu  capable  de  les  reconnaître  promptement,  de  la  
même  façon,   je  crois,   si   tu  observes  aussi   chacune  des  
créatures   à   peine   venues   au   monde   un   nombre   non  
négligeable   de   fois,   pas   une,   ni   deux,   mais   beaucoup  
de  fois,  il  est  nécessaire  que  tu  deviennes  un  assez  bon  
connaisseur   en   la  matière.   Donc,   si,   entreprenant   l’un  
des  exercices  mentionnés  ici,   tu  échoues  à  la  première  
tentative,  ne  renonce  pas  aussitôt  comme  si  c’était  une  
épreuve  impossible,  et  n’en  abandonne  pas  la  pratique  
avant  de   t’y   être   entraîné   très   souvent.   En   effet,   ceux  
qui   apprennent   le   tir   à   l’arc,   bien   qu’ils   manquent  
souvent   leur   cible   au   début,   eux   non   plus,   tu   ne   les  
vois   pas   pour   autant   s’écarter   de   leur   exercice   ni   se  
décourager   à   cause   de   leurs   échecs.   Donc,   puisque  
dans   le   tir   à   l’arc,   qui   est   un   art   si   mineur   qu’il   est  
même   exercé  par   les   esclaves,   il   n’est   pas  possible  de  
réussir  correctement  dès  le  début,  que  faut-‐‑il  penser  de  
l’art   des   Asclépiades,   qui   nécessite   une   théorie   si  
considérable   et   une   pratique   si   précise   et   laborieuse  
pour  ses  actes  mêmes  ?  Donc,  si   tu  devais  être  l’un  de  
ceux  qui   ont   choisi   de   se  donner  de   la  peine  pour   les  
plus   beaux   projets,   commence   par   apprendre  
précisément   tout   ce   qui   a   été   dit   sur   chacune   des  
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αὐτάά,   πόότερον   ἀληθῶς   ἢ   ψευδῶς   εἴρηται.  
Εἰ   δ'ʹ   ἀταλαίίπωρόός   τε   καὶ   ῥᾴθυµμος   εἴης   ἢ  
ταλαίίπωρος  µμὲν  ἀλλ'ʹ  εἰς  τὰ  χείίρω  πλοῦτόόν  
τε   καὶ   τιµμὴν   καὶ   δύύναµμιν   πολιτικὴν  
ἀληθείίας  προαιρούύµμενος,  ἄµμεινόόν  σοι  µμηδ'ʹ  
ἅπτεσθαι   τῆσδε   τῆς   θεωρίίας   µμηδ'ʹ   εἰς  
ἀνάάπλεων   βορϐόόρου   φρέέαρ   ἐµμϐάάλλειν  
ὕδωρ  καθαρόόν.  Ἀφανίίσεις  τε  γὰρ  τὸ  ὕδωρ  
καὶ  τὸ  φρέέαρ  οὐδὲν  ὠφελήήσεις.  

maladies,   ensuite   exerce-‐‑toi   à   la   pratique,   puis,   dans  
ces  conditions,   tâche  de   séparer   le  vrai  du   faux.  Mais,  
si  jamais  tu  dois  être  quelqu’un  qui  ne  se  donne  pas  de  
peine  et  qui  est  frivole,  ou  quelqu’un  qui   se  donne  de  
la   peine   mais   avec   les   pires   intentions,   préférant   la  
richesse,  l’honneur  et  la  puissance  politique  à  la  vérité,  
il   est   préférable   que   tu   ne   touches   même   pas   à   la  
théorie  dont   je  te  parle  et  que   tu  ne   jettes  pas  de  l’eau  
pure   dans   un   puits   rempli   de   fange.   En   effet,   tu  
perdras  l’eau  et  tu  ne  seras  nullement  utile  au  puits.  

  
C’est   donc   dans   le   cadre   d’une   exhortation   à   la   persévérance,   nécessaire   à   tout  

apprentissage,  que  Galien  formule  cette  comparaison  entre  le  diagnostic  médical  et  le  
tir   à   l’arc.  Dans   un   premier   temps,   il   présente   les   archers   à   son   lecteur   comme  un  
modèle  de  patience  et  de  détermination  en  matière  de  formation  technique  :  malgré  
les  échecs  de  leurs  débuts,  ces  derniers  ne  reconcent  pas  à  s’exercer  et  ne  perdent  pas  
courage  (οὐδὲ  τούύτους  ἀφισταµμέένους…  τῆς  ἀσκήήσεως  οὐδ'ʹ  ἀθυµμοῦντας).  
Cependant,   l’éloge  des   archers   est   aussitôt   contre-‐‑balancé  par  une  dévaluation  de  

leur  activité,  qui  est  jugée  inférieure  à  la  médecine  :  en  effet,  Galien  considère  le  tir  à  
l’arc  comme  un  art  mineur,  exercé  par  des  esclaves,  tandis  que  la  médecine,  rattachée  
à   la   prestigieuse   lignée   des   Asclépiades,   est   présentée   comme   un   art   majeur,   qui  
nécessite  une  grande  quantité  de   travail   tant   théorique  que  pratique.  Le   fossé  ainsi  
créé  entre  la  médecine  et  le  tir  à  l’arc  est  souligné  par  un  usage  parallèle  des  adjectifs  
et  de  l’adverbe  intensif  οὕτω  :  οὕτω  σµμικρὰν  τέέχνην  («  un  art  si  mineur  »)  s’oppose  
à   θεωρίίας…   οὕτω   µμὲν   πολλῆς…   οὕτω   δ'ʹ   ἀκριϐοῦς   τε   καὶ   φιλοπόόνου…   τριϐῆς  
(«  une   théorie  si  considérable  et  une  pratique  si  précise  et  laborieuse).  Ce   jugement  
de   valeur   est   donc   fondé   sur   un   critère   technique,  mais   son   corrolaire   est   d’ordre  
social  :  le  tir  à  l’arc  est  un  art  manuel  qui  ne  nécessite  qu’un  entraînement  physique  
et   qui,   par   conséquent,   peut   être   exercé   par   de   simples   esclaves,   dont   le   statut  
inférieur  est  souligné  dans  l’expression  τοῖς  ἀνδραπόόδοις  ἀσκεῖσθαι  par  l’emploi  du  
datif  instrumental,  réservé  théoriquement  aux  choses,  au  lieu  de  ὑπόό  suivi  du  génitif  
pour  les  agents  humains.    
Certes,  l’association  du  tir  à  l’arc  et  de  la  condition  servile  peut  surprendre  dans  la  

mesure   où   la   pratique   de   cet   art   est   également   attestée   chez   les   élites,   notamment  
dans   le   cadre   aristocratique   de   la   chasse,   ou   encore   chez   les   stratèges   et   les   rois,  
comme   Galien   l’atteste   lui-‐‑même   dans   un   extrait   de   son   cinquième   livre   de  
Commentaire  à  Épidémies  VI1267  :  «  Καὶ  γὰρ  στρατηγοὶ  πολλοὶ  πολλάάκις  καὶ  τοξεύύειν  
καὶ   ἀκοντίίζειν   καὶ   µμάάχεσθαι   διὰ   ξιφῶν   τε   καὶ   δοράάτων   ἐπίίστανταίί   τε   καὶ  
πράάττουσι   καὶ   βασιλεῖς   ὡσαύύτως.  »   («  De   fait,   beaucoup   de   stratèges   souvent  
savent   tirer   à   l’arc,   lancer   le   javelot,   combattre   avec   des   épées   et   des   lances   et  
pratiquent  ces  activités,  et  il  en  va  de  même  des  rois.  »)    
Quoi  qu’il  en  soit,  cet  extrait  du   traité  Sur  les  Crises  coïncide  avec  l’argumentation  

du  Protreptique,  fondée  sur  une  opposition  entre  art  manuel  et  art  logique.  D’ailleurs,  

                                                
1267  In  Hippocratis  librum  vi  epidemiarum  commentarius  V  1  (K.  XVII  B  230,  4-‐‑6  =  CMG  5.10.2.2  p.  257).  
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la   fin  de  ce  passage  assure   lui  aussi  de  façon  explicite  une   fonction  exhortative.  En  
effet,  à  cette  étape  de  l’argumentation,  Galien  pose  à  son  lecteur  la  question  du  choix  
de  vie,   exprimée  par   le  verbe  προαιρέέοµμαι   (προῃρηµμέένων…  προαιρούύµμενος).  Αu  
moyen  de  la  conjonction  εἰ  suivie  de  l’optatif,  deux  possibilités  sont  ainsi  envisagées,  
correspondant   chacune   à   un   profil   psychologique   bien   distinct  :   la   première   voie,  
représentant  le  choix  de  l’art  médical,  est  synonyme  d’excellence  et  d’effort  (ἐπὶ  τοῖς  
καλλίίστοις   ταλαιπωρεῖσθαι)   et   constitue   une   quête   de   la   vérité   (ἀληθείίας)  ;   la  
seconde,   qui   privilégie   l’argent,   la   gloire   et   l’ambition   politique,   est   placée   sous   le  
signe   d’une   mollesse   frivole   ou   d’une   énergie   dévoyée   par   les   pires   bassesses,  
comme  le  prouvent  l’expression  ἀταλαίίπωρόός  τε  καὶ  ῥᾴθυµμος…  ἢ  ταλαίίπωρος  µμὲν  
ἀλλ'ʹ   εἰς   τὰ   χείίρω   («  quelqu’un   qui   ne   se  donne   pas   de   peine   et   qui   est   frivole   ou  
quelqu’un  qui  se  donne  de  la  peine  mais  avec  les  pires  intentions  »).  D’un  côté,  donc,  
on   trouve   des   injonctions   qui   poussent   à   l’acquisition   progressive   et   méthodique  
d’une  compétence  médicale  :  «  ne  renonce  pas…  n’abandonne  pas…  commence  par  
apprendre…  exerce-‐‑toi…  tâche  de  séparer  »  (µμὴ  ἀπογινώώσκειν…  µμηδ’  ἀποχωρεῖν…  
πρῶτον   ἔκµμαθε…   ἄσκησον…   ἐπιχείίρει   κρίίνειν)  ;   de   l’autre   côté,   une   tournure  
impersonnelle  suivie,  avec  une  certain  mépris,  de  µμηδέέ  et  l’infinitif,  invite  le  mauvais  
lecteur  à  abandonner   tout  espoir  de  carrière  médicale  :  «  il  est  préférable  que   tu  ne  
touches  même  pas  à  la  théorie  dont  je  te  parle  »  (ἀµμεινόόν  σοι  µμηδ’  ἅπτεσθαι  τῆσδε  
τῆς   θεωρίίας).   Le   paresseux   ou   l’ambitieux   qui   choisirait   en   vain   d’apprendre   la  
médecine  sont  présentés  métaphoriquement  comme  un  puits  fangeux  dans  lequel  on  
déverse  de  l’eau  pure1268.  Inversement,  le  choix  de  la  carrière  médicale  est  un  chemin  
de  persévérance  et  d’humilité,  qui  ouvre  la  voie  de  la  vérité.  

Perfectionnement  moral  et  physique.  
  

Le   parallèle   établi   entre   l’entraînement   du   corps   et   de   l’âme   se   retrouve   encore  
dans  le  chapitre  4  du  Sur  la  connaissance  et  le  soin  de  ses  propres  passions.  En  effet,  alors  
qu’il   exhorte   son   lecteur   à   se  perfectionner  moralement   sur   la  quasi   totalité  de   son  
existence,  Galien  compare  cette  ascèse  à  l’exercice  du  corps,  qu’on  tâche  d’améliorer  
en   gardant   espoir   même   si   l’on   sait   qu’on   n’atteindra   jamais   le   bon   état  
d’Héraclès1269  :    
  
Δεῖται   γὰρ   ἀσκήήσεως   ἕκαστος   ἡµμῶν  

σχεδὸν   <δι'ʹ>   ὅλου   τοῦ   βίίου   πρὸς   τὸ  
γενέέσθαι   τέέλειος   ἀνήήρ.   Οὐ   µμὴν  
ἀφίίστασθαι   χρὴ   τοῦ   βελτίίω   ποιεῖν  
ἑαυτόόν,   εἰ   καὶ   πεντηκοντούύτης   τις   ὢν  
αἴσθοιτο   τὴν   ψυχὴν   λελωϐηµμέένος   οὐκ  
ἀνίίατον   οὐδ'ʹ   ἀνεπανόόρθωτον   λώώϐην.  
Οὐδὲ   γὰρ   εἰ   τὸ   σῶµμα   κακῶς   διέέκειτο  
πεντηκοντούύτης   ὤν,   ἔκδοτον   ἂν   ἔδωκε  

   Chacun   d’entre   nous   a   besoin   d’exercice   durant  
presque   toute   sa   vie   pour   devenir   un   homme  
accompli.   Sans   doute   ne   faut-‐‑il   pas   s’abstenir   de   se  
rendre   meilleur   quand   bien   même,   à   l’âge   de  
cinquante  ans,  on  aurait  l’impression  d’avoir  éprouvé  
son   âme   par   une   maltraitance   qui   n’apporte   pas   de  
guérison   ni   de   correction.   En   effet,   si   l’on   s’était  
trouvé   en   mauvaise   disposition   physique   à   l’âge   de  
cinquante  ans,  on  ne  se   serait  pas  non  plus  livré  à  un  

                                                
1268  Sur  cette  image  pythagoricienne  sans  doute  inspirée  par  Platon,  voir  I.C.1.b.  
1269  De  propriorum  animi  cuiuslibet  affectuum  dignotione  et  curatione  4  (K.  V  14,  9  -‐‑  16,  3  =  CMG  5.4.1.1  p.  11).  Sur  ce  

texte,  voir  aussi  I.B.1.b.  
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τῇ   καχεξίίᾳ,   πάάντως   <δ'ʹ>   ἂν   ἐπειράάθη  
βέέλτιον   αὐτὸ   κατασκευάάσαι,   καίίτοι   τὴν  
Ἡράάκλειον  εὐεξίίαν  οὐ  δυνάάµμενος  σχεῖν.  
Μὴ   τοίίνυν   µμηδ'ʹ   ἡµμεῖς   ἀφιστώώµμεθα   τοῦ  
βελτίίω   τὴν   ψυχὴν   ἐργάάζεσθαι,   κἂν   τὴν  
τοῦ   σοφοῦ   µμὴ   δυνώώµμεθα   σχεῖν,   ἀλλὰ  
µμάάλιστα  µμὲν   ἐλπίίζωµμεν   ἕξειν   κἀκείίνην,  
ἂν  ἐκ  µμειρακίίου  προνοώώµμεθα  τῆς  ψυχῆς  
ἡµμῶν,   εἰ   δὲ   µμήή,   ἀλλὰ   τοῦ   γε   µμὴ  
πάάναισχρον  αὐτὴν  γενέέσθαι,  καθάάπερ  ὁ  
Θερσίίτης   τὸ   σῶµμα,   φροντίίζωµμεν.   Εἴ   γ'ʹ  
οὖν   ἐφ'ʹ   ἡµμῖν   ἦν   γινοµμέένοις   ἐντυχεῖν   τῷ  
προνοουµμέένῳ   τῆς   γενέέσεως   ἡµμῶν  
δεοµμέένοις   τε   τοῦ   λαϐεῖν   σῶµμα  
γενναιόότατον,  ὁ  δ'ʹ  [ἣ]  ἠρνήήσατο,  πάάντως  
ἂν   ἐφεξῆς   ἐδεήήθηµμεν   αὐτοῦ   δεύύτερον  
γοῦν  ἢ  τρίίτον  ἢ  τέέταρτον  αὐτὸ  σχεῖν  ἀπὸ  
τοῦ  πρώώτου  κατ'ʹ  εὐεξίίαν.  Ἀγαπητὸν  γὰρ  
εἰ  καὶ  µμὴ  τὸ  τοῦ  Ἡρακλέέους,  ἀλλὰ  τόό  γε  
τοῦ  Ἀχιλλέέως  σχεῖν,  ἢ  εἰ  µμηδὲ  τούύτου,  τόό  
γε   τοῦ   Αἴαντος   ἢ   Διοµμήήδους   ἢ  
Ἀγαµμέέµμνονος   ἢ   Πατρόόκλου,   εἰ   δὲ   µμὴ  
τούύτων,   ἄλλων   γέέ   τινων   ἀγαστῶν  
ἡρώώων.  Οὕτως  οὖν,  εἰ  καὶ  µμὴ  τὴν  τελείίαν  
εὐεξίίαν  τις   οἷόός  τ'ʹ   ἐστὶ  τῆς  ψυχῆς  ἔχειν,  
δέέξαιτ'ʹ   ἂν   οἶµμαι   δεύύτερος   ἢ   τρίίτος   ἢ  
τέέταρτος  γενέέσθαι  µμετὰ  τὸν  ἄκρον.  Οὐκ  
ἀδύύνατον   δὲ   τοῦτο   τῷ   βουληθέέντι  
κατεργάάσασθαι  χρόόνῳ  πλείίονι   συνεχῶς  
τῆς  ἀσκήήσεως  γενοµμέένης.    

mauvais   état,   mais   de   toutes   les   façons   on   aurait  
essayé   de   mettre   son   corps   dans   une   meilleure  
constitution,   bien   qu’étant   incapables   d’avoir   le   bon  
état   d’Héraclès.   Donc,   nous   non   plus,   ne   nous  
abstenons  pas  de  rendre  notre  âme  meilleure,  même  si  
nous   sommes   incapables  d’avoir   celle  du   sage  ;  mais  
espérons  très  fort  que,  même  elle,  nous  l’aurons  si,  dès  
l’adolescence,   nous   nous   montrons   prévoyants   pour  
notre  âme,  et,  dans  le  cas  contraire,  veillons  du  moins  
à   ce   que   cette   dernière   ne   devienne   pas   tout   à   fait  
laide,  comme  Thersite  a  fait  de  son  corps.  En  tout  cas,  
ce  qu’il  y  a  de  sûr,  c’est  que  s’il  était  en  notre  pouvoir  
d’avoir  l’occasion  de  rencontrer  celui  qui  veille  à  notre  
naissance   et   de   lui   demander   de   recevoir   comme  
corps   celui   qui   est   le   plus   noble,   mais   qu’il   avait  
refusé,   de   toutes   les   façons,   nous   lui   aurions   ensuite  
demandé   d’en   avoir   un   au   moins   de   deuxième,  
troisième   ou   quatrième   rang   à   partir   du   premier  
conforme   au   bon   état.   En   effet,   il   est   satisfaisant,  
quand   bien   même   ce   ne   serait   pas   celui   d’Héraclès,  
d’avoir   au  moins   le   corps   d’Achille,   ou,   à  défaut,   au  
moins   celui   d’Ajax,   de   Diomède,   d’Agamemnon,   de  
Patrocle,   et,   si   c’est   impossible,   au   moins   celui   de  
certains   héros   dignes   d’admiration.   Ainsi,   donc,  
même  si  l’on  est  pas  en  mesure  d’avoir  pour  son  âme  
le  bon  état  accompli,  on  peut  accepter,   je   crois,  d’être  
en   deuxième,   troisième,   quatrième   position   après   le  
sommet.   Voilà   qui   n’est   pas   impossible   à   qui   veut  
obtenir   ce   résultat  grâce  à  un  exercice  mené  de   façon  
constante  pendant  suffisamment  longtemps.    

  
Dans   cette   comparaison   entre   l’entraînement   de   l’âme   et   du   corps,   pétrie   de  

références  mythologiques,  Héraclès   incarne  pour   le  corps   le  degré  d’excellence  que  
que   le   sage   représente   pour   l’âme   et   la   ressemblance   entre   ces   deux  domaines   est  
telle   Galien   va   jusqu’à   parler   du   «  bon   état…   de   l’âme  »   (τὴν…   εὐεξίίαν…   τῆς  
ψυχῆς)  comme  on   le  dit  généralement  à  propos  du  corps1270.  Plus  classiquement,   la  
notion   de   laideur   (αἰσχρόόν)   est   également   appliquée   aussi   bien   à   la  morale   qu’au  
corps.  Dans  ce  dernier  domaine,  Thersite  fait  alors  figure  d’emblème  (πάάναισχρον…  
καθάάπερ  ὁ  Θερσίίτης  τὸ  σῶµμα1271)  par  opposition  à  Achille,  que   le   traité  Sur   le  bon  
état   identifie   inversement   comme   l’incarnation   même   de   la   beauté   (καλὸς   µμὲν   ὁ  
Ἀχιλλεὺς  ἁπλῶς1272).  De  la  même  façon,  en  grec,   il  est  bien  connu  que  la  notion  de  
beauté   (καλόόν)   concerne   aussi   bien   les   qualités   physiques   que  morales,   qui   toutes  
deux  peuvent  s’acquérir  au  moyen  d’exercices  répétés.  

  

                                                
1270  Sur  la  figure  d’Héraclès  chez  Galien,  voir  I.B.1.b.  
1271 Sur  la  figure  de  Thersite  chez  Galien,  voir  I.A.3.b 
1272  De  bono  habitu  (K.  IV  752,  1  =  Helmreich  1901).  
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Aux  chapitres  75  et  76  du  traité  Ne  pas  se  chagriner,  on  retrouve  le  même  genre  de  
parallèle,  dans  lequel  Héraclès  et  les  sages  incarnent  respectivement  le  meilleur  état  
possible  pour  le  corps  et  pour  l’âme1273  :  

  
Αἰσθάάνοµμαι   γὰρ   ἀκριϐῶς   ἐγὼ  

παρακολουθῶν  τῇ   ποιόότητι   τῆς   ἐµμῆς   ἕξεως  
ἣν  ἔχω  κατὰ  τὸ  σῶµμα  καὶ  τὴν  ψυχήήν·∙  οὔκουν  
οὔτε   τι   τῶν   ἔξωθεν   αἰτίίων   τηλικοῦτόόν   τι  
γενέέσθαι  βουλοίίµμην   <ἂν>  ὡς   διαφθεῖραίί  µμου  
τὴν  ὑγείίαν,  οὔτε  περίίστασιν  ἰσχυροτέέραν  τῆς  
κατὰ   τὴν   ἐµμην   ψύύχην   ἕξεως.  Οὐ   µμὴν   ἀµμελῶ  
γε   τῆς   εὐεξίίας   αὐτῶν,   ἀλλὰ   διὰ   παντὸς   ὅση  
δύύναµμις  ἐµμοι  ᾖ,  ῥώώµμην  ἀµμφοτέέροις  ἐντεθῆναι  
πειρῶµμαι   τοσαύύτην   ὡς   ἀντέέχειν   δύύνασθαι  
τοῖς  λυποῦσιν  αὐτάά.  Καὶ  γὰρ  εἰ  µμήήτε  τὸ  σῶµμα  
τὴν  Ἡρακλέέους  ῥώώµμην  ἕξειν  ἐλπίίζω  µμήήτε  τὴν  
ψυχὴν   ἢν   ἐµμοίί   φασι   ὑπάάρχειν   οἱ   σοφοίί,  
βέέλτιον   εἶναι   νοµμίίζω   µμηδεµμίίαν   ἄσκησιν  
ἑκόόντα  παραλιπεῖν.  

   J’ai   conscience,   pour   ma   part,   de   connaître  
exactement  quel  est   l’état   dans   lequel   se   trouvent  
mon   corps   et   mon   âme  ;   dès   lors   je   ne   voudrais  
que   survienne   ni   quelque   cause   extérieure   d’une  
gravité   telle   qu’elle   détruise   ma   santé,   ni   un  
malheur  qui   soit  plus  fort  que  l’état  de  mon  âme.  
Je   ne   néglige   assurément   pas   leur   bon   état  ;   au  
contraire,  je  m’efforce  continuellement,  autant  que  
j’en  ai  le  pouvoir,  de  faire  en  sorte  qu’en  tous  deux  
réside   une   force   suffisante   pour   qu’ils   puissent  
résister  à   ce   qui   leur   cause  un  dommage.  De   fait,  
même   si   je   n’espère  pas  pour  mon   corps   avoir   la  
force  d’Héraclès,  ni  pour  mon  âme  la  force  que  les  
sages   me   disent   posséder,   je   pense   que   le   mieux  
est   de   n’omettre   volontairement   aucun  
exercice1274.    

  
Dans   cet   autoportrait,   Galien   envisage   la   possibilité   que   son   âme   et   son   corps  

soient  dans  un  bon  état  (εὐεξίία)  et  que,  grâce  à  l’exercice  (ἄσκησις),  l’une  et  l’autre  
possèdent  une  résistance  suffisante  (ῥώώµμην…  ἀντέέχειν),  qui  certes  restera  inférieure  
à   la   force  morale   et   physique   des   sages   ou   d’Héraclès.   Ce   texte   prouve   ainsi   que,  
dans   la   conduite  même  de   sa   propre   vie,  Galien   établit   des   comparaisons   entre   le  
perfectionnement  de  son  âme  et  de  son  corps.  Ses  règles  de  conduite  révèlent  à  la  fois  
sa  modestie,  son  ambition  et  sa  persévérance.  
  

II.  C.  1.  c.  La  nécessité  d’un  apprentissage  méthodique  et  encadré.  
  
Or,   dans   le   sport   comme   dans   la   philosophie   ou   la   médecine,   un   apprentissage  

réussi   suppose   certes   de   la   patience,  mais   il   requiert   aussi   de   la  méthode1275   et   un  
encadrement   efficace.   Il   importe   en   effet   de   constituer   son   savoir   selon   un   ordre  
précis,   qui   passe   immanquablement   par   l’apprentissage   de   certains   rudiments  
nécessaires  à  la  poursuite  de  la  formation.    

                                                
1273  Ne   pas   se   chagriner   75-‐‑76   (Boudon-‐‑Millot,   Jouanna,   Pietrobelli   p.   22-‐‑23).   Sur   l’absence   de   chagrin   comme  

exercice  philosophique,  voir  notice  p.  XLIX-‐‑LI  et  commentaire  p.  175  :  Galien  incarne  une  pratique  de  l’ascèse  à  
condition  que  cette  dernière  reste  dans  les  limites  de  ses  possibilités.  

1274  Traduction  de  V.  Boudon-‐‑Millot  et  J.  Jouanna.  
1275  Sur  l’importance  de  la  méthode  chez  Galien,  voir  Debru  2003.  
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Méthode  pédagogique.    
  
Telle  est  la  thèse  exposée  dans  le  chapitre  9  du  deuxième  livre  du  Sur  les  différences  
du  pouls.  Dans  ce  passage,  Galien  propose  un  développement  sur  les  divers  types  de  
pulsations  mises  en  rapport  avec  la  respiration.  Dans  la  classification  qu’il  propose,  il  
fait  intervenir  les  notions  de  genre,  de  catégorie,  de  qualité,  que  les  lecteurs  doivent  
savoir   manier   dès   lors   qu’ils   veulent   comprendre   son   raisonnement.   Il   en   profite  
alors  pour  rappeler  que,  dans  tout  apprentissage,  il  convient  de  respecter  un  ordre  de  
progression,   qui   commence   par   la   maîtrise   des   fondements   élémentaires.   Or   cette  
affirmation  est  également  valable  pour  l’activité  de  la  palestre1276  :    
  
Ὅστις   δὲ   ἀκριϐῶς   τούύτοις   ἕπεσθαι  

βούύλεται,   γεγυµμνάάσθαι   πρόότερον   αὐτὸν  
χρὴ   περὶ   τὰς   κατηγορίίας.   Τὸ   γὰρ   τοῦ  
Ἀρκεσιλάάου   καλὸν,   ὡς   οὐδεὶς   πόόκον   εἰς  
γναφεῖον   φέέρει.   Τάάξις   γάάρ   ἐστιν   ὥσπερ  
ἐρίίων   ἐργασίίας,   οὕτω   καὶ   µμαθηµμάάτων  
διδασκαλίίας.   Καὶ   οὐδεὶς   οὔτ'ʹ  
ἀναγινώώσκειν   διδάάσκεται,   πρὶν   πάάσας  
ἐκµμαθεῖν   τὰς   συλλαϐὰς,   οὔτε   τὰς  
συλλαϐὰς   αὐτὰς,   πρὶν   ἅπαντα   τὰ  
στοιχεῖα   τῆς   φωνῆς,   οὔτε   τὰ   σύύντονα  
παλαίίσµματα  πρὸ  τῶν  ἁπλῶν  καὶ  ῥᾳδίίων,  
οὐδὲ  ταῦτα,  πρὶν  τρίίψασθαι   καλῶς,   οὐδὲ  
τοῦτο,   πρὶν   ἀλείίψασθαι   γυµμναστικῶς,  
ἀλλ'ʹ  ἕκαστον  αὐτῶν  τὸ  µμὲν  πρῶτον,  τὸ  δὲ  
δεύύτερον,   τὸ   δὲ   τρίίτον   ἐστὶν   ἐν   ἁπάάσαις  
ταῖς  τέέχναις.  Οὕτω  δὴ  κᾀν  τοῖς  κατὰ  τὴν  
διαλεκτικὴν   οὐκ   ἐνδέέχεταίί   τινα,   πρὶν   ἐν  
τοῖς   πρώώτοις   καὶ   οἷον   στοιχείίοις  
γυµμνάάσασθαι,  ταῖς  τῶν  ἑξῆς  ἀποδείίξεσιν  
ἕπεσθαι.   Περὶ   µμὲν   τούύτων   εἴς   γε   τὸ  
παρὸν  ἱκανὰ  καὶ  ταῦτα.    

   Si   l’on   veut   suivre   ce   raisonnement   de   façon  
précise,   on   doit   d’abord   être   exercé   en   matière   de  
catégories.   Arcésilas   a   raison   de   dire   que   personne  
n’apporte   une   toison   non   travaillée   dans   un   atelier  
de  foulage.  De  fait,  de  même  qu’il  y  a  un  ordre  dans  
le   travail  de   la   laine,  de  même,   il   en  existe  aussi  un  
dans  l’apprentissage  des  connaissances.  Et  personne  
n’apprend   à   lire   avant   d’avoir   appris   toutes   les  
syllabes,   ni   les   syllabes   elles-‐‑mêmes   avant   d’avoir  
appris   tous   les   éléments   du   son,   ni   les  manœuvres  
véhémentes   avant   celles   qui   sont   simples   et   faciles,  
ni  non  plus  ces  dernières  avant  de  s’être  bien  massé,  
ni   cette   pratique   avant  de   s’être   oint   conformément  
aux   principes   de   la   gymnastique,   mais   chacune   de  
ces   étapes,   la   première,   la   deuxième,   la   troisième,  
existe   dans   tous   les   arts.   De   même,   donc,   dans   le  
domaine   de   la   dialectique,   il   n’est   pas   non   plus  
convenable   de   suivre   les   démonstrations   suivantes  
avant   de   s’être   exercé   dans   les   pratiques   premières  
et,  pour  ainsi  dire,  élémentaires.  En   la  matière,   sans  
doute,  ces  consignes  s’appliquent  aussi  à  la  situation  
présente.  

  
À   la   palestre   comme   partout   ailleurs,   l’apprentissage   suit   donc   un   ordre   de  

complexité  et  de  difficulté  croissant.  Tout  commence  par  des  manœuvres  simples,  et,  
une  fois  ces  dernières  maîtrisées,  il  est  possible  de  se  confronter  à  des  combinaisons  
complexes  et  donc  plus  ardues.  La  planification  évoquée  par  Galien  dans  le  cadre  de  
la  lutte  est  manifestement  placée  sous  le  contrôle  du  maître  de  gymnastique,  dont  la  
présence  est  suggérée  par  l’adverbe  γυµμναστικῶς  («  conformément  aux  principes  du  
maître   de   gymnastique  »).   Idéalement,   la   pratique   des  massages   et   l’apprentissage  
technique  des  exercices  de  combat  sont  confiés  respectivement  à  un  masseur  et  à  un  
entraîneur.   Ainsi,   ces   deux   figures,   comparées   à   des   maîtres   d’école,   se   voient  

                                                
1276  De  differentia  pulsuum  II  9  (K.  VIII  624,  4-‐‑19).  
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implicitement  confinés  au  niveau  le  plus  bas  de  la  hiérarchie  sportive,  dominé  par  le  
maître  de  gymnastique,  qui  occupe  une  fonction  prescriptive.    
Ce   point   permet   d’ailleurs   de   souligner   les   limites   de   l’analogie   entre   le   sport   et  

l’apprentissage   intellectuel,   puisque,   dans   ce   dernier   cas,   les   maîtres   d’école   ne  
doivent   pas   suivre   les   consignes   d’un   supérieur   hiérarchique  :   le   professeur   de  
rhétorique  prend  certes   le  relais  dans  la  formation  des  adolescents,  mais   il  n’exerce  
aucun   pouvoir   de   commandement   sur   les   maîtres   d’écoles,   dont   les   compétences  
sont   indépendantes.   Il   va   de   soi   que   la   pédagogie   infantine   requiert   des   qualités  
qu’un  enseignant  de  niveau  supérieur  ne  possède  pas  nécessairement  et  dont  il  n’a  a  
priori  aucune  expérience.  
  
L’importance  de   la  méthode  d’apprentissage   est   encore   soulignée  par  un  passage  

qui  se  trouve  dans  le  chapitre  3  du  Sur  la  meilleure  doctrine.  Dans  ce  texte,  Galien,  face  
à  la  diversité  des  doctrines  philosophiques,  s’interroge  sur  la  possibilité  de  distinguer  
la   vérité   du   mensonge.   Il   imagine   alors   la   question   qu’il   poserait   à   Favorinos1277,  
philosophe   sceptique   contemporain   et   membre   de   la   Nouvelle   Académie  :   le  
discernement   du   vrai   est-‐‑il   possible   seulement   chez   les   hommes   que   la   nature   a  
rendus  capables  de  cette  clairvoyance,  ou  bien  est-‐‑il  accessible  à  tous  les  hommes  dès  
lors   qu’est   appliquée   une   méthode  ?   La   seconde   branche   de   cette   alternative  
débouche  sur  un  parallèle  entre  le  travail  intellectuel  et  l’apprentissage  de  la  lutte1278  :  
  
Ἡδέέως   ἂν   ἠρόόµμην,   εἰ   παρῆν   ὁ  

Φαϐωρῖνος,  ἆράά  γε  κελεύύει  µμε  πείίθεσθαι  
τούύτοις   ἅπασι   τοῖς   λόόγοις   <ἢ>  
σκοπεῖσθαι,   πόότερον   ἀληθεῖς   εἰσιν   ἢ  
ψευδεῖς.   Εἰ   γὰρ   δὴ   σκοπεῖσθαι  
συνεχώώρησεν,   ἠρόόµμην   δ’   ἂν   ἐπὶ   τῷδε  
πάάντως,   εἰ   φύύσει   πᾶσιν   ἀνθρώώποις  
ὑπάάρχει   διακρίίνειν   ἀληθεῖς   λόόγους  
ψευδῶν   ἢ   µμέέθοδόός   ἐστι   τῆς   ἑκατέέρων  
γνώώσεως.   Εἰ   µμὲν   γὰρ   φύύσει,   <πῶς>   οὐχ  
ὁµμολογοῦµμεν   ἀλλήήλοις   ἅπαντες   οὐδ'ʹ  
ὡσαύύτως   ἀποφαινόόµμεθα   περὶ   τῶν  
αὐτῶν;   Εἰ   δὲ   µμέέθοδόός   τίίς   ἐστιν,   αὐτὴν  
<µμὲν  ἂν>  πρώώτην  µμαθεῖν  ἐδεήήθην,  ἑξῆς  δ'ʹ  
ἐπιστατοῦντος   αὐτοὺ   γυµμνάάσασθαι  
πολυειδῶς   ἐπὶ   παραδειγµμάάτων  
πλειόόνων,   ὥσπερ   οἱ   παλαίίειν  
µμανθάάνοντες   ἢ   σκυτοτοµμεῖν   ἢ  
οἰκοδοµμεῖν   ἢ   ναυπηγεῖν   ἢ   ῥητορεύύειν   ἢ  
ἀναγιγνώώσκειν  ἢ  γράάφειν  ἢ  ὅλως  ὁτιοῦν  

   Je  me  ferais  un  plaisir,  si  Favorinus  était  présent,  de  
lui  demander  si  vraiment  il  me  recommande  d’obéir  à  
tous   ces   discours   ou   bien   s’il   m’invite   à   examiner   si  
ces   derniers   sont   vrais   ou   faux.   Car,   en   vérité,   à  
supposer  qu’il  ait  consenti  à  me  dire  de  les  examiner,  
je  l’interrogerais  en  tout  et  pour  tout  sur  ce  point  :  est-‐‑
il  possible  par  nature  à  tous  les  hommes  de  discerner  
les   vrais   discours   des   faux,   ou   bien   existe-‐‑t-‐‑il   une  
méthode   pour   connaître   chacun   des   deux   types   de  
discours  ?   En   effet,   si   c’est   par   nature,   comment   se  
fait-‐‑il   que   nous   ne   soyons   pas   tous   d’accord   les   uns  
avec  les  autres  et  que  nous  ne  fassions  pas  les  mêmes  
démonstrations   sur   les   mêmes   sujets  ?   En   revanche,  
s’il   existe   une   méthode,   il   faudrait   commencer   par  
l’apprendre,   et   ensuite,   une   fois   qu’on   la   maîtrise,  
s’exercer  très  diversement  sur  un  assez  grand  nombre  
d’exemples,   comme   ceux   qui   apprennent   à   lutter,   à  
être  cordonniers,  à  construire  des  maisons,  à  fabriquer  
des   navires,   à   pratiquer   la   rhétorique,   à   lire,   à   écrire  
ou,   d’une   manière   générale,   à   accomplir   quelque  

                                                
1277  Sur  Favorinus  d’Arles,  voir  les  travaux  d’E.  Amato,  en  particulier  l’introduction  générale  du  volume  I  des  

éditions  de  la  CUF  paru  en  2005.  
1278  De  optima  doctrina  3  (K.  I  45,  18  -‐‑  46,  12  =  CMG  5.1.1  p.  98).  
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ἐνεργεῖν  κατὰ  τέέχνην1279.   action  que  ce  soit  en  vertu  d’un  art.  
  
Dans  les  activités  de  l’esprit  comme  dans  tout  art,  l’apprentissage  doit  donc  se  faire  

en   deux   étapes  :   il   faut   en   premier   lieu   «  apprendre   une  méthode  »   (µμαθεῖν…  
µμέέθοδον),   qui   sert   de   base   à   «  ceux   qui   la  maîtrise  »   (ἐπιστατοῦντες),   puis   il   faut  
«  s’exercer   très  diversement  sur  un  assez  grand  nombre  d’exemples   (γυµμνάάσασθαι  
πολυειδῶς   ἐπὶ   παραδειγµμάάτων   πλειόόνων),   c’est-‐‑à-‐‑dire   diversifier   et   complexifier  
les  exercices  auquel  on  se  soumet.  Le  moyen  γυµμνάάσασθαι  présente  cette  formation  
comme   une   activité   plutôt   personnelle,   sans   l’accompagnement   d’aucun   auxiliaire  
pédagogique.   Il   est   vrai   cependant   que   la   diversité   des   exercices,   exprimée   par  
l’adverbe   πολυειδῶς,   est   généralement   garantie   par   les   conseils   d’un   entraîneur,  
dont   la   qualité   première   est   précisément   de   connaître   de   multiples   exercices  
particuliers  qui  peuvent  être  proposés  au  sportif.    

Encadrement  didactique.  
  
Le  rôle  du  personnel  pédagogique  est  souligné  de  façon  plus  explicite  encore  dans  

les  premières  pages  de   ce  même   traité   Sur   la  meilleure   doctrine.  Galien  y   critique   la  
méthode   pédagogique   de   l’argumentation   contradictoire,   estimant   que   les  
professeurs  et  les  élèves  qui  recourent  à  ce  procédé  sont  contraints  de  suspendre  leur  
jugement  et  de  ne  jamais  se  prononcer  sur  la  vérité  des  choses.  Favorinos,  quant  à  lui,  
se  montre  favorable  à  cette  méthode  en  se  revendiquant  notamment  de  l’Académie  et  
du  Pyrrhonisme.  Galien,  au  contraire,  appelle  de  ses  vœux  une  éducation  de  l’esprit  
où  les  enseignants  incitent  les  élèves  à  établir  leurs  raisonnements  grâce  aux  critères  
de  connaissance  fondés  sur  l’observation  de  la  nature.  Dans  ce  cas,  l’encadrement  du  
professeur  redevient  utile  et  nécessaire.  L’apprentissage  des  arts  est  alors  pris  pour  
modèle   d’un   encadrement   efficace,   où   le   surveillant   est   chargé   de   contrôler   et   de  
corriger   l’élève.  Or   une   telle  méthode   est   appliquée   notamment   par   les   pédotribes  
qui  encadrent  la  formation  des  lutteurs1280  :  
  
Τοῖς  µμὲν  γὰρ  πρεσϐυτέέροις  αὐτὸ  δὴ  τοῦτο  

ἦν   δίίδαγµμα,   τὸ   µμηδὲν   εἶναι   κριτήήριον  
ἀνθρώώπῳ   δεδόόµμενον   ὑπὸ   τῆς   φύύσεως,   ᾧ  
παραϐάάλλων  ἕκαστον  τῶν  ὄντων  ἀκριϐῶς  
διαγνώώσεται,   διὸ   µμηδ'ʹ   ἀποφήήνασθαι   περὶ  
µμηδενὸς   ἠξίίουν   ἀλλὰ   περὶ   πάάντων  
ἐπέέχειν.  Ἀλλ'ʹ  εἰ  δὴ  τοῖς  φυσικοῖς  κριτηρίίοις  
αἴσθησιν   ἱκανὴν   συγχωρήήσουσιν   ἡµμῖν,  
οὐδὲν   ἔτι   δεησόόµμεθα   τῆς   εἰς   ἑκάάτερον  
ἐπιχειρήήσεως,   ἀλλ'ʹ   ἑτέέρου   τινὸς   <…>  
ἀπαιτήήσοµμεν   µμᾶλλον   µμὲν   τοὺς   τεχνίίτας,  

   Pour   les   penseurs   plus   anciens,   ce   point   même  
était  un  enseignement  :  l’homme  ne  dispose  d’aucun  
critère   donné   par   la   nature   auquel   il   puisse  
rapporter   chacune   des   choses   existantes   pour   en  
avoir   une   connaissance   précise  ;   c’est   pourquoi   ils  
décidaient  même  de  ne   se  prononcer   sur   rien  et   de  
suspendre   leur   jugement   sur   tous   les   sujets.  
Cependant,   si,   en   vérité,   ils   nous   concèdent   que   la  
perception   fondée   sur   les   critères   naturels   est  
suffisante,   nous   n’aurons   plus   du   tout   besoin   de  
l’argumentation   contradictoire,   mais   nous  

                                                                                                                                           
1279  La  dernière  phrase  de  ce  passage  figure  dans  l’édition  Kühn  et  dans  celle  du  CMG  d’A.  Barigazzi  (1991)  ;  en  

revanche,   elle   est   considérée   comme   un   ajout   dans   l’édition   de   J.  Marquardt   (Leipzig,   1984),   qui   la  met   entre  
crochets  droits.  

1280  De  optima  doctrina  1  (K.  I  43,  21  -‐‑  44,  18  =  CMG  5.1.1  p.  96).  
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παρέέχοντας  τοῖς  µμαθηταῖς  εὐθέέως  <οὐδὲν>  
[ἀλλ’]   ἑτέέρον   <οὐδὲν>   τὸ   λογίίζεσθαι   τὸ  
καλούύµμενον   ὑπὸ   τῶν   πολλῶν   ψηφίίζειν,  
τοῦτο   δ'ʹ   ὅστις   ἐπιστατεῖ   τῷ   γυµμναζοµμέένῳ  
καὶ   τούύτοις   προσέέχων   τὸν   νοῦν,   ἐν   οἷς  
σφάάλλεται,   καὶ   ταῦτα   ἐπανορθούύµμενος  
µμόόνα.   Παραπλησίίως   δὲ   καὶ   ὁ   παιδοτρίίϐης  
ἐπανορθοῦται   τὰ   τῶν   παλαιόόντων  
ἁµμαρτήήµματα,   καὶ   ὁ   γραµμµματικὸς   καὶ   ὁ  
ῥήήτωρ   καὶ   ὁ   γεωµμέέτρης   καὶ   ὁ   µμουσικὸς  
οὕτω   διδάάσκουσιν,   οὐ   διασείίοντες   οὐδὲ  
σαλεύύοντες  τῶν  µμαθητῶν  ἣν  ἔχουσι  πίίστιν  
ἐπὶ   τοῖς   φυσικοῖς   κριτηρίίοις,   ἀλλ'ʹ  
ἐφεστῶτες   αὐτοῖς   γυµμναζοµμέένοις   ἄχριπερ  
ἂν  ἀναµμαρτήήτους  αὐτοὺς  ἀποδείίξωσιν  τὰς  
κατὰ   µμέέρος   ἐνεργείίας,   ἀλλ'ʹ   οὐ   χρῆσθαι  
<…>  τὴν  ἐποχὴν  εἰσάάγοντες1281.    

réclamerons   bien   plutôt   que   les   techniciens  
pourvoient   à   autre   chose,   en   ne   fournissant  
d’emblée   à   leurs   élèves   rien   d’autre   que   le  
raisonnement,   que   beaucoup   appellent   le   fait   de  
décréter,   et   nous   réclamerons   que   le   surveillant  
chargé  de  celui  qui  s’entraîne  se  montre  attentif  aux  
exercices  où  ce  dernier  se  trompe  et  qu’il  se  contente  
de   corriger   ces   erreurs.   Et   c’est   de   manière   assez  
semblable  que  le  pédotribe  corrige  les  fautes  de  ceux  
qui  luttent  ;  et  le  professeur  d’écriture,  le  rhéteur,  le  
géomètre,  le  musicien  enseignent  de  la  même  façon,  
sans   violenter   ni   troubler   la   foi   que   les   élèves   ont  
dans  les  critères  naturels,  mais  en  les   surveillant  au  
cours  de  leurs  exercices,  jusqu’à  les  rendre  capables  
d’accomplir  sans  faute  leurs  actions  particulières,  au  
lieu  de  leur  apprendre  à  user  du  doute  comme  ceux  
qui  font  intervenir  la  suspension  du  jugement1282.    

  
La  méthode  mise  en  œuvre  dans   l’apprentissage  des  arts  est   ici  présentée  comme  

un   modèle   pédagogique   fondé   sur   l’observation   et   la   correction   de   l’élève   par   le  
professeur.  L’entraîneur  de   lutte   apparaît   ainsi   comme  un   technicien   (τεχνίίτης)   au  
même   titre   que   le   professeur   d’écriture,   de   rhétorique,   de   géométrie,   de  musique.  
L’art  se  situe  ici  au  niveau  des  actions  particulières  (κατὰ  µμέέρος),  puisqu’il  s’agit  de  
décrire  un  encadrement  pédagogique  fait  d’exercices  précis  et  non  les  connaissances  
générales  qui  pourraient  être  dispensées  aux  élèves.    
  Avec   la   méthode   préconisée   dans   ce   texte,   la   confiance   de   l’apprenti   est   mise   à  

l’épreuve  des  phénomènes  naturels,  qui  sont  appréhendés  par  la  perception  lors  de  
la   pratique   des   exercices.   Au   contraire,   dans   la   disputatio   in   utramque   partem,   les  
convictions  de  l’élève  sont  véritablement  mises  à  mal,  car  ce  dernier  doit  choisir  entre  
deux  thèses  contradictoires  défendues  l’une  et  l’autre  par  des  arguments  recevables  ;  
désorienté,   l’étudiant   sera   tenté   de   se   réfugier   dans   la   suspension   du   jugement,  
comme   le   font   certains   professeurs,   qui   se   rendent   ainsi   inutiles   à   leurs   élèves.  Ce  
passage   rend   bien   compte   de   la   pensée   de  Galien,   pour   qui   la   connaissance   de   la  
nature,  comme  l’apprentissage  de  la  médecine,  doit  confronter  la  logique  à  l’épreuve  
des   phénomènes.  De   plus,   l’utilité   des   exercices   et   l’importance   d’un   encadrement  
attentif  sont  des  thèmes  chers  au  médecin  de  Pergame.  
  
De   façon   analogue,   dans   un   développement   moraliste   concluant   le   traité   Sur   la  
connaissance   et   le   traitement   des   affections   de   l’âme,  Galien   utilise   le   champ   lexical  de  
l’exercice  et  de  la  palestre  pour  décrire  l’apprentissage  de  la  moralité.  Il  y  incite  les  
jeunes  gens  à  la  rectitude  morale  en  leur  conseillant  d’accepter  patiemment  l’aide  des  

                                                                                                                                           
1281   Ce   passage   figure   intégralement   dans   l’édition   Kühn   et   dans   celle   du   CMG   d’A.   Barigazzi   (1991).   En  

revanche,   à   l’exception   de   la   première   phrase,   il   est   considéré   comme  un   ajout   dans   l’édition   de   J.  Marquardt  
(Leipzig,  1984),  qui  le  met  entre  crochets  droits.  

1282  Pour  la  traduction  des  passages  corrompus,  on  s’en  remet  aux  propositions  d’A.  Barigazzi  dans  son  édition  
du  CMG  5.1.1  p.  97.  
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anciens.   En   effet,   en   matière   de   vertu   comme   pour   le   sport,   grâce   au   contact   de  
personnes  expérimentées,  l’entraînement  finit  par  porter  ses  fruits1283  :  
  
Πάάλιν  οὖν  ἐπὶ  τὸν  ἀληθῶς  ἄνδρα  γενέέσθαι  

βουλόόµμενον   ἐπανελθὼν   ὑποθήήσοµμαι   τὴν  
κοινὴν   ὁδὸν   εἰς   ἅπαντα   τὰ   κατὰ   τὴν   ψυχὴν  
ἡµμῶν   καλάά.   Χρὴ   γὰρ   αὑτῷ   τιν'ʹ   ἐπόόπτην  
ἐπιστῆσαι  τόό  γε  κατ'ʹ  ἀρχάάς,  ὅστις  ἐφ'ʹ  ἑκάάστῳ  
τῶν   πραττοµμέένων   ἀναµμνήήσει   τὸ  
παρορώώµμενον…   Ἑτέέρους   οὖν   εἶναι   <χρὴ>  
τοὺς   ὀψοµμέένους   τὰ   τῶν   σωθῆναι  
<ϐουλοµμέένων>   νέέων   ἁµμαρτήήµματα,  
πρεσϐύύτας  µμὲν  τὴν  ἡλικίίαν,  ἐν  ὅλῳ  δὲ  τῷ  βίίῳ  
πεῖραν   ἱκανὴν   δεδωκόότας   ἐλευθέέρας  
γνώώµμης,   οἷς   ἐπιτιµμῶσιν   οὐκ   ἀντιτείίνειν   οὐδ'ʹ  
ἀπεχθάάνεσθαι  προσήήκει,  ἀλλὰ  χάάριν  εἰδέέναι  
καὶ   παρακαλεῖν   ἀεὶ   λέέγειν   τἀληθῆ   καὶ  
γνόόντας   αὐτὸ   πειρᾶσθαι,   κἂν   εἰ   µμὴ   κατὰ  
µμεγάάλα   µμόόρια,   κατὰ   σµμικρὰ   γοῦν  
ἀποκόόπτειν   τι   τοῦ   µμεγέέθους   τῶν   παθῶν,   εἰ  
καὶ  χαλεπὸν  ἐν  ἀρχῇ  τοῦτο  καὶ  µμετὰ  πολλῆς  
ταλαιπωρίίας   φαίίνοιτο   γιγνόόµμενον,  
ἐννοοῦντας,   οὐχ   ὁµμοίίως   αὐτὸ   χαλεπὸν  
ἔσεσθαι  τοῦ  χρόόνου  προϊόόντος.  Ὅσῳ  γὰρ  ἂν  
αὔξηται   ἡµμῶν   τὸ   λογιστικὸν   ἐν   ταῖς  
τοιαύύταις   ἀσκήήσεσι,   καθ'ʹ  ἅσπερ  ἡττᾶται   καὶ  
µμειοῦται   τὰ   πάάθη,   τοσούύτῳ   ῥᾷον   ὕστερον   ἡ  
παντελὴς   ὑποταγήή.  Ὅπου   γὰρ   ἔτι   µμεγίίστων  
ὄντων   ἐκράάτησεν   ὁ   λογισµμὸς   ἀγύύµμναστος  
ὤν,   εὔδηλον,   ὡς   µμᾶλλον   κρατήήσει   διττῆς  
ὑπεροχῆς  ἐν  τῷ  χρόόνῳ  προσγενοµμέένης  αὐτῷ.  
Καὶ   γὰρ   αὐτὸς   ἐξ   ὧν   ἐγυµμνάάσατο   πολὺ  
γενναιόότερος   ἔσται   κἀκείίνοις   διαπαλαίίσει  
σµμικροτέέροις   γινοµμέένοις.   Ἤρκει   δὲ   καὶ  
θάάτερον  αὐτῶν  µμόόνον  εἰς  τὴν  τοῦ  µμέέλλοντος  
ἐλπίίδα.   Διόόπερ   ἐν   ἀρχῇ   τῆς   ἀσκήήσεως   οὐ  
προσῆκεν   ἀθυµμεῖν   ὀλίίγην   ἐπίίδοσιν   ἑαυτῷ  
γιγνοµμέένην  αἰσθανόόµμενον  ἐν  τῇ  τῶν  παθῶν  
ἰάάσει.   Μεγάάλη   γὰρ   ἔσται   τοῦ   χρόόνου  
προϊόόντος,   ἐὰν   µμόόνον   ὑποµμείίνῃ   τις   ἀκούύειν  
ὧν   ἁµμαρτάάνει,   τὴν   ἀληθινὴν   φιλίίαν   ἑαυτὸν  
φιλήήσας   καὶ   βουληθεὶς   γενέέσθαι   καλὸς  
κἀγαθόός,  οὐ  φαίίνεσθαι  µμόόνον.  

   Revenant   donc   à   nouveau   à   celui   qui   veut  
devenir   véritablement   homme,   je   suggérerai   la  
méthode   commune   qui   mène   à   toutes   les   beautés  
de   notre   âme.   En   effet,   il   faut   dès   le   début  
s’imposer  un   observateur  qui,  pour  chacun  de   vos  
actes,  vous  signalera  vos  négligences…  Il  faut  donc  
qu’il   y   ait   d’autres   personnes   pour   voir   les   fautes  
des   jeunes   désireux   d’être   sauvés,   des   hommes  
âgés   certes,   mais   qui,   toute   leur   vie   durant,   ont  
soutenu   l’épreuve   qui   sied   à   une   pensée   libre  ;   et  
quand  ils  font  des  reproches,  il  convient  non  pas  de  
leur   être   hostile   ni   odieux,  mais   de   leur   en   savoir  
gré,   il   faut   les  exhorter  à   toujours  dire   la  vérité  et,  
connaissant   ce   point,   essayer,   sinon   en   grande  
partie,  du  moins  petit  à  petit,  de  réduire  un  peu  la  
grandeur   des   passions,   même   si,   au   début,   cette  
entreprise   est   manifestement   difficile   et   très  
pénible,   en   gardant   à   l’esprit   qu’elle   ne   sera   pas  
toujours  ausssi  ardue  avec   le   temps.   En  effet,  plus  
notre  faculté  rationnelle  augmentera  au  moyen  des  
exercices  de  ce  genre,  où  les  passions  sont  vaincues  
et   amoindries,   plus   il   sera   facile   ensuite   d’obtenir  
leur   soumission   totale.   En   effet,   puisque,   sur   des  
passions   encore   très   grandes,   le   raisonnement   l’a  
emporté   alors   qu’il   n’était   pas   entraîné,   il   est   clair  
qu’il   l’emportera   plus   nettement   encore   dès   lors  
qu’une   double   suprématie   lui   sera   octroyée   en  
surplus  avec  l’avancée  du  temps.  Et  de  fait,  grâce  à  
la   pratique  des   exercices,   lui-‐‑même   sera   beaucoup  
plus   noble   et   luttera   jusqu’au   bout   contre   ces  
petites  agressions.  Or   l’un   ou   l’autre   seulement  de  
ces   avantages   suffisait   à   nourrir   l’espoir   que   l’on  
avait   dans   le   futur.   C’est   pourquoi,   au   début   de  
l’exercice,   il   ne   convient   pas   de   se   décourager  
même   si   l’on   perçoit   peu   de   progrès   dans   la  
guérison   de   ses   passions.   En   effet,   les   progrès  
augmenteront   avec   le   temps   pourvu   que   l’on  
persiste   à   s’entendre   dire   ses   erreurs,   en   s’aimant  
d’une   estime   véritable   et   en   voulant   devenir   un  
homme  de  bien  plutôt  que  de  seulement  le  paraître.  

  
En  morale  comme  à  la  palestre,  il  faut  donc  préposer  un  observateur  (τιν'ʹ  ἐπόόπτην  

ἐπιστῆσαι)   à   l’encadrement   de   la   jeunesse.   Ce   surveillant,   riche   d’une   longue  
expérience,   aura   pour   fonction   de   révéler   les   négligences   et   les   erreurs  qu’il   aura  

                                                
1283  De  propriorum  animi  cuiuslibet   affectuum  dignotione   et   curatione  10  (K.  V  55,  2-‐‑5  ;  55,  11   -‐‑  57,  1  =  CMG  5.4.1.1  

p.  3-‐‑37.)  
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notées  dans  les  exercices  (ἀσκήήσεσι)  de  l’apprenti,  qui  lui-‐‑même  n’aura  rien  aperçu,  
manquant  de  l’expérience  et  du  recul  nécessaires  à  un  tel  jugement.  Cet  encadrement  
doit   être   pensé   comme   une   assistance   bénéfique,   même   s’il   faut   en   passer   par   la  
reconnaissance  de  ses  propres  erreurs.    
En   outre,   effectué   dans   la   durée,   la   formation   verra   ses   effets   démultipliés   et  

apportera   nécessairement   la   double   garantie   du   progrès.   Ainsi,   le   sujet   moral,  
comme  le  sportif,  une  fois  entraînés  et  débarrassés  de  leurs  anciens  défauts,  pourront  
lutter  énergiquement  et  jusqu’au  bout  (διαπαλαίίσει)  contre  leurs  adversaires,  c’est-‐‑à-‐‑
dire   jusqu’à   la   victoire,   comme   en   témoigne   dans   ce   texte   la   présence   du   champ  
lexical   de   la   suprématie   et   de   la   soumission   (ἡττᾶται,   µμειοῦται,   ὑποταγήή,  
ἐκράάτησεν,  κρατήήσει,  ὑπεροχῆς).  Prendre  l’avantage  sur  ses  passions  et  triompher  à  
la   lutte   supposeraient   donc   les   mêmes   qualités   de   confiance,   de   modestie   et   de  
constance.  
  
Αinsi,   plus   que   lexicale,   la   parenté   entre   les   activités   physiques   et   médicale   ou  

philosophique  est  bel  et  bien  d’ordre  méthodologique,  puisqu’elle  montre  la  valeur  
de   la   constance   dans   l’effort,   seule   et   unique   garantie  du   succès,   sous   la   condition  
d’un   encadrement   de   bonne   qualité.   Mais   les   exercices   du   corps   et   de   l’esprit  
présentent   un   autre   point   commun  :   ils   ont   généralement   lieu   dans   un   contexte  
agonistique,  prenant  ainsi  la  forme  d’un  affrontement  qui  met  à  l’épreuve  les  forces  
et  les  faiblesses  des  concurrents.    
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II.  C.  2.  L’affrontement  dans  la  lutte.  
  

II.  C.  2.  a.  La  médecine  et  la  philosophie,  sports  de  combat.  
  
Comme  dans   le   sport,   la  médecine   et   la   philosophie   donnent   lieu   à   de  multiples  

affrontements  entre  les  partisans  de  doctrines  opposées.  Or,  dans  ses  traités,  Galien  
rend  souvent  compte  de  ces  confrontations  en  utilisant   le  champ  lexical  de  la   lutte.  
Que   le   combat  oppose  deux   savants   entre   eux  ou  qu’il  mette  un   savant   aux  prises  
avec   un   concept   ou   une   thèse,   le   verbe   παλαίίω   et   ses   dérivés   permettent  
généralement   de   dramatiser   cet   affrontement   en   lui   donnant   une   connotation  
physique   qui   permet   d’incarner   de   façon   concrète   le   débat   d’idée.   Plus   rarement,  
l’image   de   la   descente   dans   l’arène,   qui   renvoie   au  monde   des   gladiateurs   autant  
qu’à   la   palestre,   fait   son   apparition   sous   la   forme   du   verbe   συµμκαταϐαίίνω,   qui  
donne  alors  une  forte  intensité  à  l’entrée  dans  la  lutte.    

Lutte  entre  deux  savants.  
  
L’image  de  la  lutte  entre  deux  savants  figure  dans  le  chapitre  6  du  Contre  Julianos.  

Dans  sa  critique  d’un  aphorisme  hippocratique,   l’adversaire  de  Galien  rejette   l’idée  
selon  laquelle  l’excès  quantitatif  serait  une  cause  principielle  de  maladie.  Il  se  fonde  
alors   sur   un   raisonnement   d’Asclépiade   stipulant   que,   souvent,   après   l’évacuation  
d’une   pléthore,   le   mal   augmente.   Pour   anéantir   le   discours   de   Julianos,   Galien  
entreprend  donc  d’analyser  la  démonstration  d’Asclépiade,  qui  est  présenté  comme  
un  sophiste  contre  qui  il  convient  d’engager  une  lutte1284  :  
  
Διὸ   καὶ   λύύωµμεν   αὐτὸν   τὸν  

<Ἀσκληπιάάδου>  λόόγον  οὐχ  ὡς  προσήήκοντα  
τοῖς   κατὰ  τὸν  ἀφορισµμὸν  εἰρηµμέένοις,  ἀλλ'ʹ  
ἐπειδὴ   βέέλτιον   εἶναι   δοκεῖ   τῶν  
<Ἰουλιανοῦ>   λήήρων   ἀνεσχηµμέένους   ἄχρι  
δεῦρο  γυµμνάάσασθαίί  ποτε  διαλεκτικώώτερον  
ἀνθρώώπῳ   προσπαλαίίσαντας   ὄντι  
σοφιστῇ.    

   C’est   pourquoi   nous   devons   aussi   analyser   le  
discours   même   d’Asclépiade,   non   pas   pour   la  
raison   qu’il   conviendrait   à   ce   que   dit   l’aphorisme,  
mais  parce  qu’il  semble  préférable  que  ceux  qui  ont  
supporté   jusqu’ici   les   délires   de   Julianos  
s’entraînent   dès   lors   à   une   argumentation   plus  
dialectique   en   luttant   contre  un  homme  qui   est   un  
sophiste.    

  
Outre   l’idée   que   la   dialectique   fait   l’objet   d’un   exercice   (γυµμνάάσασθαι),   Galien  

utilise   ici   la  métaphore   de   la   lutte   (προσπαλαίίσαντας)   pour   évoquer   son   combat  
contre  la  sophistique.  Il  présente  cet  affrontement  comme  une  voie  lui  permettant  de  
                                                

1284  Adversus  ea  quae  a  Juliano  in  Hippocratis  aphorismos  enuntiata  sunt  libellus  6  (Κ.  XVIII  A  278,  7-‐‑11  =  CMG  5.10.3  
p.  11.)  Sur  Asclépiade,  médecin  du  début  du  1er  siècle  avant  notre  ère  dont  les  doctrines  furent  commentées  par  
Galien  dans  un  traité  de  huit  livres  aujourd’hui  perdus,  voir  la  note  9  p.  93  (avec  ses  références  bibliographiques)  
du   Sur   l’ordre   de   ses   propres   livres   dans   l’édition   de   V.   Boudon-‐‑Millot   (CUF,   2007).   Sur   Julianos,   médecin  
méthodique  que  Galien  écouta  à  Alexandrie  et  dont  il  désapprouva  la  lecture  d’Hippocrate,  voir  la  note  4  p.  162  
(avec  ses  références  bibliographiques)  du  Sur  ses  propres  livres  dans  l’édition  de  V.  Boudon-‐‑Millot  (CUF,  2007).  
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sortir  de  l’impasse  dans  laquelle  il  se  trouve  dès  lors  qu’il  fait  face  aux  sornettes  de  
Julianos  :  de  fait,  devant  de  telles  bêtises,  il  n’y  a  pas  lieu  de  lutter.  Implicitement,  si  
l’on   file   l’analogie   établie   ici   entre   la   confrontation   logique   et   l’affrontement  
physique,   il   faut  comprendre  que  Julianos  n’est  même  pas,  aux  yeux  de  Galien,  un  
concurrent   sérieux,   mais   bien   plutôt   un   fou   qui   s’agite   vainement   sur   l’aire   de  
combat   sans   donner   prise   à   ses   adversaires.   En   revanche,   Asclépiade,   qui   sert   de  
référence  à  Julianos,  est  un  véritable  concurrent,  dans  la  mesure  où,  situé  lui  aussi  sur  
le  terrain  de  la  raison,  il  respecte  pour  ainsi  dire  les  règles  du  jeu.  Il  devrait  donc  être  
possible  de  prouver,  à  l’issue  d’un  combat  régulier,  que  ce  concurrent  a  tort.  

Lutte  entre  un  savant  et  un  mot.  
  
L’image  de  la  lutte  intellectuelle  apparaît  aussi  dans  le  chapitre  7  du  troisième  livre  

du  Sur  les  facultés  naturelles,  mais  appliquée  cette  fois-‐‑ci  au  combat  qu’un  savant  livre  
non  pas  contre  un  rival,  mais  contre  un  simple  mot.    
Dans  ce  passage,  Galien  critique  les  reproches  qu’Érasistrate  adresse  aux  Anciens  à  

propos   de   la   coction.   Les   savants   du   passé,   et   notamment   Aristote,   ont   en   effet  
comparé  la  coction  des  aliments  dans  le  ventre  à  une  ébullition.  Or  Érasistrate  rejette  
cette  thèse  en  arguant  du  fait  que  le  ventre  n’est  le  lieu  d’aucune  ébullition  comme  on  
pourrait  en  voir  par  exemple  sur  l’Etna  ;  mais,  selon  Galien,  il  oublie  de  façon  naïve  
et  ridicule  que  l’ébullition  n’était  pas  mentionnée  par  les  Anciens  comme  une  réalité  
corporelle,  mais  bien  comme  une  référence  analogique  à  titre  de  comparaison.  Dans  
cette  critique  d’Érasistrate,  Galien  fait  à  son  tour  un  emploi  métaphorique  du  verbe  
παλαίίω,   qui   désigne   le   vain   combat   mené   par   son   rival   contre   le   mot  
«  ébullition  »1285  :  
  
Ἐχρῆν   δ'ʹ   αὐτόόν,   εἴπερ   περὶ   πραγµμάάτων  

ἀντιλέέγειν   ἐϐούύλετο,   πειραθῆναι   δεῖξαι  
µμάάλιστα   µμὲν   καὶ   πρῶτον,   ὡς   οὐδὲ  
µμεταϐάάλλει   τὴν   ἀρχὴν   οὐδ'ʹ   ἀλλοιοῦται  
κατὰ  ποιόότητα  πρὸς  τῆς  γαστρὸς  τὰ  σιτίία,  
δεύύτερον   δ'ʹ,   εἴπερ   µμὴ   οἷόός   τ'ʹ   ἦν   τοῦτο  
πιστώώσασθαι,   τὸ   τὴν   ἀλλοίίωσιν   αὐτῶν  
ἄχρηστον   εἶναι   τῷ   ζῴῳ·∙   εἰ   δὲ   µμηδὲ   τοῦτ'ʹ  
εἶχε   διαϐάάλλειν,   ἐξελέέγξαι   τὴν   περὶ   τὰς  
δραστικὰς  ἀρχὰς  ὑπόόληψιν  καὶ   δεῖξαι  τὰς  
ἐνεργείίας   ἐν   τοῖς   µμορίίοις   οὐ   διὰ   τὴν   ἐκ  
θερµμοῦ   καὶ   ψυχροῦ   καὶ   ξηροῦ   καὶ   ὑγροῦ  
ποιὰν  κρᾶσιν  ὑπάάρχειν  ἀλλὰ  δι'ʹ  ἄλλο  τι·∙  εἰ  
δὲ  µμηδὲ  τοῦτ'ʹ  ἐτόόλµμα  διαϐάάλλειν,  ἀλλ'ʹ  ὅτι  
γε  µμὴ  τὸ  θερµμόόν  ἐστιν  ἐν  τοῖς  ὑπὸ  φύύσεως  
διοικουµμέένοις   τὸ   τῶν   ἄλλων  
δραστικώώτατον.  Ἢ  εἰ  µμήήτε  τοῦτο  µμήήτε  τῶν  
ἄλλων   τι   τῶν   ἔµμπροσθεν   εἶχεν  

   Il  aurait  dû,  s’il  voulait  formuler  une  contradiction  
sur   ces   affaires,   essayer   de   montrer   surtout   et   en  
premier   lieu   que   les   aliments   qui   proviennent   du  
ventre   ne   changent   absolument   pas   et   ne   sont   pas  
altérés  en  qualité,   et,  deuxièmement,   s’il  n’était  pas  
capable   de   prouver   ce   point,   il   aurait   dû   montrer  
que  leur  altération  était  inutile  pour  l’être  vivant  ;  et  
s’il   ne  pouvait   pas   non  plus   faire   cette   calomnie,   il  
aurait  dû  refuter  le  présupposé  relatif  aux  principes  
actifs   et   montrer   que   les   fonctions   des   parties  
existent  non  pas  grâce  à  un  quelconque  mélange  de  
chaud,   de   froid,   de   sec   et   d’humide,   mais   grâce   à  
une   autre   cause  ;   et   s’il   n’osait   pas   non  plus   lancer  
cette   calomnie,   eh   bien,   il   aurait   dû   montrer   que,  
sans   doute,   ce   n’est   pas   le   chaud  qui   est,   de   toutes  
les   forces  administrées  par   la  nature,   la  plus  active.  
Ou   bien,   s’il   ne   pouvait   démontrer   ni   ce   point   ni  
aucune  des  autres  thèses  évoquées  précédemment,  il  

                                                
1285  De  naturalibus  facultatibus  III  7  (K.  II  166,  18  -‐‑  168,  5).  
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ἀποδεικνύύναι,   µμὴ   ληρεῖν   ὀνόόµματι  
προσπαλαίίοντα   µμάάτην,   ὥσπερ   οὐ   σαφῶς  
Ἀριστοτέέλους  ἔν  τ'ʹ  ἄλλοις  πολλοῖς  κἀν  τῷ  
τετάάρτῳ   τῶν   µμετεωρολογικῶν   ὅπως   ἡ  
πέέψις   ἑψήήσει   παραπλήήσιος   εἶναι   λέέγεται,  
καὶ   ὅτι   µμὴ   πρώώτως   µμηδὲ   κυρίίως  
ὀνοµμαζόόντων,   εἰρηκόότος.   Ἀλλ'ʹ,   ὡς   ἤδη  
λέέλεκται  πολλάάκις,  ἀρχὴ  τούύτων  ἁπάάντων  
ἐστὶ   µμίία   τὸ   περὶ   θερµμοῦ   καὶ   ψυχροῦ   καὶ  
ξηροῦ   καὶ   ὑγροῦ   διασκέέψασθαι,   καθάάπερ  
Ἀριστοτέέλης  ἐποίίησεν  ἐν  τῷ  δευτέέρῳ  περὶ  
γενέέσεως   καὶ   φθορᾶς,   ἀποδείίξας   ἁπάάσας  
τὰς   κατὰ   τὰ   σώώµματα   µμεταϐολὰς   καὶ  
ἀλλοιώώσεις   ὑπὸ   τούύτων   γίίγνεσθαι.   Ἀλλ'ʹ  
Ἐρασίίστρατος   οὔτε  τούύτοις   οὔτ'ʹ  ἄλλῳ   τινὶ  
τῶν  προειρηµμέένων   ἀντειπὼν   ἐπὶ   τοὔνοµμα  
µμόόνον  ἐτράάπετο  τῆς  ἑψήήσεως.    

aurait   dû   renoncer   à   la   vaine   lutte  délirante   qu’il   a  
engagée  contre  le  mot,  comme  si  Aristote  n’avait  pas  
dit   clairement   dans   beaucoup   d’ouvrages,   et  
notamment   dans   le   quatrième   livre   des  
Météorologiques1286,  de  quelle  façon  la  coction  est  dite  
proche   de   l’ébullition,   sans   qu’on   se   réfère   à  
l’acception   première   ni   au   sens   propre   du   mot  ;  
mais,   comme  on   l’a  déjà   souvent   indiqué,   l’examen  
du   chaud,   du   froid,   du   sec   et   de   l’humide   est   le  
principe  de  tous  ces  phénomènes,  conformément  au  
dicours   d’Aristote  dans   la   seconde  partie   du  Sur   la  
naissance  et   la  destruction1287  où   il  démontre  que   tous  
les  changements  et  toutes  les  altérations  du  corps  se  
produisent   sous   l’effet   de   ces   facteurs.   Mais  
Érasistrate,  ne  contredisant  ni  ce  point  ni  aucune  des  
thèses  exposées  plus  haut,  ne  s’est  tourné  que  vers  le  
mot  "ʺébullition"ʺ.    

  
En  lançant  donc  contre  un  simple  mot  une  attaque  oiseuse  et  délirante,  Érasistrate  

ne  saurait  s’engager  sur  le  terrain  de  la  véritable  contradiction.  De  toute  façon,  Galien  
laisse  entendre  qu’un  tel  combat  eût  été  peine  perdue  pour  son  adversaire,  qui  aurait  
dû   réfuter   les   principes   les   plus   fondamentaux  du   savoir,   comme   l’importance   du  
mélange  de  chaud,  de  froid,  de  sec  et  d’humide  propre  au  tempérament,  ou  encore  la  
prépondérance  du  principe  actif  de  la  chaleur  sur  les  autres  qualités.  La  métaphore  
de   la  lutte  est  encore  redoublée  par  le  verbe  ἐτράάπετο,  qui,  dans   la  fin  de  ce   texte,  
désigne   le   fait   qu’Érasistrate   «  s[e   soit]   tourné  »   contre   son   ennemi,   en   l’occurrence  
discursif,  et  qui  peut  donc  renvoyer  lui  aussi  à  la  réalité  physique  d’une  offensive  de  
lutteur.  

Lutte  entre  un  savant  et  une  thèse.  
  
De  même,  dans  le  chapitre  2  du  deuxième  livre  du  Sur  les  doctrines  d’Hipocrate  et  de  
Platon,  le  champ  lexical  de  la  lutte  permet  de  rendre  compte  du  combat  qui  oppose  
un  savant  et  la  thèse  qu’il  rejette.    
Dans   ce   passage,   Galien   critique   Chrysippe   pour   son   manque   de   méthode  

démonstrative,   par   opposition   aux   philosophes   du   passé   qui   s’inscrivent   dans   la  
lignée  de  Théophraste  et  d’Aristote.  Il  reproche  notamment  à  son  adversaire  d’avoir  
recours   aux   propos   de   tout   un   chacun   et   à   l’étymologie   pour   mener   des  
raisonnements   fallacieux,  qui  ne   sont   en   rien  des  vraies  démonstration.  C’est  donc  
dans  ce  contexte  que  Galien  emploie  la  métaphore  de  la  lutte1288  :  
  
Ἄντικρυς  µμὲν  ψευδῆ  τὰ  τοιαῦτα,  περὶ  ὧν  

ἐν   τῷ   πρώώτῳ   βιϐλίίῳ   διῆλθον   ἐπὶ   πλέέον,  
   De  purs  mensonges,  voilà  ce  que  sont  les  thèses  de  

ce   genre,   dont   j’ai   parlé   plus   en   détail   dans   le  

                                                                                                                                           
1286  Voir  Meteorologica  379  b  -‐‑  381  b  (éd.  Bekker).  
1287  Voir  De  generatione  et  corruptione  314  b  et  322  b  (éd.  Bekker).  
1288  De  placitis  Hippocratis  et  Platonis  II  3,  1  -‐‑    5,  12  (CMG  5.4.1.2  p.  109-‐‑131).  
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ὅταν   ἤτοι   µμηδὲν   τῶν   ἀλόόγων   ζῴων  
ἐπιθυµμεῖν   τις   ἢ   θυµμοῦσθαι   φάάσκῃ,  
καθάάπερ   οἱ   ἀπὸ   τῆς   Στοᾶς,   ἢ   πάάλιν   ἐκ  
καρδίίας   πεφυκέέναι   τὰ   νεῦρα·∙   τὰ   δὲ   οὐκ  
οἰκεῖα   τῶν   ληµμµμάάτων   ὁπόόσα   τὴν   φύύσιν  
ἐστίίν,   εἴρηται   µμὲν   ἐπὶ   πλεῖστον   ἐν   τοῖς  
περὶ   ἀποδείίξεως   ὑποµμνήήµμασιν,   ἐν   οἷς  
ἅπασαν   ἐδήήλωσα   τὴν   ἀποδεικτικὴν  
µμέέθοδον   ὁποίία   τίίς   ἐστιν   παρεκάάλουν   τε  
διὰ   τοῦ   πρώώτου   τῶνδε   τῶν   ὑποµμνηµμάάτων  
ἐν   ἐκείίνῃ   γυµμνάάσασθαι   πρόότερον,   ὅστις  
ὁτιοῦν  ἀποδεικνύύειν  ἐπιχειρεῖ.  
Γεγράάφθαι   δὲ   λέέγω   ὑπὲρ   αὐτῆς   ἄριστα  

τοῖς   παλαιοῖς   φιλοσόόφοις   τοῖς   περὶ  
Θεόόφραστόόν   τε   καὶ   Ἀριστοτέέλην   κατὰ   τὰ  
τῶν   δευτέέρων   ἀναλυτικῶν   βιϐλίία   καὶ   διὰ  
τοῦτο   πρὸς   ἐκείίνους   µμὲν   οὐδὲ   µμακρὸν  
ἔσεσθαι  τὸν  λόόγον  ἐλπίίζω  περὶ  τῶν  τριῶν  
ἀρχῶν   τοῦ   ζῴου·∙   τὰ   γὰρ   ἰδιωτικάά   τε   καὶ  
ῥητορικὰ   λήήµμµματα   αἰδοῦνται  
παραλαµμϐάάνειν   εἰς   ἀποδείίξεις  
ἐπιστηµμονικάάς,   ὧν   πέέπλησται   τὰ  
Χρυσίίππου   βιϐλίία   ποτὲ   µμὲν   ἰδιώώτας  
ἐπικαλούύµμενα   µμάάρτυρας   ὧν   ὑποτίίθεται  
ληµμµμάάτων,   ἔστι   δὲ   ὅτε   ποιητὰς   ἢ   τὴν  
βελτίίστην   ἐτυµμολογίίαν   ἤ   τι   ἄλλο  
τοιοῦτον,  ἃ  περαίίνει  µμὲν  οὐδέέν,  ἀναλίίσκει  
δὲ  καὶ  κατατρίίϐει  µμάάτην  ἡµμῶν  τὸν  χρόόνον  
αὐτὸ   τοῦτο   µμόόνον   ἐνδεικνυµμέένων   αὐτοῖς,  
ὡς   οὐκ   ἔστιν   ἐπιστηµμονικὰ   τὰ   τοῦ  
συµμπεράάσµματος   λήήµμµματα,   µμετὰ   ταῦτα   δὲ  
καὶ   συγκαταϐαινόόντων   τε   καὶ  
συµμπαλαιόόντων   αὐτοῖς   ὑπὲρ   τοῦ   δεῖξαι  
καὶ   τοὺς   ἰδιώώτας   καὶ   τοὺς   ποιητὰς   οὐδὲν  
ἧττον  ἡµμῖν  ἢ  ἐκείίνοις  µμαρτυροῦντας,  ἀλλ'ʹ  
ἔστιν  ὅτε  καὶ  µμᾶλλον.    

premier   livre,   quand   quelqu’un   dit   qu’aucun   des  
animaux   privés   de   raison   n’est   sujet   au   désir   ou   à  
l’emportement1289,   comme   les   adeptes   du   Portique,  
ou  encore  que  les  nerfs  naissent  du  cœur1290  ;  quant  
à   la  question  de   savoir   combien   il   existe  d’énoncés  
irrecevables   du   point   de   vue   de   la   nature,   ce  
problème   a   été   exposé   de   façon   plus   développée  
dans  mes  traités  Sur  la  démonstration,  où  j’ai  fait  voir  
en  quoi  consistait   toute  la  méthode  démonstrative  ;  
et,   tout  au   long  du  premier  de   ces   traités,   j’invitais  
quiconque   entreprend   de   démontrer   quoi   que   ce  
soit  à  commencer  par  s’exercer  à  cette  méthode.    
Et   je  dis   que  d’excellentes   thèses  ont  été  écrites  à  

ce   sujet   par   les   anciens   philosophes   sectateurs   de  
Théophraste  et  d’Aristote  dans  les  livres  des  Seconds  
Analytiques1291  et,  pour  cette  raison,  par  rapport  aux  
leurs,   j’ai  bon  espoir  que  mon  discours  sur  les   trois  
principes  de  l’être  vivant  ne  sera  même  pas  long.  De  
fait,   ces  philosophes   rougissent  à   l’idée  de  prendre  
les   énoncés  prononcés  par   le   commun   des  mortels  
et   par   les   orateurs   pour   faire   des   démonstrations  
scientifiques,   dont   sont   remplis   les   livres   de  
Chrysippe,   qui   appellent   quelquefois   les   simples  
particuliers   comme   témoins   des   énoncés   pris   pour  
base  de  réflexion,  et  parfois  des  poètes,  la  très  belle  
étymologie  ou  bien  une  autre  garantie  de  ce  genre  -‐‑  
ouvrages   ne   donnant   aucune   conclusion,   mais  
gâchant  et  gaspillant  vainement  notre  temps  à  nous,  
qui  nous  contentons  de   leur  démontrer   cette   vérité  
même  selon  laquelle  les  énoncés  de  leur  syllogisme  
ne  sont  pas  scientifiques,  et  qui  ensuite  descendons  
aussi  dans  l’arène  et  luttons  avec  eux  pour  montrer  
que,   pour   nous,   le   témoignage   des   simples  
particuliers   et   des   poètes   n’est   pas   moins   valable  
que  celui  des  anciens  philosophes,  et  que  parfois   il  
l’est  même  davantage.    

  
Dans  ce  passage,  les  participes  συγκαταϐαινόόντων  et  συµμπαλαιόόντων,  apposés  au  

pronom  ἡµμῶν,  désignent  le  fait  de  rejoindre  et  d’affronter  des  adversaires  dans  l’aire  
du   combat   rhétorique.   Il   s’agit   très   vraisemblablement   d’une   référence   à   la   lutte,  
voire   aux   combats   de   gladiateurs1292.   Ici,   le   préverbe   συν-‐‑   régit   le   complément   au  
                                                                                                                                           

1289   Sur   la   question   de   savoir   si   les   animaux   sont   soumis   au   désir   et   à   l’emportement,   Galien   se   prononce  
favorablement  ;  mais  pour   ce  qui  est  de   leur  exclusion  de  toute  forme  de  rationalité,   il  se  montre  plus  hésitant,  
comme  le  montre  par  exemple  l’ouverture  du  Protreptique  (Protr.  I  1,  K.  I  1  =  Boudon-‐‑Millot    p.  84).  Voir  Boudon-‐‑
Millot    2008.  

1290  Galien   estime  que   les  nerfs  naissent  de   l’encéphale,   comme   il   l’a   rappelé  un  peu   plus  haut   en  De  placitis  
Hippocratis  et  Platonis  Ι  10,  18,  3  (CMG  5.4.1.2  p.  101).  
1291  Le  commentaire  de  Galien  en  onze  livres  aux  Seconds  analytiques  d’Aristote  est  perdu  ;  voir  la  note  5  p.  166  de  
V.  Boudon-‐‑Millot  dans  son  édition  du  Sur  ses  propres  livres  (CUF,  2007).  

1292   Dans   le   corpus   galénique,   on   trouve   trois   autres   occurrences   du   verbe   συγκαταϐαίίνω.   Dans   les   deux  
premières,  ce  mot  désigne  un  simple  mouvement  descendant,  qui  ne  fait  aucunement  référence  à  l’imaginaire  de  
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datif   désignant   l’adversaire  ;   dans   le   texte,   ce   complément   est   le   pronom   αὐτοῖς,  
renvoyant,   semble-‐‑t-‐‑il,   aux   livres   de   Chrysippe,   qui   font   donc   l’objet   d’une  
personnification.  Pour  exprimer  son  opposition  face  à  ces  ouvrages,  Galien  dit  donc  
la  nécessité  de  les  affronter  dans  un  combat  en  bonne  et  due  forme.  
  
De  façon  comparable,  dans  l’ouverture  du  traité  Sur  les  habitudes,  Galien  critique  ses  

rivaux   qui   croient   sottement   qu’il   suffit   de   contredire   ses   discours   démontrant   la  
force  des  habitudes  pour   être   en  droit  de  nier   la   réalité  même  de   cette   force.  Or   la  
contradiction  lancée  par  ces  charlatans  s’apparente  à  une  prise  de  lutte1293  :  
  
  Ὅ   τι   ἂν   εἴπωµμεν   ἀνατρέέποντες   λόόγῳ  

νοµμίίζουσιν   ἅµμα   τούύτῳ   καὶ   τὴν   τοῦ  
πράάγµματος   ὕπαρξιν   ἀνῃρηκέέναι,  
καθάάπερ   εἴ   τις   ἁπάάσαις   ἀντειπὼν   ταῖς  
περὶ   τοῦ   πῶς   ὁρῶµμεν   δόόξαις   οὐδ'ʹ   ὁρᾶν  
ἡµμᾶς  συγχωροίίη.  

   Retournant  par  un  raisonnement  ce  que  nous  avons  
dit,   ils   pensent   que,   par   la   même   occasion,   ils   ont  
aussi   fait   valser   la   réalité   du   fait,   comme   si,   après  
avoir   contredit   toutes   les   opinions   expliquant   le  
fonctionnement  de   la   vue,   on  ne   voulait  même  plus  
admettre  que  nous  pouvons  jouir  de  ce  sens.  

  
La   contradiction   lancée   par   les   rivaux   de   Galien   est   exprimée   par   le   participe  

ἀνατρέέποντες,  qui  renvoie  manifestement  au  retournement  de  la  lutte  :  en  effet,  ces  
individus  renversent  la  thèse  galénique  comme  ils  le  feraient  avec  un  adversaire  de  la  
palestre.  Peut-‐‑être  Galien  veut-‐‑il   faire   ici  une  allusion  au   fait   que   ces  derniers   sont  
souvent   d’anciens   lutteurs   reconvertis,   qui   se   prennent   pour   des   médecins.   Par  
ailleurs,  pour  dire  que  ses  contradicteurs  s’imaginent  avoir  nier  la  réalité  même  de  la  
force   des   habitude,   Galien   emploie   le   parfait   du   verbe   ἀναιρέέω,   qui   signifie   à  
l’origine   soulever   de   terre,   généralement   dans   le   but   de   détruire  ;   peut-‐‑être   faut-‐‑il  
voir   ici   une   autre   allusion   aux   combats   de   la   palestre,   bien   que   l’emploi   du   verbe  
ἀναιρέέω  au  sens  de  détruire  et  contredire  se  soit  lexicalisé  dès  l’époque  classique1294.  
  

II.  C.  2.  b.  Les  mauvais  perdants.  
  
Lorsque   la   métaphore   du   combat   est   filée,   Galien   représente   l’adversaire   défait,  

renversé  au  sol,  au  moyen  d’un  lexique  directement  importé  de  la  palestre,  signifiant  
avec   éclat   le   triomphe   de   la   vérité   sur   l’erreur.   Mais   il   arrive   souvent   que   des  
perdants   indignes   se   laissent   gagner   par   la   mauvaise   foi,   ce   qui   donne   lieu   à  
l’évocation  de  dénis  grotesques  :   le   rival  convaincu  d’erreur  est  alors  comparé  à  un  

                                                                                                                                           
l’affrontement  :  dans  le  Sur  la  dissection  des  veines  et  des  artères,  ce  terme  décrit  le  parcours  d’un  veine  qui  descend  
rejoindre  une  autre  partie  du  vaisseau  (De  venarum  arteriarumque  dissectione  9,  K.   II  819,  4  =  Garofalo  p.  117)  ;  de  
même,   dans   le   livre   ΙΙ  du   Sur   la   composition   des   médicaments   selon   les   lieux   (De   compositione   medicamentorum  
secundum   locos   II,   K.   XII   522,   6),   il   permet   d’évoquer   une   blessure   profonde   dont   la   plaie   descend   jusqu’au  
périoste.   Une   troisième   occurrence,   qui   figure   dans   le   Sur   la   composition   des   médicaments   selon   les   genres   (De  
compositione  medicamentorum   per   genera  VII   10,   K.   XIII   997,   13-‐‑18),   fait   allusion   au  monde   des   gladiateurs   et   du  
combat  en  général  ;  elle  est  étudiée  en  II.C.2.c.  

1293  De  consuetudinibus  1  (Dietz  106  9-‐‑13  =  CMG  Suppl.  III  p.  2).  
1294  Voir  par  exemple  Aristote,  Réfutations  sophistiques  176  b  36  ;  Platon,  République  533  c.  
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lutteur  vaincu  qui  reste  accroché  à  son  triomphateur,  à  qui  il  refuse  de  reconnaître  la  
victoire1295.  

Déni  de  la  défaite.  
  
C’est  cette  image  que  l’on  retrouve  dans  les  premières  pages  du  livre  II  du  Sur  les  
facultés  naturelles.  Dans  ce  texte,  Galien  s’intéresse  aux  jugements  erronés  de  certains  
médecins  à  propos  de  l’épaisseur  ou  de  la  légèreté  des  liquides  qui  parcourent  notre  
corps,   comme   la   bile.   Il   s’en   prend   notamment   à   des   sectateurs   d’Érasistrate   et  
imagine   la   situation   ridicule   d’un   confrère   refusant   de   s’avouer   vaincu   malgré  
l’évidence  de  la  réfutation  dont  il  a  fait  l’objet.  Ce  médecin  déchu  est  alors  comparé  à  
un  simple  particulier  qui,  renversé  par  un  spécialiste  de  la  palestre,  refuse  d’admettre  
sa  défaite  et  reste  agrippé  au  cou  du  vainqueur1296  :  
  
Πάάλιν   γὰρ   οὐδ'ʹ   ἐνταῦθα   λόόγος   οὐδείίς  

ἐστιν,   ὃς   ἀποδείίξει   λεπτοτέέραν   τὴν   χολὴν  
τῶν  ὀρρωδῶν  περιττωµμάάτων.  Ἀλλ'ʹ   ὅταν   τις  
ἀναισχυντῇ   περιπλέέκων   τε   καὶ   µμήήπω  
καταπεπτωκέέναι   συγχωρῶν,   ὅµμοιος   ἔσται  
τοῖς   ἰδιώώταις   τῶν   παλαιστῶν,   οἳ  
καταϐληθέέντες   ὑπὸ   τῶν   παλαιστρικῶν   καὶ  
κατὰ   τῆς   γῆς   ὕπτιοι   κείίµμενοι   τοσούύτου  
δέέουσι   τὸ   πτῶµμα   γνωρίίζειν,   ὥστε   καὶ  
κρατοῦσι   τῶν   αὐχέένων   αὐτοὺς   τοὺς  
καταϐαλόόντας   οὐκ   ἐῶντες   ἀπαλλάάττεσθαι,  
κἀν  τούύτῳ  νικᾶν  ὑπολαµμϐάάνουσι.    

   À   nouveau,   là   non   plus,   il   n’est   pas   de   discours  
qui  démontrera   que   la   bile   est   plus   légère   que   les  
résidus   séreux.   Mais   si   l’on   est   assez   impudent  
pour   garder   son   étreinte   et   refuser   encore   de  
reconnaître  sa  chute,  on  sera  semblable  aux  lutteurs  
non   professionnels,   qui,   alors   qu’ils   ont   été  
renversés  par  les  spécialistes  de  la  palestre  et  qu’ils  
gisent   renversés  à  terre,   sont   si   loin  de  reconnaître  
leur   chute   qu’ils   vont   jusqu’à   tenir   fortement   la  
nuque  de  ceux-‐‑là  mêmes  qui  les  ont  renversés  sans  
se  laisser  mettre  à  l’écart,  et  c’est  par  ce  subterfuge  
qu’ils  pensent  être  les  vainqueurs.      

  
Ce   passage   aux   résonances   comiques   souligne   une   importante   différence   de   sens  

entre   les   substantifs   παλαιστήής   et   παλαιστρικόός  :   le   terme   en   -‐‑τήής   désigne   la  
catégorie   de   toutes   les   personnes   pratiquant   la   lutte,   y   compris   les   simples  
particuliers,   tandis   que   le   mot   en   -‐‑ικόός   désigne   le   sportif   professionnel   spécialisé  
dans  la  lutte.  Le  scandale  de  la  situation  évoquée  ici,  où  le  profane  nie  la  victoire  du  
spécialiste,   est   exprimé   par   le   verbe   ἀναισχυντῇ   et   souligné   par   la   tournure  
corrélative   τοσούύτου   δέέουσι   ὥστε,   elle-‐‑même   renforcée   par   l’emploi   d’un   καὶ  
adverbial.    
  
La  même   image  se  retrouve  dans   le  chapitre  5  du  Si   la  nature  du  sang   est   contenue  
dans   les   artères,   lorsque   Galien   s’en   prend   aux   médecins   qui   n’acceptent   pas   de  
reconnaître  leurs  erreurs  sur  la  question  de  l’altération  du  sang  ;  il  compare  alors  ces  

                                                
1295   Un   rapprochement   s’impose   avec  Aristophane,  Cavaliers   571-‐‑573,   où   le   chœur   évoque   ce  même   genre   de  

comportement  chez  les  hommes  du  passé  :  εἰ  δέέ  που  πέέσοιεν  εἰς  τὸν  ὦµμον  ἐν  µμάάχῃ  τινίί,  /  τοῦτ'ʹ  ἀπεψήήσαντ'ʹ  ἄν,  
εἶτ'ʹ  ἠρνοῦντο  µμὴ  πεπτωκέέναι,  /  ἀλλὰ  διεπάάλαιον  αὖθις  («  Si  d’aventure  ils  tombaient  sur   l’épaule  lors  d’un  combat,  
ils  s’essuyaient,  puis  niaient  leur  chute  et  reprenaient   la  lutte.  »).  Cependant,  contrairement  à  ces  vers  d’Aristophane,  
qui  célèbrent  le  courage  des  guerriers,  les  textes  de  Galien  blâment  la  mauvaise  foi  des  sportifs.  Sur  ce  point,  voir  
Poliakoff  1986  p.  8  et  1987  p.  24.    

1296  De  naturalibus  facultatibus  II  3  (K.  II  79,  17  -‐‑  80,  6).  
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derniers   à   des   lutteurs   qui   refusent   de   s’avouer   vaincus   alors  même   que   leur   dos  
touche  le  sol1297  :  
  
Πρὸς   ταῦτ'ʹ   ἐγὼ   µμὲν   ᾠόόµμην   αὐτοὺς   µμήήτ'ʹ  

ἀντιλέέξειν   µμηδὲν   µμαθήήσεσθαίί   τε   τὰ   κακῶς  
ἐγνωσµμέένα.  Οὐ  µμὴν  ἐθέέλουσίί  γε,  ἀλλ'ʹ  ὥσπερ  
οἱ   παντελῶς   ἰδιῶται   παλαισµμάάτων   οὐ  
γνωρίίζοντες   κείίµμενον   ἐπὶ   γῆς   ἐνίίοτε   τὸν  
νῶτον   αὑτῶν   ἔχονται   τραχήήλου   τῶν  
καταϐαλόόντων  οὐδ'ʹ  ἐπιτρέέποντες  ἀναστῆναι,  
τὸν   αὐτὸν   τρόόπον   καὶ   οὗτοι   ἀµμαθεῖς   ὄντες  
τῶν   ἐν   τοῖς   λόόγοις   πτωµμάάτων   οὐκ  
ἐπιτρέέπουσιν   ἀπαλλάάττεσθαι   καινάάς   τινας  
ἀεὶ   στροφὰς   στρεφόόµμενοι   καὶ   παντοίίως  
λυγιζόόµμενοι  µμέέχρι   τοῦ  µμισήήσαντάά  τινα  τήήν  τ'ʹ  
ἀναισχυντίίαν   ἅµμα   καὶ   τὴν   ἀµμαθίίαν   αὐτῶν  
ἀποδυσπετήήσαντα  χωρισθῆναι.    

   À   ces   arguments,   moi,   je   croyais   qu’ils   ne  
répondraient   rien   et   qu’ils   comprendraient   leurs  
erreurs.  Mais,   non,   ils   n’y   consentent   pas,   bien   au  
contraire  :   de   même   que   de   parfaits   profanes   en  
matière   d’exercices   de   luttes,   refusant   parfois  
d’admettre   que   leur   dos   est   étendu   à   terre,   se  
tiennent  au  cou  de  ceux  qui  les  ont  renversés   sans  
les  laisser  se  redresser,  de  la  même  façon,  eux  aussi,  
ignorant  les  fautes  de  leurs  discours,  ne  se  laissent  
pas   mettre   à   l’écart,   faisant   toujours   de   nouvelles  
contorsions   et   se   tortillant   dans   tous   les   sens  
jusqu’à   ce   que,   par   haine   de   leur   impudence   en  
même   temps   que   de   leur   ignorance,   on   s’en   aille  
pris  de  découragement.    

  
Dans  cette  comparaison,  Galien  exploite   la  champ  lexical  de   la  contorsion,  qui  est  

employé   dans   un   sens   logique   pour   désigner   de   vaines  manipulations   discursives  
renvoyant  implicitement  à  la  réalité  concrète  des  prises  de  lutte.  Il  estime  en  effet  que  
ses   rivaux   tordent   leurs   discours   dans   tous   les   sens   comme   des   lutteurs   qui  
continuent  de  remuer  sur  le  sol  et  ne  lâchent  pas  prise  alors  même  que  leur  défaite  
est   attestée.   Cette   évocation   prend   une   allure   résolument   comique   lorsque   Galien  
représente   le   contradicteur   qui   a   la   raison   de   son   côté   finissant   par   abandonner,  
profondément   irrité   et   fatigué   par   les   gesticulations   de   ses   rivaux,   trop   bêtes   pour  
comprendre  leurs  erreurs1298.    

Laideur  de  la  chute.  
  
La   figure  du  mauvais   perdant   fait   une   nouvelle   apparition   dans   le   chapitre   5   du  

livre   II   du   Sur   la   difficulté   de   la   respiration.   Dans   ce   passage,   Galien   consacre   un  
développement  aux  problèmes  respiratoires  des  fous.  Il  réfute  un  rival  qui  contredit  
Hippocrate   en   affirmant   qu’un   souffle   long   et   intermittent   accompagne  
nécessairement   le  délire.  Or,  pour  Hippocrate  comme  pour  Galien,  cette  pathologie  
respiratoire  est  certes  une  propriété  de  la  folie,  mais  elle  n’en  est  pas  une  condition  
sine   qua   non.   La   réfutation   menée   ici   se   fonde   donc   sur   le   critère   de   la   logique,  
domaine  dans  lequel  le  rival  de  Galien  est  manifestement  incompétent  :  l’adversaire  
confond   en   effet   équivalence   et   réversibilité,   au   point   de   fausser   la   valeur   d’une  
phrase   composée   d’une   protase   et   d’une   apodose.   Or,   dans   ce   passage,  

                                                
1297 An  in  arteriis  natura  sanguis  contineatur  5  (Κ.  IV  717,  9-‐‑16  =  Furley  et  Wilkie  1884  p.  160). 
1298  Sur   le  modèle  du  beau   joueur,  voir  Boudon-‐‑Millot  2009  p.   189-‐‑188,  qui  renvoie  à  un  épisode  touchant  du  

sport  contemporain  :  «  The  oncle  and  trainer  of  the  Spanish  Rafael  Nadal,  winner  of  the  French  Open  at  Roland  Garros  in  
2005,  was  interviewed  by  some  journalists  from  the  French  newspaper  Le  Monde  (Friday,  3  June  2005).  Urged  to  explain  
the  success  of  his  nephew,  he  told  them:  "ʺThe  essential  value  of  a  player  is  his  value  as  a  person."ʺ  » 
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l’argumentation  prend  plusieurs  fois  la  forme  d’une  comparaison  entre  la  logique  et  
la  lutte1299  :  
  
Οὐ  γὰρ   ἀχώώριστον,   ἀλλὰ   ἴδιον   ἔφαµμεν  

εἶναι  παραφροσύύνης  τὸ  ἀραιὸν  καὶ  µμέέγα  
πνεῦµμα,   καθάάπερ   τὸ   γεωµμετρεῖν,   τὸ  
τεκταίίνεσθαι,   τὸ   φιλοσοφεῖν,   τὸ  
ῥητορεύύειν   καὶ   ἄλλα   µμυρίία,   ὧν   ἕκαστον  
οὐδενὶ  µμὲν  ὑπάάρχει  τῶν  ἄλλων  ζώώων,  ὅτι  
µμὴ   ἀνθρώώπῳ   µμόόνῳ,   καὶ   διὰ   τοῦτο   ἴδιον  
αὐτοῦ   λέέγεται,   οὐ   µμὴν   ἀχώώριστόόν   γέέ   τι,  
καθάάπερ   τὸ   λογικόόν.   Οὐ   γὰρ   πᾶν   ἴδιον  
εὐθὺς   καὶ   ἀχώώριστον.   Ὥσπερ   δὲ   ταῦθ'ʹ  
ἡµμᾶς   ἡ   λοιδορουµμέένη   πρὸς   αὐτῶν  
ἐδίίδαξεν   διαλεκτικὴ,   οὕτως   καὶ   ὅτι   τὸ  
τοιοῦτον   ἀξίίωµμα   "ʺεἰ   µμέέγα   καὶ   ἀραιὸν  
ἀναπνεῖ,   παραφρονεῖ"ʺ,   οὔτε   ταὐτόόν   ἐστι  
τῷ   "ʺεἰ   παραφρονεῖ,   µμέέγα   καὶ   ἀραιὸν  
ἀναπνεῖ"ʺ,   οὔτ'ʹ   ἀναγκαῖον   αὐτὰ  
συναληθεύύεσθαι.   Οὐ   γὰρ   ἀντιστρέέφει  
πρὸς   ἄλληλα   ταῦτα,   ἀλλὰ   µμόόνον  
ἀναστρέέφει.   Ὡς   οὖν   οὐδεὶς   Ὀλύύµμπια  
νικῆσαι   δύύναται   µμὴ   πολλῷ   πρόότερον  
γυµμνασάάµμενος,   οὕτως   οὐδὲ   τῆς   ἐν   τοῖς  
λόόγοις  ἀληθείίας  ἐπιϐοηθὸς  γενέέσθαι  µμὴ  
µμαθὼν   τὰ  κᾀν   τούύτοις  παλαίίσµματα.  Καὶ  
ὥσπερ  οὐδὲ  πεσεῖν  εὐσχηµμόόνως  ἴσασιν  οἱ  
παντάάπασιν  ἀµμαθεῖς  παλαισµμάάτων,  ἀλλ'ʹ  
ἔσθ'ʹ   ὅτε   κατὰ   τῆς   γῆς   ὕπτιοι   κείίµμενοι  
κρατοῦσι  καὶ  ἄγχουσι  καὶ  οὐ  µμεθιᾶσι,  τὸν  
αὐτὸν,   οἶµμαι,   τρόόπον   οἱ   ἀµμαθεῖς   τῆς   ἐν  
τοῖς  λόόγοις  τέέχνης,  ἐναργῶς  πεπτωκόότες  
πολλάάκις   αἴσχιστον   πτῶµμα,   τοσαῦτα  
δέέουσιν   αἰδεῖσθαι,   ὥστε  καὶ   νενικηκέέναι  
νοµμίίζουσιν·∙   ὥσπερ   καὶ   ὁ   τὸν  
παραφρονοῦντα   δεικνύύων   µμικρὸν  
ἀναπνέέοντα,   κᾄπειτα   νοµμίίζων  
ἐξηλέέγχθαι   διὰ   τούύτου   τοῦ   φαινοµμέένου  
τὴν   Ἱπποκράάτους   ἀπόόφανσιν.   Οὗτος  
γοῦν   αἴσχιστον   πτῶµμα   πεσὼν,   ᾤετο  
καταϐεϐληκέέναι.  Πῶς  γὰρ  οὐκ  αἴσχιστα,  
ἅµμα   µμὲν   εὑρεθῆναι   µμηδὲν   τῶν  
Ἱπποκράάτους  ἀνεγνωκόότα,  καὶ  διὰ  τοῦτο  
οἴεσθαι   κενῶς   εἰρῆσθαι   τὰ   πάάλιν   πρὸς  
ἐκείίνου   γεγραµμµμέένα·∙   ἅµμα   δὲ   µμηδὲ  
συνιέέναι   τῶν   λεγοµμέένων,   ἀλλὰ  
παρακούύειν  τε  καὶ  ταὐτὸν  εἶναι  νοµμίίζειν  
τὸ   µμέέγα   καὶ   ἀραιὸν   πνεῦµμα  
παραφροσύύνης   εἶναι   γνώώρισµμα   τῷ  

   Νous   disions   que   le   souffle   long   et   intermittent   est  
non   pas   indissociable   de   la   déraison,   mais   propre   à  
elle,  comme  l’arpentage,   le  travail  du  bois,  la  réflexion  
philosophique,   la   performance   oratoire   et   d’autres  
activités   innombrables   qui   chacune   ne   sont   le   lot  
d’aucun   autre   être   vivant   que   l’homme   seul   et   qui,  
pour   cette   raison,   sont  dites  propres  à   lui,  mais  certes  
pas   indissociables   de   lui,   comme   l’est   la   logique.   En  
effet,   il   n’est   pas   automatique   qu’une   caractéristique  
propre   soit   aussi   indissociable   de   son   référent.   Et   de  
même  que  la  dialectique,  qui  subit  leurs  injures,  nous  a  
appris   ce   point,   de   même   aussi,   elle   nous   a   enseigné  
que  la  proposition  suivante  "ʺs’il  a  une  respiration  longue  
et   intermittente,   il   déraisonne"ʺ  n’est  pas   la  même  que   la  
proposition  "ʺs’il  déraisonne,   il  a  une  respiration   longue  et  
intermittente"ʺ,  et  qu’il  n’est  pas  nécessaire  que  toutes  les  
deux   soient   vraies   en   même   temps.   En   effet,   ces  
phrases  ne  sont  pas   interchangeables,  mais   seulement  
réversibles.   Donc,   de   même   que   personne   ne   peut  
gagner  les  Jeux  Olympiques  s’il  ne  s’est  pas  bien  exercé  
auparavant,   de   même   personne   non   plus   ne   peut  
devenir   fameux   en   matière   de   vérité   rhétorique   sans  
avoir   appris   les   manœuvres   qui   elles   aussi   sont  
inhérentes   au   discours.   Et   de   même   que   ceux   qui  
ignorent   totalement   les   manœuvres   ne   savent   même  
pas   tomber   de   façon   convenable,   mais   parfois,   gisant  
par  terre,  à  la  renverse,  tiennent  fortement,  enserrent  et  
ne   relâchent  pas   leur  adversaire,  de   la  même   façon,   je  
crois,   ceux   qui   ignorent   l’art   rhétorique,   qui   se  
retrouvent  souvent  dans  la  situation  manifeste  d’avoir  
fait  une  chute  très  laide,  sont  tellement  loin  d’en  avoir  
honte   qu’ils   vont   jusqu’à   penser   qu’ils   sont   les  
vainqueurs.   Il   en   va   de   même   aussi   pour   celui   qui  
montre  que  l’homme  pris  de  déraison  a  une  respiration  
courte   et   qui   pense   ensuite   avoir   réfuté   l’explication  
d’Hippocrate  grâce  à  cette  affirmation.  En   tout  cas,   ce  
qu’il   y   a   de   sûr,   c’est   que   cet   individu,   qui   avait   fait  
une  chute   très   laide,   croyait   l’avoir   renversé.   En  effet,  
comment  nier  la  très  grande  honte  qui  vous  accable   si  
on   découvre   que   vous   n’avez   lu   aucun   des   ouvrages  
d’Hippocrate   et   que,   pour   cette   raison,   vous   croyez  
que  les  thèses  contraires  aux  vôtres,  écrites  de  sa  main,  
ont   été   vainement   formulées,   et   si,   dans   le   même  
temps,   bien   loin  même  de   comprendre   ce   qu’on  vous  
dit,  vous  refusez  d’entendre  et  de  penser  que  le  souffle  
long  et  intermittent  est  la  même  chose  que  la  déraison  

                                                
1299 De  difficultate  respirationis  II  5  (K.  VII  837,  13  -‐‑  839,  17). 
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πάάντως   ἕπεσθαι   παραφροσύύνῃ   τὴν  
εἰρηµμέένην  δύύσπνοιαν;  Εἶτα  τίί  θαυµμαστόόν  
ἐστιν,   ἐν   τοῖς   τῶν   ἰάάσεων   λογισµμοῖς  
τυφλώώττειν   τοὺς   µμηδὲ   τὰ   οὕτω   σµμικρὰ  
γιγνώώσκοντας;  Ἀλλ'ʹ  ἤρτηται  δηλονόότι  τὰ  
σµμικρὰ  ταῦτα  ἐξ  ἑτέέρων  σµμικρῶν  µμὲν  καὶ  
αὐτῶν,  ὀλιγωρηθέέντων  δ'ʹ  αὐτοῖς.  Τὸ  γὰρ  
ἀγνοῆσαι,   τίίς   δύύναµμις   ἐπιτροπεύύει   τὴν  
ἀναπνευστικὴν   ἐνέέργειαν,   ἀρχὴ   τῶν  
τοιούύτων  σφαλµμάάτων·∙  ἠγνοήήθη  δ'ʹ  ἐκεῖνο,  
διόότι  προηγνοήήθη,  πόόθεν  χρὴ  πορίίζεσθαι  
ταῖς   ἀποδείίξεσι   τὰς   προτάάσεις.   Τούύτου  
γάάρ   τοι   τοῦ   παλαίίσµματος   οἱ   µμὲν  
ἀγύύµμναστοι   γενηθέέντες,   οἱ   δὲ   τελέέως  
ἀµμαθεῖς,   τὰ   τηλικαῦτα   πίίπτουσι  
πτώώµματα.    

à  cause  du  fait  que  la  difficulté  respiratoire  en  question  
suit   dans   tous   les   cas   la   déraison  ?   Après,   dans   les  
raisonnements   relatifs   aux   guérisons,   pourquoi  
s’étonner   de   l’aveuglement   de   ceux   qui   ne  
comprennent   même   pas   les   rudiments   d’une   telle  
petitesse  ?  Mais   évidemment,   ces   petits   rudiments   se  
rattachent  à  d’autres  rudiments,  eux  aussi  petits  certes,  
mais  négligés  par  eux.  En  effet,  le  fait  d’ignorer  quelle  
faculté   gouverne   l’activité   respiratoire   est   le   principe  
de   telles   erreurs  ;   or   ce   point   a   été   ignoré,   parce   que,  
déjà   auparavant,   la   façon   dont   il   faut   se   servir   des  
protases   pour   les   démonstrations   a   été   ignoré.   En  
conséquence,   les   uns,   parce   qu’ils   ne   se   sont   pas  
exercés   à   cette   manœuvre,   les   autres,   parce   qu’ils  
l’ignorent   complètement,   font   des   chutes   d’une   telle  
importance.      

  
Galien   reproche   donc   à   son   rival   d’ignorer   et   même   de   critiquer   la   logique,   qui  

constitue  pourtant  un  des  fondements  de  l’art  de  la  parole.  Il  associe  cette  ignorance  
à   celle  d’un   sportif   inexercé   qui   aurait   l’espoir   de   remporter   une   victoire   aux   Jeux  
Olympiques  :  la  préparation  à  la  controverse  rhétorique  est  comparée  à  celle  qui  doit  
précéder   un   événement   sportif   de   cette   importance.   L’entraînement   physique,  
désigné  par  le  participe  γυµμνασάάµμενος,  est  mis  en  parallèle  avec  l’apprentissage  des  
manœuvres   rhétoriques  :   lorsque   Galien   emploie   l’expression   τὰ   κᾀν   τούύτοις  
παλαίίσµματα,   le   pronom   τούύτοις   renvoie   à   τοῖς   λόόγοις,   c’est-‐‑à-‐‑dire   aux   discours.  
Galien  importe  donc  dans  le  domaine  de  la  rhétorique  le  mot  παλαίίσµματα,  concept  
sportif   désignant   à   l’origine   les   manœuvres   d’un   lutteur   pour   vaincre   son  
adversaire  ;   ici,   les   παλαίίσµματα   sont   des   figures   et   des   combinaisons   de   base,  
physiques  ou  verbales,  que  les  apprentis  répètent  inlassablement  avant  de  se  lancer  
dans  les  véritables  compétitions.    
Galien   établit   ensuite   une   comparaison   entre   la   chute   d’un   lutteur   vaincu   et   la  

faillite   argumentative   des   mauvais   orateurs.   Pour   renvoyer   aux   deux   types   de  
défaites,   Galien   utilise   le   verbe   καταϐάάλλω,   employé   à   l’infinitif   parfait  
καταϐεϐληκέέναι,   qui   insiste   sur   le   résultat   de   l’action,   et   surtout   le   verbe   πίίπτω  
toujours  accompagné  de  compléments  péjoratifs  :  Galien  affirme  que  le  contradicteur  
d’Hippocrate   est   comparable   aux   sportifs   ignorant   les   manœuvres   de   lutte   qui  
permettent  de  «  tomber  de  façon  convenable  »  (πεσεῖν  εὐσχηµμόόνως),  puis  la  même  
idée   est   reprise   dans   la   formule   anaphorique   τὰ   τηλικαῦτα   πίίπτουσι   πτώώµματα  
(«  [ils]   font   des   chutes   d’une   telle   importance  »).   Comme   dans   plusieurs   autres  
traités,  Galien  dépeint  donc   l’image   caricaturale  de   lutteurs  qui   restent   accrochés   à  
leurs  adversaires  alors  même  qu’ils  ont  été  mis  en  échec.  C’est  la  preuve  que,  dans  le  
contexte   de   la   palestre   comme   dans   celui   de   la   rhétorique,   l’enseignement   des  
παλαίίσµματα  n’est  pas  une  simple  formation  physique  :  c’est  aussi,  en  principe,  une  
école   de   loyauté,   où   l’on   apprend   à   respecter   les   règles   du   sport   et   notamment   à  
admettre  sa  défaite.    
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Ainsi,   l’évocation   de   ces   mauvais   joueurs   laisse   penser   que,   dans   l’expression  
πεσεῖν   εὐσχηµμόόνως,   l’adverbe   nié   par   οὐδὲ,   est   essentiellement   doté   d’un   sens  
moral  :   en   cas   d’échec,   les   lutteurs   qui   manquent   de   fair-‐‑play   adoptent   un  
comportement   indigne.   Mais   il   est   aussi   possible   de   donner   à   ce   terme   un   sens  
physique.  De  fait,  les  mauvais  lutteurs,  qui  ne  sont  pas  exercés  dans  les  manœuvres  
de   lutte,   ne   savent   pas   tomber   dans   de   bonnes   positions   (σχήήµματα)  :   incapables  
d’amortir   et   de   contrôler   leur   chute,   ils   arrivent   au   sol   sans   maîtrise   ni   élégance.  
Enfin,  dans  le  cadre  de  la  comparaison  entre  la  lutte  et  la  controverse  argumentative,  
l’adverbe  εὐσχηµμόόνως  peut  aussi  se  charger  d’un  troisième  sens  intellectuel,  puisque  
le  mot  σχῆµμα  peut  également  désigner  une  figure  de  rhétorique  ou  de  logique.  Or  il  
faut   se   rappeler   que   Galien   reproche   précisément   à   son   rival   de   ne   pas   maîtriser  
l’usage  des  protases.    
  
Théoriquement,  la  palestre  devrait  donc  être  le  lieu  d’apprentissage  des  techniques  

du  sport  et  de  la  moralité  du  jeu,  mais,  en  pratique,  elle  est  aussi  le  théâtre  de  scènes  
cocasses,  dues  à  la  mauvaise  foi  des  perdants,  qui,  intégrées  dans  un  système  filé  de  
comparaisons,  permettent  à  Galien  de  ridiculiser  ses  rivaux.  
  
  

II.  C.  2.  c.  La  lutte  pathologique  entre  la  maladie  et  la  nature.  
  
Enfin,   dans   un   contexte   qui   n’est   ni   grotesque   ni   même   polémique,   le   motif   de  

l’affrontement   sert   de   modèle   pour   comprendre   la   nature   dynamique   de   toute  
pathologie,   pensée   comme   un   combat   de   lutte   entre   la   nature   du   patient   et   la  
maladie.    

Pronostic  sur  l’issue  et  la  durée  du  combat.  
  
Une  telle  analogie  apparaît  notamment  dans  le  chapitre  17  du  Sur  la  constitution  de  
l’art  médical  à  Patrophile,  au  sein  d’un  développement  sur  le  pronostic1300  :  
  
Προσέέχει   γὰρ   ὁ   ἰατρὸς   ἀεὶ   τοῖς   δυσὶ  

τούύτοις  ὥσπερ  ἀντιπάάλοις,  τῷ  τε  νοσήήµματι  
καὶ   τῇ   φύύσει.   Καὶ   πρῶτον   µμὲν   τοῦ  
σωθήήσεσθαι   τὸν   ἄνθρωπον   ἢ   ἀπολεῖσθαι  
τὴν   πρόόγνωσιν   ἐκ   τοῦ   διαγνῶναι   τὸ  
ἰσχυρόότερον·∙   ἔπειτα   δὲ   καὶ   τῆς  
προθεσµμίίας   ἐκ   τοῦ   πόόσῳ   θάάτερον  
ἰσχυρόότερόόν   ἐστι,   ποιεῖται.   Καὶ   οὐ   χρὴ  
θαυµμάάζειν,   εἰ   κατασκεψάάµμενος   ἑκατέέρου  
τὴν  ῥώώµμην,  ἐξευρήήσει  τὸ  νικῆσον.  Ὁρῶµμεν  
γὰρ  οὐκ  ὀλίίγους  τῶν  γυµμναστικῶν  ἐκ  τῶν  

   Le  médecin  est   toujours  attentif  à   ces  deux   choses  
comme  s’il  s’agissait  de  deux  adversaires,  à  savoir  la  
maladie  et  la  nature.  Tout  d’abord,  il  prévoit  le  salut  
ou   le   décès   du   patient   dès   lors   qu’il   diagnostique  
laquelle  des  deux  est   la  plus  forte  ;  puis  il  en  donne  
aussi  l’échéance,  qu’il  déduit  de  la  grandeur  de  cette  
supériorité   de   l’une   sur   l’autre.   Et   il   ne   faut   pas  
s’étonner   si,   en   examinant   la   force   de   chacune   des  
deux,   il   est   amené   à   trouver   celle   qui   vaincra.   En  
effet,   nous   voyons   beaucoup   de   sportifs   qui  
prédisent   souvent,   dès   les   premiers   mouvements  

                                                
1300  De  constitutione  artis  medicae  ad  Patrophilum  17  (K.  I  292,  15  -‐‑  293,  12).  
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πρώώτων   κινήήσεων,   ἃς   κινοῦνται   πρὸς  
ἀλλήήλους   οἱ   παλαισταὶ,   προλέέγοντας   τὸν  
νικήήσοντα  πολλάάκις  γε  καὶ  πρὸ  τῆς  νίίκης,  
καὶ   ὅτι   ταχέέως   ὑποχείίριον   ἕξει   τὸν  
ἀνταγωνιστήήν.   Πράάττουσι   δὲ   τοῦτο,   ὅταν  
ὁρῶσιν   ἀξιολόόγῳ   τινὶ   τὸν   ἕτερον  
ἰσχυρόότερον   ὄντα   θατέέρου.   Προγνώώσεται  
µμὲν   οὖν   ὁ   ἰατρὸς   ὑγείίαν   τε   καὶ   θάάνατον  
οὐκ  ἐξ  ἄλλων  ἀσκηµμάάτων,  ἢ  τοῦ  γνωρίίζειν  
ἀκριϐῶς  τὴν   ἰσχὺν  τοῦ  νοσήήµματος  καὶ  τῆς  
φύύσεως.   Ἐκ   δὲ   τῶν   αὐτῶν   καὶ   τὴν  
ἑκατέέρου  προθεσµμίίαν  εὑρήήσει.    

que   les   lutteurs   effectuent   dans   leur   affrontement,  
avant  même  la  victoire,   celui  qui  l’emportera,  et  qui  
prévoient  que1301  rapidement  ce  dernier  aura  soumis  
son  adversaire.  Or  ils  font  ce  pronostic  dès  lors  qu’ils  
voient,  grâce  à  un  indice  notable,  que  l’un  des  deux  
est   plus   fort   que   l’autre.   Donc   le   médecin  
pronostiquera   la   santé   et   la   mort   sans   nulle   autre  
pratique   que   celle   qui   permet   de   connaître  
précisément  la  force  de  la  maladie  et  de  la  nature  ;  et  
c’est   aussi   grâce   à   cette   même   information   qu’il  
devinera  l’échéance  de  l’une  et  de  l’autre.    

  
Dans   ce   texte,   la  maladie   et   la   nature   du   patient,   scrutées   par   les  médecins,   sont  

comparées   à   deux   adversaires   de   la   palestre   (ἀντιπάάλοις,   παλαισταίί)   qui  
s’affrontent  sous  les  yeux  des  γυµμναστικοίί,  sportifs  professionnels  ou  amateurs,  qui,  
par   leur   expérience   personnelle   de   la   lutte,   identifient   rapidement   le   plus   fort   des  
deux   combattants.   On   pourrait   penser   que   ces   γυµμναστικοίί   sont   en   réalité   des  
programmateurs   sportifs   (γυµμνασταίί)1302  ;   Galien   mettrait   alors   en   parallèle   deux  
types   de   médecins,   les   ἰατροίί   proprement   dits,   thérapeutes   qui   guérissent   les  
maladies,  et  les  γυµμναστικοίί  au  sens  de  γυµμνασταίί,  hygiénistes  qui  fixent  le  régime  
sportif  de  leurs  patients  non  malades.  Cependant,  en  principe,  le  rôle  des  γυµμνασταίί  
n’est   pas   de   déterminer   l’issue   des   combats,   mais   bien   plutôt   de   conseiller   aux  
lutteurs  tel  ou  tel  type  d’affrontement  destiné  à  produire  sur  leur  organisme  tel  ou  tel  
effet  particulier.  En  définitive,  il  est  donc  peu  satisfaisant  de  faire  l’hypothèse  que  les  
γυµμναστικοίί  de  ce  texte  sont  des  hygiénistes,  et  ce  d’autant  plus  que  les  pronostics  
sportifs   sont   à   la   portée   de   n’importe   quel   individu   qui   fréquente   assez  
régulièrement  la  palestre.    
Comme   en   témoigne   le   préfixe   à   valeur   prospective   du   nom   προθεσµμίία   et   des  

verbes  προλέέγω  et  προγιγνώώσκω,  le  médecin  et  le  sportif  sont  donc  capables  l’un  et  
l’autre   de   savoir   à   l’avance   lequel   des   deux   concurrents   remportera   la   victoire   et  
combien   de   temps   durera   le   combat.   Ce   savoir   est   déduit   de   l’identification   d’un  
signe   notable   (ἀξιολόόγῳ   τινίί)  relatif   à   la   force,   mais   dont   Galien   ne   précise   pas  
exactement  la  nature  :  dans  le  cas  de  la  maladie,  il  s’agira  essentiellement  de  voir  si  le  
mélange  des  qualités  présentes  dans  le  corps  du  patient,  chaud,  froid,  sec  et  humide,  
est   assez   solidement   établi   pour   ne   pas   être   perturbé   par   celles   de   la   pathologie  ;  
dans   le   cas   du   combat,   il   faudra   identifier   lequel   des   deux   adversaires   présente   le  
rapport   le   plus   avantageux   entre   ses   ressources   physiques   et   ses   capacités  
techniques.    

                                                                                                                                           
1301   Le   verbe   προλέέγοντας   est   d’abord   construit   avec   un   accusatif   (τὸν   νικήήσοντα)   équivalant   à   une  

interrogative   indirect  du  type  ὁπόότερος  νίίκησει,  puis  avec  une  complétive   introduite  par  ὅτι.  Pour  éviter   toute  
maladresse  en  français,  on  a  choisi  de  traduire  deux  fois  le  verbe  προλέέγοντας  par  les  formules  «  qui  prédisent  »  
et  «  qui  prévoient  »,  suivies  chacune  de  la  construction  qui  leur  est  propre.    

1302  Sur  les  différents  sens  de  γυµμναστικόός,  voir  Introduction  1.4.3.      
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En   tout  cas,  Galien  souligne  à  quel  point  ce  genre  de  prédiction  est   fréquent  dans  
les   palestres  :   si   les   sportifs   n’en   sont   pas   tous   capables,   ils   sont   malgré   tout   très  
nombreux  à  partager  cette  compétence,  comme  le  prouvent  la  litote  οὐκ  ὀλίίγους  et  
l’adverbe  πολλάάκις.  En  outre,   la  vitesse   avec   laquelle   leur  prédiction   se   réalise   est  
mise   en   évidence   par   l’adverbe   ταχέέως.   Par   analogie,   cet   éloge   touche   aussi   les  
médecins,   à   cette   nuance   près   que   le   combat   opposant   la   maladie   et   la   nature   se  
prolonge  généralement  plus  longtemps  qu’un  combat  de  lutte,  c’est-‐‑à-‐‑dire  au  moins  
sur  quelques  jours.  Mais  Galien  ne  semble  pas  gêné  par  cette  différence  d’échelle  :  à  
force  de  souligner  la  pertinence  de  l’anticipation  médicale,  il  en  réussirait  presque  à  
faire   oublier   que   le   temps   nécessaire   à   la   confirmation   du   pronostic   n’est  
généralement   pas   aussi   court   en   médecine   qu’à   la   lutte.   En   vérité,   dans   ces   deux  
domaines,   les   cas   où   la   prédiction   se   réalise   promptement   correspondent   aux  
affrontements  où  l’un  des  deux  adversaires  présente  d’emblée  une  nette  supériorité  
sur  son  concurrent.  
  
C’est  ce  que  montre  le  chapitre  6  du  troisième  livre  de  Commentaires  au  Pronostic,  où  

la  métaphore  du  combat  entre  le  nature  et  la  maladie  fait  une  nouvelle  apparition.  
Lorsque   Galien   s’intéresse   à   la   section   20   de   ce   traité,   dans   laquelle   Hippocrate  

explique  que  les  fièvres  évoluent  tous  les  quatre  jours,  il  analyse  l’extrait  suivant1303  :  
«  À  leur  début,  les  crises  qui  mettront  beaucoup  de  temps  à  se  produire  sont  particulièrement  
difficiles  à  diagnostiquer.  En  effet,  leurs  débuts  sont  très  semblables.  Mais  il  faut  réfléchir  dès  

le  premier  jour  et  faire  un  examen  à  chaque  fois  que  quatre  jours  supplémentaires  sont  passés,  

et   la   tournure   des   événements   ne   t’échappera   pas.  »   (Τουτέέων   δ'ʹ   ἐν   ἀρχῇσίίν   ἐστι  
χαλεπώώτερα  προγινώώσκειν  τὰ  µμέέλλοντα  ἐν  πλείίστῳ  χρόόνῳ  κρίίνεσθαι.  Ὁµμοιόόταται  

γὰρ  αὐτῶν  αἱ  ἀρχαίί  εἰσιν.  Ἀλλὰ  χρὴ  ἀπὸ  τῆς  πρώώτης  ἡµμέέρης  ἐνθυµμέέεσθαι  καὶ  καθ'ʹ  

ἑκάάστην   τετράάδα   προστιθεµμέένην   σκέέπτεσθαι   καὶ   οὐ   λήήσει,   ὅπῃ   τρέέψεται.)   C’est  
l’explication   de   cet   extrait   qui   donne   lieu   à   une   comparaison   entre   le   pronostic  
médical  et   le  pronostic  sportif,  mettant  en  parallèle  la  crise  d’une  maladie  et  l’issue  
d’un  combat  de  lutte1304  :  
  
Κἀνταῦθα  πάάλιν   ἐπ'ʹ   ἀµμφοτέέρων   ἔταξε  

τὸ   κρίίνεσθαι   τῶν   τ'ʹ   ἐπ'ʹ   ἀγαθῷ   καὶ   τῶν  
ἐπὶ   κακῷ   τὴν   µμεταϐολὴν   ποιουµμέένων.  
Καίί  φησιν   ἐν   ἀρχῇ   τῶν   νοσηµμάάτων,   ὅσα  
µμὲν   ὀλιγοχρονίίως   µμέέλλει   κριθήήσεσθαι,  
ῥᾴστην   εἶναι   τὴν   διάάγνωσιν  αὐτῶν   εἰς   ὅ  
τι   τελευτήήσει,   καθάάπερ   ὀλίίγον  
ἔµμπροσθεν   ἔφη   περὶ   τῶν   ἐν   τῇ   πρώώτῃ  
τετράάδι   µμελλόόντων   κρίίνεσθαι·∙   τῶν   τε  
γὰρ   πυρετῶν   αὐτῶν   ὁ   µμὲν  
ἀπαλλάάττεσθαι   µμέέλλων   ἐπιεικέέστερόός  
ἐστιν,   ὁ   δὲ   ἀναιρεῖν   τὸν   κάάµμνοντα  

   Là   aussi,   de   nouveau,   il   a   associé   la   crise   à   deux  
sortes   d’issues,   celles   qui   changent   en   bien   et   celles  
qui   changent   en   mal.   Et   il   dit   qu’au   début   des  
maladies,   pour   toutes   celles   qui   vont   connaître  
rapidement   leur  crise,   le  pronostic   de   l’issue  est   très  
facile  à  faire,  comme  il  le  disait  un  peu  auparavant  à  
propos   des   maladies   dont   la   crise   devait   avoir   lieu  
dans   les   quatre   premiers   jours.   En   effet,   parmi   les  
fièvres   mêmes,   celle   dont   on   est   sur   le   point   de   se  
débarrasser  est  particulièrement  modérée,  tandis  que  
celle   qui   s’apprête   à   faire   périr   le   malade   est  
particulièrement   maligne,   et   les   signes   qui  

                                                
1303 Pronostic  20,  19  et  s.  (Littré  II  p.  171)  cité  en  In  Hippocratis  prognosticum  commentarius  III  6  (K.  XVIII  B  243,  1-‐‑

5). 
1304  In  Hippocratis  prognosticum  commentarius  III  6  (K.  XVIII  B  243,  6  -‐‑  245,11).  
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κακοηθέέστερος  ὅσα  τε  σύύνεστιν  ἑκατέέρῳ  
σηµμεῖα  τὰ  µμὲν  ἐν  τῷ  προτέέρῳ  πάάντ'ʹ  εἶναι  
κάάλλιστα,   τὰ   δ'ʹ   ἐν   τῷ   δευτέέρῳ   χείίριστα.  
Συµμϐήήσεται   γὰρ   οὕτω   µμηδέέτερον   αὐτῶν  
ὑπερϐῆναι   τὴν   τετάάρτην   ἡµμέέραν,   ἐπειδὴ  
µμεµμαθήήκαµμεν   ἀεὶ   γίίνεσθαι   τὴν   κρίίσιν  
ἤτοι   τῆς   φύύσεως   ἐπικρατούύσης   τοῦ  
νοσήήµματος   ἢ   νικηθείίσης   ὑπ'ʹ   αὐτοῦ.   Τῶν  
µμὲν   οὖν   ἐπιεικεστάάτων   νοσηµμάάτων   ἡ  
φύύσις  τάάχιστα  κρατεῖ,  νικᾶται  δ'ʹ  ὑπὸ  τῶν  
χαλεπωτάάτων   τάάχιστα.   Κατὰ   τοῦτ'ʹ   οὖν  
ἐναντιώώτατα   µμὲν   ἀλλήήλοις   ἐστὶ   τὰ   διὰ  
ταχέέων   κρινόόµμενα,   παραπλήήσια   δὲ   τὰ  
παµμπόόλλου   χρόόνου   δεόόµμενα   πρὸς   τὴν  
λύύσιν.  Ὥσπερ   γὰρ   ἐν   τοῖς   ὀλιγοχρονίίοις  
ὑπεροχὴ   µμεγάάλη   ποτὲ   µμὲν   τῆς   φύύσεώώς  
ἐστι,  ποτὲ  δὲ  τοῦ  νοσήήµματος,  οὕτως,  ὅταν  
µμηδέέτερον  ὑπερέέχῃ  µμεγάάλως,  ἀλλ'ʹ  ὥσπερ  
<ἂν>   ἀνταγωνισταίί   τινες   ἰσόόρροποι  
διαµμάάχωνται,  χρόόνου  δεῖ  πλείίονος  εἰς  τὴν  
ἑκατέέρου   νίίκην,   οὕτω   καὶ   τοὺς  
παλαίίοντας   οἱ   παλαιστρικῆς   ἔµμπειροι  
διαγινώώσκουσιν,   εἰ   µμὲν   ὑπεροχὴν  
θεάάσονται   πολλήήν,   αὐτίίκα   νικήήσειν   τὸν  
ἕτερον   ἐλπίίζοντες,   εἰ   δὲ   µμηδέέτερος  
ὑπερέέχει   µμεγάάλως,   ὅτι   µμὲν   ἐν   χρόόνῳ  
πλείίονι   διαπαλαίίσουσι   βεϐαίίως   εἰδόότες,  
ὅστις   δ'ʹ   ὁ   νικήήσων   ἔσται   µμηδέέπω  
γινώώσκοντες,  ἀλλ'ʹ   ἐν   τῷ  χρόόνῳ  προϊόόντι  
καὶ   τοῦτο   πρόότεροι   τῶν   ἰδιωτῶν  
καταµμανθάάνουσιν,  ὡς  ἂν  καὶ  τῶν  µμικρῶν  
ὑπεροχῶν   ὄντες   διαγνωστικώώτεροι.   ᾯ  
γὰρ   ὁ   τεχνίίτης   ἀτέέχνου   διαφέέρει  
µμάάλιστα,   τοῦτ'ʹ   ἔστιν   αὐτὸ   τὸ   µμικρῶν  
αἰσθάάνεσθαι   διαφορῶν.   Ἀλλ'ʹ   ἐπείί   τινες  
οὐδ'ʹ   ὅλως  εἰσὶν  αἰσθηταὶ   διὰ  σµμικρόότητα  
τῶν   τοιούύτων,   οὐδ'ʹ   ὁ   τεχνίίτης   ἐστὶ  
γνωριστικόός.  Ὅταν  οὖν  πρῶτον  αἰσθηταὶ  
γέένωνται,   τηνικαῦτα   γνωρίίζονται.   Διὰ  
ταῦτ'ʹ   οὖν   ὁ   <Ἱπποκράάτης>   ἐκέέλευσε  
<καθ'ʹ   ἑκάάστην   τετράάδα>   διασκοπεῖσθαι  
τὴν   µμεταϐολήήν.   <Οὐ>   γὰρ   <λήήσει,   ὅπῃ  
τρέέψεται>,   τουτέέστι   πόότερον   εἰς   ὑγείίαν  
τε   καὶ   σωτηρίίαν   τοῦ   κάάµμνοντος  
ἐπικρατησάάσης   τῆς   φύύσεως   ἢ  
κρατηθείίσης   ἐπὶ  θάάνατον.   τουτὶ  µμὲν   τοῦ  
λόόγου  τὸ  κεφάάλαιον.  ὅπως  δ'ʹ  ἄν  τις  αὐτὸ  
πράάττοι   κάάλλιστα,  διὰ  τῶν  Περὶ  κρίίσεων  
ὑπ'ʹ  ἐµμοῦ  γεγραµμµμέένων  ἔστι  σοι  µμαθεῖν.    

accompagnent   chacune   des   deux   sont,   dans   le  
premier   cas,   tous   très   bons   dès   le   début   et,   dans   le  
second   cas,   tous   très   mauvais.   De   fait,   dans   ces  
conditions,  il  se  produira  qu’aucune  des  deux  fièvres  
ne  dépassera   le   quatrième   jour,   puisque  nous   avons  
appris   que   la  crise   se  produit   toujours   soit   quand   la  
nature  l’emporte  sur  la  maladie,  soit  quand  la  nature  
est  vaincue  par  la  maladie.  La  nature  l’emporte  donc  
très  vite  sur  les  maladies  les  plus  modérées,  mais  elle  
est   vaincue   très   vite   par   les   maladies   les   plus  
mauvaises.   Ainsi,   selon   ce   raisonnement,   les  
maladies   où   la   crise   se   produit   tôt   sont   très  
différentes   les  unes  des   autres,   tandis   que   celles   qui  
nécessitent  beaucoup  de  temps  pour  se  dénouer  sont  
comparables   entre   elles.   En   effet,   autant,   dans   les  
maladies  brèves,  il  y  a  une  grande  suprématie  tantôt  
de   la   nature,   tantôt   de   la   maladie,   autant,   quand  
aucune  des  deux  ne   bénéficie  d’un  gros   avantage   et  
que   tout   se  passe  comme  si  des  adversaires  de   force  
égale   s’affrontaient,   il   faut   plus   de   temps   pour  
aboutir  à  la  victoire  de  l’une  ou  l’autre  ;  c’est  aussi  de  
la  même  façon  que  ceux  qui   sont  expérimentés  dans  
l’art   de   la   palestre   font   des   prognostics   sur   les  
lutteurs  :   s’ils   observent   une   grande   supériorité,   ils  
s’attendent   à   ce   que   l’un   des   deux   soit   vainqueur  
aussitôt  ;   en   revanche,   si   aucun   des   deux   n’est  
grandement   supérieur   à   l’autre,   ils   ont   la   certitude  
que  la  lutte  sera  plus  longue,  tout  en  ignorant  encore  
qui   sera   le   vainqueur  ;   mais,   avec   le   temps,   les  
premiers   profanes   venus   en   ont   eux   aussi  
connaissance,   comme   s’ils   étaient   également   plus  
capables  de  diagnostiquer  les  petites  suprématies.  En  
effet,  ce  par  quoi  le  technicien  diffère  le  plus  de  celui  
qui   est   dépourvu   de   technique,   c’est   cette  
compétence  même  qui  consiste  à  percevoir  les  petites  
différences.   Cependant,   lorsque   des   écarts   sont  
absolument  imperceptibles  à  cause  de  la  petitesse  des  
phénomènes  de  ce  genre,   le   technicien  n’est  pas  non  
plus  capable  de  faire  un  pronostic.  C’est  donc  dès  le  
moment   où   des  différences   sont   perceptibles   que   se  
fait  le  pronostic.  Pour  cette  raison,  Hippocrate  a  donc  
ordonné   d’observer   le   changement   "ʺtous   les   quatres  
jours"ʺ  :  "ʺla  tournure  des  événements,  dit-‐‑il,  ne  t’échappera  
pas"ʺ,   c’est-‐‑à-‐‑dire   si   elle   se   dirige   vers   la   santé   et   le  
salut,   avec   la   victoire  de   la   nature  du  patient,   ou   si,  
avec   sa   défaite,   elle   se   dirige   vers   la   mort.   Voilà  
l’essentiel   de   son   propos.   Quant   à   savoir   comment  
mener   l’entreprise   de   la   meilleure   des   façons,   c’est  
grâce  au   traité  Sur   les   crises   écrit  par  mes  soins  qu’il  
t’est  possible  de  l’apprendre.    
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Galien  compare  ici  le  combat  entre  la  maladie  et  la  nature  à  un  affrontement  entre  
deux   lutteurs.   Le   pronostic   des   médecins   est   donc   mis   en   parallèle   avec   celui  
d’individus   «  expérimentés   dans   l’art   de   la   palestre  »   (παλαιστρικῆς   ἔµμπειροι)   en  
train   d’observer   un   combat   de   lutte  ;   ces   derniers   peuvent   être   des   lutteurs  
professionnels,   des   sportifs   amateurs   mais   assidus,   ou   bien   des   gens   habitués   à  
regarder  les  combats,  médecins  ou  simples  specateurs.    
Quand   il   y   a   une   grande   différence   de   niveau   entre   les   deux   adversaires,   qu’il  

s’agisse  de  la  nature  et  de  la  maladie  ou  bien  d’une  paire  de  lutteurs,  un  observateur  
même   inexpérimenté   peut   prédire   facilement   une   victoire   rapide   du   plus   fort.   En  
revanche,  quand  les  deux  rivaux  sont  de  force  égale,  il  faut  du  temps  avant  que  l’un  
des   deux   ne   prenne   l’avantage,   si   bien   que   les   indices   de   supériorité   apparaissent  
tardivement  aux  yeux  du  profane.    
Pourtant,  selon  Galien,  il  est  clair  que  certains  signes  révélateurs  sont  présents  assez  

tôt  même  dans  les  cas  de  maladie  longue  :  très  discrets,  ils  sont  difficiles  à  identifier,  
sauf  pour  un  bon  spécialiste,  qui  sera  attentif  aux  détails  apparaissant  notamment  à  
l’issue   du   quatrième   jour.   De   même,   pour   la   lutte,   à   l’aide   d’une   observation  
minutieuse,   les   plus   fins   connaisseurs   de   la   palestre   devraient   être   en   mesure   de  
deviner  l’issue  d’un  combat  équilibré.  Cependant,  Galien  n’indique  pas  si  la  série  de  
quatre  jours  connaît  un  équivalent  dans  le  contexte  du  combat,  en  d’autres  termes  s’il  
existe  des  moments  clés  durant  lesquels  se  manifestent  les  signes  de  supériorité  d’un  
lutteur   :   une   telle   information,   à   supposer   qu’elle   existe,   relève   sans   doute   des  
compétences  du  moniteur  de  lutte,  et  non  pas  du  médecin  hygiéniste  qu’est  Galien.  
Mais  il  n’est  pas  certain  que,  dans  la  temporalité  artificielle  de  la  compétition,  où  se  
concentrent   les   enjeux   d’un   sport   peu   conforme   à   la   nature,   on   retrouve   une  
segmentation   du   temps   comparable   à   celle   qui   structure   l’évolution   naturelle   des  
pathologies.  
L’analogie  entre  le  médecin  et  le  connaisseur  de  la  palestre  connaît  encore  une  autre  

limite  :  alors  que  le  thérapeute  peut  fonder  son  jugement  sur  les  signes  qu’il  perçoit  
lui-‐‑même,   mais   aussi   sur   ceux   que   le   patient   ressent   et   décrit   avec   ses   mots,  
l’individu   habitué   à   observer   les   combats   ne   peut   se   fonder   que   sur   ses   propres  
observations,  dans   la  mesure  où   les   lutteurs  ne   font  pas  de  commentaires  sur   leurs  
propres  impressions  au  moment  même  de  l’affrontement.  

Galvanisation  des  médecins  timorés.  
  
Un  autre  passage  du  corpus  galénique  fait  encore  référence  au  modèle  de  la  lutte  en  

matière   de   pathologie,   mais   de   façon   moins   directe.   Il   s’agit   du   chapitre   10   du  
septième  livre  du  Sur  la  composition  des  médicament  selon  les  genres,  qui  crée,  semble-‐‑t-‐‑
il,  un  parallèle  entre  la  corps  malade  et  l’arène  du  combat.    
Ce  passage  se  trouve  dans  la  citation  d’un  texte  versifié  de  Ménécratès,  médecin  du  

Ier  siècle  de  notre  ère,  qui  donne  la  recette  de  remèdes  à  base  de  suc  végétal  inventés  
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par   son   contemporain,   le   pharmacien   Damocratès1305.   Avant   de   donner   la  
composition   d’un   produit   censé   soigner   les   blessures   accompagnées   d’une  
inflammation,  l’auteur  de  ces  vers  décrit  les  symptômes  de  cette  pathologie1306,  puis  il  
exhorte  le  pharmacien  à  confectionner  lui-‐‑même  le  cataplasme  qu’il  devra  appliquer  
sur  le  patient,  au  lieu  d’utiliser  des  remèdes  préparés  par  d’autres,  comme  le  font  les  
jeunes  praticiens  qui  craignent  de  prendre  leur  responsabilité1307  :  
  

Ἔθος  γάάρ  ἐστι  τοῦτο  ποιεῖν  τοῖς  νέέοις,  

Ἵν'ʹ  ἐκφυγόόντες  τὰς  ἀκµμὰς  τῶν  φλεγµμονῶν  

Τοῖς  συκοφάάνταις  µμὴ  παρέέχωσιν  αἰτίίαν.  

Δεῖ  δὲ  τὸν  ἔχοντα  τῆς  ἰδίίας  πίίστιν  τριϐῆς  

Καὶ   συγκαταϐαίίνειν   τοῖς   νοσοῦσ'ʹ   εἰς   τοὺς  

φόόϐους,  

Μὴ  περιµμέένοντα  τὴν  τύύχην  καὶ  τὴν  φύύσιν.  

   Ceux  qui  ont  l’habitude  de  procéder  ainsi,  ce  sont  les  jeunes,  

Pour  éviter,  en  échappant  au  comble  des  inflammations,  

de  fournir  aux  délateurs  la  matière  d’une  accusation.  

Mais  il  faut  que  celui  qui  a  foi  en  sa  propre  expérience  

Descende   lui   aussi   au   côté   des   malades   pour   affronter   ses  

peurs,  

Sans  attendre  le  destin  ni  la  nature.  

  
En   contre-‐‑point   du   portrait   des   jeunes   médecins   timorés   redoutant   le   procès  qui  

pourrait  leur  être  intenté  si  le  patient  n’est  pas  soulagé,  le  bon  praticien,  galvanisé  tel  
un   gladiateur   ou   un   lutteur,   est   poussé   à   «  descendre  »   dans   l’arène   «  au   côté   des  
malades  »  (συγκαταϐαίίνειν  τοῖς  νοσοῦσ[ι])  pour  lutter  non  pas  contre  la  maladie,  mais  
«  contre   ses   propres   peurs  »   (εἰς   τοὺς   φόόϐους).   L’inquiétude   évoquée   ici   est  
manifestement   la  crainte  de  ne  pas  réussir  à  soigner  à  la  pathologie,  mais  peut-‐‑être  
aussi  celle  d’encourir  les  reproches  de  patients  qui  s’estimeront  mal  soignés.    
Cependant,  à  ce  stade,  les  malades,  bien  loin  de  représenter  une  menace,  ont  encore  

le  statut  d’alliés,  ou  du  moins  de  partenaires,  comme  le  souligne  le  datif  régi  par  le  
préverbe  συν-‐‑,  exprimant  une  forme  de  complicité  solidaire.  Ici,  donc,  le  complément  
au   datif   ne   désigne   pas   celui   contre   qui   on   se   bat,   mais   celui   au   côté   de   qui   on  
intervient.   Cette   construction   est   d’ailleurs   conforme   à   un   usage   de   la   poésie  
classique1308,   où   le   verbe   συγκαταϐαίίνω   est   attesté   au   sens   de   «  venir   en   aide   à  
quelqu’un  »  ;  l’adversaire  contre  qui  on  s’expose  est,  quant  à  lui,  introduit  par  εἰς,  et  
c’est   donc   cette   préposition   suivie   de   l’accusatif   qui   confère   à   l’énoncé   sa   valeur  
d’hostilité.    
Certes,  les  craintes  contre  lesquelles  il  s’agit  de  lutter  sont  probablement  ressenties  

aussi   par   le   patient   lui-‐‑même,   qui   redoute   généralement   les   affres   de   la   maladie  
avant   même   de   s’inquiéter   du   traitement   que   lui   administrera   son   médecin.  
Implicitement,  c’est  donc  aussi  contre  la  maladie  que  le  combat  s’engage.    
La   fin  de  cet  extrait   réactive,  en  outre,   l’image,  à  la  fois  martiale  et   sportive,  de  la  

lutte  opposant  la  nature  et  le  mal  du  patient  :  en  exhortant  le  médecin  à  lutter  «  sans  
attendre   le  destin  ni   la  nature  »   (Μὴ  περιµμέένοντα  τὴν  τύύχην  καὶ  τὴν  φύύσιν),   le  poète  
laisse   entendre   que   les   deux   entités   nommées   ici   sont   des   alliées   dans   le   combat  
                                                

1305  De   compositione   medicamentorum   per   genera  VII   10   (K.   XIII   996,   15   -‐‑   1005,   4).   Sur  Ménécratès,   médecin   de  
Claude  et  de  Néron,  auteur  de  156  ouvrages,  voir  Boudon-‐‑Millot     2005.  Sur  Damocratès,  auteur  de  65  ouvrages  
médicaux  et  pharmacologiques  dont  on  a  conservé  quelques  fragments,  voir  Harless  1834.  

1306  De  compositione  medicamentorum  per  genera  VII  10  (K.  XIII  997,  2  -‐‑  997,  9).  
1307 De  compositione  medicamentorum  per  genera  VII  10  (K.  XIII  997,  13-‐‑18). 
1308  Voir  Eschyle,  Euménides  1046,  Choéphores  727.  
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engagé  contre  la  maladie.  Au  même  titre  que  la  chance,  la  nature  pourrait  donc  venir  
prêter  main   forte   au  médecin,  qui   cependant  ne  doit  pas   attendre   les   signes  d’une  
telle   assistance   pour   lancer   son   offensive.   Il   faudrait   donc   comprendre   que   la  
pathologie  n’est  pas  une  lutte  constante  entre  la  maladie  et  la  nature,  mais  plutôt  un  
combat  livré  par  la  maladie  contre  le  patient,  qui  peut  espérer,  au  bout  d’un  certain  
temps,  l’intervention  salvatrice  de  la  nature,  mais  qui  est  aussi  en  droit  d’attendre  de  
son  médecin  une  intervention  plus  rapide  et  tout  aussi  efficace.    
  
Idéalement,  donc,  le  bon  médecin  peut  devancer  les  bienfaits  de  la  nature,  dans  un  

combat  qui   lui  offre  à   la   fois   la  mission   la  plus  risquée  et   le  plus  beau  des  rôles.   Il  
apparaît  ainsi  que   la  convocation,  plus  ou  moins  explicite,  de   l’univers  du  sport  se  
fait  à  l’avantage  du  médecin  philosophe.  
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II.  C.  3.  Le  sport  comme  faire-‐‑valoir  du  médecin  philosophe.  
  

II.  C.  3.  a.  Pudeur  médicale  et  indécence  sportive.  
  
Dans  l’ensemble  du  corpus,  les  comparaisons  les  plus  explicites  entre  le  monde  de  

la   palestre   et   l’activité   médicale   ou   philosophique   ont   toujours   pour   fonction  
d’accorder  à  l’activité  de  Galien  une  supériorité  manifeste,  qui  peut  se  manifester  sur  
différents  plans,  et  notamment  sur  celui  de  la  morale.    

Le  port  du  vêtement.    
  
Ainsi,  par  exemple,  le  critère  de  la  tenue  vestimentaire,  retenu  dans  le  commentaire  

à   la  section  3  du  De   l’officine  du  médecin,   révèle  à   la   fois   l’indécence  du  sportif  et   la  
pudeur  du  médecin  philosophe.    
Dans  le  préambule  de  ce  traité,  Hippocrate  précise  dans  quelles  conditions  doivent  

être  effectués   les  opérations  et   les  pansements1309  :  «  Ὁ  δρῶν  ἢ  καθήήµμενος  ἢ  ἑστεὼς  
ξυµμµμέέτρως  πρὸς  ἑωυτὸν  πρὸς  τὸ  χειριζόόµμενον,  πρὸς  τὴν  αὐγήήν.  »  («  Le  médecin,  assis  
ou  debout,  équilibre  son  action  par  rapport  à  lui-‐‑même,  par  rapport  à  la  partie  qu’il  manipule,  

par  rapport  à  la  lumière.  »)  Le  chapitre  31310  comporte  un  développement  sur  la  position  
de  l’opérateur  et  de  l’opéré  face  à  la  lumière,  auquel  succèdent  des  remarques  sur  la  
position   de   l’opérateur   relativement   à   lui-‐‑même  :   il   est   donc   question   de   la   façon  
dont   le   thérapeute   positionne   ses   genoux,   ses   coudes   et   enfin   son   vêtement.   C’est  
dans   ce   passage   consacré   à   l’habit   qu’est   abordée   la   question   de   la   pudeur.   Selon  
Galien,  la  façon  dont  le  thérapeute  ajuste  son  manteau  doit  répondre  à  deux  critères  
d’importance  variable,   la  fonctionnalité  et   la  bienséance  :  idéalement,   le  médecin  ne  
doit  être  ni  trop  couvert,  faute  de  quoi  il  serait  gêné  dans  ses  manipulations,  ni  trop  
découvert,   comme   le   sont   les   pancratiastes.   Ce   passage   invite   donc   à   une  
comparaison   entre   les   pancratiastes   et   les   médecins   en   fonction   d’un   critère  
vestimentaire  qui  présente,  entre  autres,  un  enjeu  éthique1311  :  
  
«  Ἱµμάάτιον   εὐσταλέέως,   εὐκρινέέως,   ἴσως,  
ὁµμοίίως,  ἀγκῶσιν,  ὤµμοισιν.  »  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  
Τὸ   µμὲν   "ʺεὐσταλέέως"ʺ   ἀντὶ   τοῦ  

"ʺπροσεσταλµμέένως"ʺ   εἴρηκεν,   ὡς   µμήήτε  
περιτετραµμµμέένον   αὐτὸ   µμήήτε   χαλαρὸν  
περικεῖσθαι  τῷ  σώώµματι  τοῦ   ἰατροῦ.  Τὸ  δὲ  
"ʺεὐκρινέέως"ʺ   ἐπ'ʹ   αὐτοῦ   τοῦ   ἱµματίίου  
λέέλεκται·∙   κελεύύει   γὰρ   καὶ   τοῦτο   µμηδὲν  

   «  Porter   le   vêtement  de   façon   bien   confortable,   bien  
dépliée,  également,  semblablement,  pour  les  coudes  et  les  

épaules.  »  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  
Hippocrate  a  dit  "ʺde  façon  bien  confortable"ʺ  pour  "ʺde  
façon   correctement   ajustée"ʺ,   afin   que   le   manteau   ne  
soit  ni   serré   ni   lâche  autour  du   corps  du  médecin.  
Et   la   formule   "ʺde   façon   bien   dépliée"ʺ   vaut   pour   le  
vêtement   lui-‐‑même  ;   en  effet,   il   recommande  aussi  

                                                
1309  De  officina  medici  1  (Littré  III  p.  262).  
1310  De  officina  medici  3  (Littré  III  p.  281).  
1311  In  Hippocratis  librum  de  officina  medici  commentarius  I  16  (Κ.  XVIII  B  692,  1  -‐‑  694,  10).  
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αὐτοῦ  µμέέρος  ἐνδεδιπλῶσθαι.  Τὸ  δ'ʹ  ἐπὶ  τῷ  
τέέλει   τῆς   ῥήήσεως   εἰρηµμέένον   "ʺἴσως,  
ὁµμοίίως,   ἀγκῶσιν,   ὤµμοισιν"ʺ   ἀµμφίίϐολόόν  
ἐστιν·∙   ἤτοι   γὰρ   ἴσως   καὶ   ὁµμοίίως   ἐν  
ἀµμφοτέέραις   ταῖς   χερσὶ   περιϐεϐλῆσθαι  
τοῖς   ἀγκῶσι   καὶ   τοῖς   ὤµμοισιν   ἀξιοῖ   τὸ  
ἱµμάάτιον,   ὡς   παραϐάάλλεσθαι   τὰς   δύύο  
χεῖρας   ἀλλήήλαις,   ὅπερ   οἱ   πολλοὶ  
συγκρίίνεσθαι   καλοῦσιν1312,   ἢ   τοὺς  
ἀγκῶνας   ἢ   τοὺς   ὤµμους   ἀλλήήλοις  
παραϐάάλλει   κατ'ʹ   ἀµμφοτέέρας   τὰς   χεῖρας,  
κελεύύων  ἴσως  καὶ  ὁµμοίίως  τοῖς  ἀγκῶσι  καὶ  
τοῖς   ὤµμοις   καθ'ʹ   ἑκάάτερον   αὐτῶν  
περιϐεϐλῆσθαι   τὴν   χεῖρα.   Ὅτι   µμὲν   οὖν  
οὐκ  ἀνωτέέρω  τῶν  ἀγκώώνων  βούύλεται  τὴν  
περιϐολὴν   γίίγνεσθαι   τοῦ   ἱµματίίου  
πρόόδηλον.   Ἀσκεπάάστους   γὰρ   εἶναι  
τούύτους   αἰσχρὸν   οὐκ   ἰατρῷ   µμόόνον   οὕτω  
σεµμνὴν   ἐργαζοµμέένῳ   τέέχνην,   ἀλλὰ   καὶ  
τοῖς   κατὰ  τὴν  ἀγορὰν  ἐν  θορύύϐῳ  πολλῷ  
δίίκας   λέέγουσιν,   οὗ   καὶ   αὐτοὺς  
αἰδουµμέένους   ἰδεῖν   ἔστιν,   ἀνωτέέρω   τῶν  
ἀγκώώνων   ἔχειν   τὸ   ἱµμάάτιον,   ὡς   εἰς  
παγκράάτιον   παρεσκευασµμέένους·∙   ἔστι   δὲ  
καὶ   ἄλλως   ἐκκρῖναι   τὸ   τοιοῦτον   τῆς  
περιϐολῆς   εἶδος,  ψυκτικὸν   οὐ  µμόόνον   τῶν  
κατὰ  ἀγκῶνα  µμορίίων,  ἀλλὰ  καὶ  τῆς  ὅλης  
χειρόός·∙   οὐ   µμὴν   ἐδήήλωσε   τὸ   ποσὸν,   εἴπερ  
τὸν   δεξιὸν   ἀγκῶνα   τοῦ   πήήχεως  
ἐπιλαµμϐάάνειν  αὐτὸ  προσῆκεν·∙  ἢ  δηλονόότι  
παρέέλιπεν   ὡς   σαφὲς   τοῦτο   καὶ   πρὸς  

qu’aucune   partie   de   l’habit   ne   soit   pliée   en   deux.  
Quant   à   ce   qui   est   dit   à   la   fin   de   la   phrase,  
"ʺégalement,   semblablement,   pour   les   coudes   et   les  
épaules"ʺ,  c’est  ambigu  :  en  effet,  ou  bien  Hippocrate  
demande   que,   sur   les   deux   bras,   le   vêtement   soit  
jeté  également  et  semblablement  autour  des  coudes  
et   des   épaules,   pour   mettre   en   parallèle   les   deux  
bras,   ce   que   la   plupart   des   gens   appellent  
"ʺcombiner"ʺ,   ou   bien   il   compare   les   coudes   ou   les  
épaules   de   chacun   des   deux   bras,   ordonnant   que,  
de  chaque  côté,  le  bras  soit  enveloppé  également  et  
semblablement  au  niveau  des   coudes  et  au  niveau  
des   épaules.   De   tout   évidence,   il   veut   que  
l’enveloppement  du  vêtement   ne   se   situe  pas  plus  
haut  que  les  coudes.  En  effet,  il  est  honteux  que  ces  
derniers   soient  découverts   non   seulement  pour  un  
médecin,   qui   pratique   un   art   si   vénérable,   mais  
aussi  pour  ceux  qui  prononcent  des  plaidoyers   sur  
la  place  publique  dans  un  grand   tumulte,  où   il   est  
possible   de   voir   que   même   eux   éprouvent   de   la  
honte   à   porter   leur   vêtement   plus   haut   que   les  
coudes,   comme   s’ils   étaient   préparés   pour   un  
pancrace  ;  et  il  est  possible  aussi  de  rejeter  pour  une  
autre   raison  une   telle   façon  de  porter   le   vêtement,  
qui   refroidit   non   seulement   les   parties   du   coude,  
mais  aussi  le  bras  entier  ;  certes,  il  n’a  pas  précisé  la  
quantité  du   recouvrement,   en  disant   s’il   convenait  
que  ce  dernier  atteigne  le  coude  droit  au  niveau  de  
l’angle  ;  ou  bien  il  a  manifestement  négligé  ce  point  
dans   l’idée  que  c’était   clair,  puisqu’aussi  bien  cette  
mesure  peut  être  trouvée  par  n’importe  qui  d’entre  

                                                                                                                                           
1312  Dans  l’édition  Kühn  (K.  XVIII  B  692,  13),  la  virgule  se  trouve  trois  mots  plus  loin,  derrière  ἀγκῶνας,  c’est-‐‑à-‐‑

dire  devant  le  second  ἤ.  Or  ce  choix  de  ponctuation  ne  permet  pas  d’isoler  les  propositions  de  façon  satisfaisante  :  
il   semble   que   la   virgule   soit   utile   plus   haut,   derrière   καλοῦσιν,   c’est-‐‑à-‐‑dire   devant   le   premier   ἤ,   qui   ouvre   la  
seconde  branche  de   l’alternative  en  répondant  au  ἤτοι  employé  en  début  de  phrase  (Κ.  ΧVIII  692,  9).  Quant  au  
second  ἤ,  il  coordonne  simplement  les  deux  groupes  nominaux  τοὺς  ἀγκῶνας  et  τοὺς  ὤµμους  entre  lesquels  il  est  
placé.  

1313  Le  texte  édité  par  Kühn  pose  problème,  en  raison  de   la  présence  de   l’article  τάάς.  Galien  coordonne  ici,  au  
moyen   de   τε   καίί,   deux   groupes   nominaux,   qui   correspondent   au   double   objectif   permettant   de   déterminer   la  
disposition   du   vêtement.   Il   y   a,   tout   d’abord,   l’objectif   de   la   bienséance,   désigné   par   τόόν   τῆς   εὐσχηµμοσύύνης  :  
dans  cette  formule,  le  substantif  déterminé  par  τόόν  n’est  pas  exprimé,  mais  Galien  sous-‐‑entend  le  nom  σκοπόόν,  
employé  juste  avant  en  fonction  d’attribut.  Le  second  objectif,  qui  relève  de  l’utilité   (χρείία),  est  désigné  par  τὰς  
τῆς  πρὸς  τὴν  προκειµμέένην  χειρουργίίαν  χρείίας.  Au  lieu  de  τάάς,  article   féminin  pluriel,  on  attendrait  plutôt   la  
reprise  de  τόόν,  renvoyant  à  σκοπόόν,   comme  dans   le  premier  groupe  :  Galien  mentionnerait  alors  «  l’objectif  de  
l’utilité  relative  à   la   chirurgie  en  question  »  (τὸν  τῆς  πρὸς  τὴν  προκειµμέένην  χειρουργίίαν  χρείίας).  On  pourrait  
aussi  attendre   l’article  τάά,  neutre  pluriel  accusatif  désignant   les  aspects   concrets  de   l’utilité   («  les   choses  en  fait  
d’utilité  relative  à  la  chirurgie  en  question  »,  c’est-‐‑à-‐‑dire  «  les  besoins  de  la  chirurgie  en  question  »,  τὰ  τῆς  πρὸς  
τὴν  προκειµμέένην  χειρουργίίαν  χρείίας).  La  présence  de  l’article  accusatif  féminin  pluriel  τάάς  s’expliquerait  alors  
par  une  sorte  de  contamination  :  il  y  aurait  eu  une  attraction  de  l’accusatif  neutre  τάά  au  féminin  τὰς  en  raison  de  
la  présence  du  groupe  féminin  τῆς  χρείίας.  Certes,  l’article  τάάς  peut  aussi  être  identifié  comme  le  déterminant  du  
nom  χρείίας,   compris   alors   comme  un  accusatif  pluriel,   et  non  plus   comme  un  génitif   singulier,  mais,  dans   ces  
conditions,  c’est  la  présence  de  l’article  τῆς,  employé  aussitôt  après,  qui  devient  difficile  à  justifier.  
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ἁπάάντων   ἡµμῶν   εὑρεθῆναι   δυνάάµμενον.  
Οὐ  γὰρ  χαλεπόόν   ἐστι   στοχάάσασθαι   καθ'ʹ  
ἑκάάστην   ἐνέέργειαν,   ὁπόόσον   δεῖ   τοῦ  
ἱµματίίου   τοὺς   ἀγκῶνας   ὑπερϐαίίνοντος  
ἐκτετάάσθαι   κατὰ   τοῦ   πήήχεως,   σκοπὸν  
κἀνταῦθα   πεποιηµμέένους   τόόν   τε   τῆς  
εὐσχηµμοσύύνης   καὶ   τὰς1313   τῆς   πρὸς   τὴν  
προκειµμέένην  χειρουργίίαν  χρείίας.  Ὥσπερ  
δ'ʹ   ὀλίίγον   ἔµμπροσθεν   ἐφ'ʹ   ὧν   ἐχρῆν  
λαθεῖν,   ἐναντίίους   ἔφην   εἶναι   σκοποὺς,  
ἵνα  µμὲν  µμὴ  βλέέπηται  τὸ  φαινόόµμενον  δέέον  
σκοτεινοῦ  ἀέέρος,  ἵνα  δὲ  τὸ  χειριζόόµμενον  ὁ  
χειρίίζων  αὐτὸ  βλέέπῃ,  λαµμπροῦ  φωτόός.  Ὅ  
ποτε   δ'ʹ   ἂν   αὐτῶν   ἐπικρατῆ,   τὸν   σκοπὸν  
ἐκείίνῳ   προσχωρεῖν.   Εἰ   δέέ   σοι   δόόξειεν  
εἶναι   τὸ   µμέέσον   ἀκριϐῶς   ἀµμφοτέέρων  
αἱρεῖσθαι,   κατὰ   τὸν   αὐτὸν   τρόόπον   καὶ  
νῦν   ἐστι   καὶ   διὰ   παντὸς   ἐπὶ   πάάντων  
ποιητέέον,   ἔνθα   πρὸς   ἐναντίία   πράάγµματα  
ποδηγοῦσιν   οἱ   σκοποίί,   τὸ   µμέέσον   µμὲν  
ἀµμφοῖν  αἱρουµμέένους  πάάντως,  ὁπόότερος  δ'ʹ  
ἂν   ἐπικρατῇ,   πρὸς   ἐκεῖνον   ἐκκλίίνοντας.  
Τὸ   µμὲν   οὖν   κατὰ   τὴν   χειρουργίίαν   ὅσον  
ἐπ'ʹ   αὐτῇ   ἐδεῖτο   τῆς   ὅλης   χειρὸς   γυµμνῆς,  
τὰ   δὲ   τῆς   εὐσχηµμοσύύνης   ὅλης   αὐτῆς  
ἐσκεπασµμέένης·∙   διὰ   τοῦτ'ʹ   οὖν   ἀεὶ   µμὲν   τὸ  
µμέέσον   ἀµμφοῖν   αἱρεῖσθαι   προσήήκει,  
προσχωρεῖν  δὲ  τῷ  µμᾶλλον  ἐπείίγοντι.    

nous.  En  effet,  il  n’est  pas  difficile  de  conjecturer  en  
fonction   de   chaque   action   quelle   quantité   du  
manteau   doit   être   étendue   pour   dépasser   les  
coudes   au   niveau   de   l’angle,   avec   là   aussi   pour  
objectif  à  la  fois  la  bonne  tenue  et   les  besoins  de  la  
chirurgie  en  question.  Et,  comme  je  le  disais  un  peu  
auparavant   à   propos   des   parties   devant   rester  
cachées   quand   je   soulignais   la   coexistence  
d’objectifs   contraires,   il   faut   de   l’obscurité   pour  
qu’on  ne  voie  pas  ce  qui  apparaît  au  regard,  mais  il  
faut   une   lumière   éclatante   pour   que   celui   qui  
manipule  voie  cela  même  qu’il  a  entre  les  mains.  Et,  
si  jamais  l’un  des  deux  critères  doit  l’emporter,  c’est  
vers  ce  dernier  qu’il  faut  orienter  ton  objectif.  Mais,  
s’il  te  semble  possible  de  choisir  l’exact  milieu  entre  
l’un  et  l’autre,  de  la  même  façon,  maintenant  aussi,  
ce  choix  est  possible,  et  il  faut  le  faire  tout  le  temps  
en   toutes   circonstances,   là   où   les   objectifs  
conduisent   vers   des   entreprises   contraires,   en  
choisissant  toujours  le  milieu  entre  les  deux,  tout  en  
ayant   une   inclination   pour   celui   des   deux   qui  
prévaut.   Donc,   pour   ce   qui   est   de   la   quantité,   on  
aurait   besoin   de   tout   le   bras   nu  pour   la   chirurgie,  
tandis   que   les   règles   de   bienséance   exigent   que   le  
bras   soit   entièrement   couvert  ;   dès   lors,   pour   cette  
raison,   il   convient   toujours   de   choisir   le   milieu  
entre   les   deux,   tout   en   s’orientant   vers   le   plus  
urgent.    

  
Après   avoir  donné  un   synonyme  pour   les  deux  premiers   adverbes  εὐσταλέέως   et  
εὐκρινέέως,  Galien  s’efforce  d’expliquer  l’ambiguïté  de  la  fin  de  la  phrase,  consacrée  
au  recouvrement  des  coudes  et  des  épaules.  Cette  «  amphibologie  »  (ἀµμφίίϐολον)  est  
expliciteé   par   Littré1314  :   il   s’agit   de   comparer   soit   le   recouvrement   du   bras   droit   à  
celui  du  bras  gauche,  soit,  pour  chaque  bras,  le  recouvrement  de  l’épaule  à  celui  du  
coude.   Or,   quel   que   soit   le   sens   donné   à   cette   dernière   recommandation,   Galien  
reconnaît  comme  une  évidence  que  le  manteau  ne  doit  pas  être  porté  au-‐‑dessus  des  
coudes  :  en  effet,  un  tel  accoutrement  serait  honteux  «  pour  un  médecin,  qui  pratique  
un  art  si  vénérable  »  (ἰατρῷ  …  οὕτω  σεµμνὴν  ἐργαζοµμέένῳ  τέέχνην).  Il  faut,  semble-‐‑t-‐‑
il,  donner  une  valeur  explicative,  et  non  déterminative,  à  la  participiale  οὕτω  σεµμνὴν  
ἐργαζοµμέένῳ  τέέχνην  :  Galien  célèbre  ici  tout  individu  qui  exerce  l’art  médical,  et  non  
pas   simplement   le   chirugien,   qui,   à   ses   yeux,   ne   bénéficie   pas   d’un   quelconque  
surcroît   de   vénérabilité   parmi   les   praticiens.   De   fait,   c’est   l’art   médical   dans   son  
ensemble  qui  mérite  des  louanges.    

                                                
1314  De  officina  1,  Littré  III  note  15  p.  281.  
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Avocats,  pancratiastes  et  médecins.  
  
Or,   si   l’on   en   croit   Galien,   le   fait   de   porter   son   vêtement   au-‐‑dessus   des   coudes  

procurerait   aussi   de   la   honte   à   «  ceux   qui   prononcent   des   plaidoyers   sur   la   place  
publique  dans  un  grand  tumulte  »  (τοῖς  κατὰ  τὴν  ἀγορὰν  ἐν  θορύύϐῳ  πολλῷ  δίίκας  
λέέγουσιν).  Ici,  Galien  se  moque  des  avocats  professionnels  qui  clament  leur  discours  
à  gorge  déployée  au  milieu  de  la  foule,  mais  il  leur  reconnaît  malgré  tout  une  forme  
de  pudeur,  en  affirmant  qu’«  il  est  possible  de  voir  que  même  eux  éprouvent  de   la  
honte  à  porter  leur  vêtement  plus  haut  que  les  coudes,  comme  s’ils  étaient  préparés  
pour  un  pancrace  »  (καὶ  αὐτοὺς  αἰδουµμέένους  ἰδεῖν  ἔστιν,  ἀνωτέέρω  τῶν  ἀγκώώνων  
ἔχειν  τὸ  ἱµμάάτιον,  ὡς  εἰς  παγκράάτιον  παρεσκευασµμέένους).  Il  arriverait  donc  que  les  
avocats  eux-‐‑mêmes  rougissent  de  leur  comportement.  Οn  pourrait  penser  que,  dans  
ce   passage,   Galien   vise   également   ses   ennemis   médecins,   qui   eux   aussi,   sur   les  
marchés  fréquentés  par  la  foule,  ont  intérêt  à  plaider  en  faveur  de  leur  travail  à  force  
de   cris,   pour   se   faire  de   la   publicité  ;  mais   il   est   plus   vraisemblable   que  Galien   ne  
pense   pas   ici   à   ces   propres   rivaux,   auxquels   il   nie   généralement   toute   forme   de  
pudeur.  De  fait,  si   l’on  en  croit  ses  traités,   les  charlatans  seraient  plutôt  de  nature  à  
manquer   de   retenue,   comme   le   souligne   l’emploi   fréquent   du   champ   lexical   de  
l’audace  (τόόλµμα),  et  notamment  le  recours  à  l’adverbe  ἀναισχύύντως1315.  
  En   tout   cas,   la   formule   ὡς   εἰς   παγκράάτιον   παρεσκευασµμέένους   («  comme   s’ils  

étaient  préparés  pour  un  pancrace  »)  qui  clôt  le  premier  paragraphe,  souligne  le  fossé  
qui   sépare   la   décence   médicale   et   l’impudeur   athlétique.   Cette   comparative  
hypothétique   retranscrit   le   point   de   vue   de   Galien,   mais   peut-‐‑être   aussi   celui   des  
plaideurs.  Dans  un  cas  comme  dans  l’autre,  elle  donne  à  penser  que  les  pancratiastes  
sont  des  personnes   indécentes,   affichant  une   tenue  débraillée,   qui   certes  ne  va  pas  
pour   autant   jusqu’à   la   nudité.   Négligeant   la   bienséance,   les   sportifs   sont   donc  
entièrement   soumis   aux   nécessités   de   leur   action,   tout   inutile   qu’elle   soit.   Encore  
faut-‐‑il  noter  que,  contrairement  à  un  médecin  trop  peu  couvert  qui  pourrait  craindre  
de  s’exposer  à  un  refroidissement,   les  sportifs  ne  courent  absolument  aucun  risque  
de   cet   ordre  :   leurs   efforts   physiques   et   leur   enveloppement   sont   au   contraire   une  
garantie  de  chaleur  corporelle.    
Dans   ces   conditions,  pour  un  plaideur,  même  habitué   aux  manières  bruyantes  de  

l’agora  ou  du  forum,  et  plus  encore  bien  sûr  pour  un  médecin,  qui  s’adonne  à  l’art  
vénérable  de  la  médecine,  afficher  une  ressemblance  avec  un  pancratiaste  serait  une  
source   de   déshonneur.   Là   encore,   il   est   peu   probable   que   les  mauvais  maîtres   de  
gymnastique,  qui  manifestent  des  prétentions  dans  le  domaine  médical,  aient  jamais  
fait  preuve  de  ce  genre  de  retenue  :  de   fait,   ces   individus  étaient  souvent  d’anciens  
athlètes  reconvertis,  qui  auraient  donc  eu  bien  du  mal  à  se  défaire  de  leur  honteuses  
manières.  Aux  yeux  de  Galien,   le  divorce   entre   la  pudeur   et   le   sport  professionnel  

                                                
1315  Voir  notamment  Thrasybule  37  et  46  (K.  V  877,  19  ;  878,  3  ;  895,  2  et  18  (SM  III  p.  84-‐‑85  et  97-‐‑98)  ;  De  sanitate  
tuenda  III  8  et  IV  4  (K.  VI  206,  11  ;  262,  8  ;  263,  5  =  CMG  5.4.2  p.  115-‐‑116).  
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serait   bien   plutôt   consommé   de   façon   définitive.   En   tout   cas,   cette   comparaison  
défavorable  à  l’athlète  et  bienveillante  à  l’égard  du  médecin  philosophe  concerne  à  la  
fois  la  question  du  corps  et  celle  de  la  morale.  
  

II.  C.  3.  b.  Santé  et  civisme  du    médecin  moraliste.  
  
D’ailleurs,   lorsque  Galien   se  prend   lui-‐‑même  de   façon  explicite   comme  critère  de  

comparaison,   il   n’hésite   à   souligner   sa   propre   supériorité   sur   les   sportifs  
professionnels,  tant  sur  le  plan  de  la  santé  que  sur  celui  de  l’éthique.    

Robustesse  du  médecin  philosophe.  
  
Ainsi,   dans   le   chapitre   46   du   Thrasybule,   alors   qu’il   fait   part   de   son   expérience  

personnelle,   il   montre   au   contraire   la   faiblesse   et   l’inutilité   des   athlètes   dans   le  
contexte  militaire1316  :    
  
Ἐγὼ   γοῦν   ἐπειράάθην   ἐµμαυτοῦ  

πολλάάκις   ἰσχυροτέέρου   τῶν   ἀρίίστων  
εἶναι   δοκούύντων   καὶ   πολλοὺς  
στεφανίίτας   ἀγῶνας   ἀνῃρηµμέένων  
ἀθλητῶν.   Ἔν   τε   γὰρ   ὁδοιπορίίαις  
ἁπάάσαις   ἄχρηστοι   τελέέως   ἦσαν   ἔν   τε  
[ταῖς]   πολεµμικαῖς   πράάξεσιν,   ἔτι   δὲ  
µμᾶλλον   ἐν   πολιτικαῖς   τε   καὶ  
γεωργικαῖς,   εἰ   δέέ   που   καὶ   φίίλῳ  
νοσοῦντι   παραµμεῖναι   δέέοι,   πάάντων  
ἀχρηστόότατοι   συµμϐουλεῦσαίί   τε   καὶ  
συσκέέψασθαι   καὶ   συµμπρᾶξαι…   Ἀλλ'ʹ  
ὅµμως   οἱ   τούύτων   ἀτυχέέστατοι   καὶ  
µμηδεπώώποτε   νικήήσαντες   ἐξαίίφνης  
ἑαυτοὺς   ὀνοµμάάζουσι   γυµμναστάάς…  
Τινὲς   δ'ʹ   αὐτῶν   καὶ   γράάφειν  
ἐπιχειροῦσιν  ἢ  περὶ  τρίίψεως  ἢ  εὐεξίίας  ἢ  
ὑγιείίας   ἢ   γυµμνασίίων,   εἶτα  
προσάάπτεσθαι   τολµμῶσι   καὶ   ἀντιλέέγειν  
οἷς  οὐδ'ʹ  ὅλως  ἔµμαθον,  οἷος  καὶ  ὁ  πρώώην  
µμὲν  Ἱπποκράάτει  ἐγκαλῶν  ὡς  οὐκ  ὀρθῶς  
ἀποφηναµμέένῳ   περὶ   τρίίψεως.   Ἐπεὶ   δ'ʹ  
ἡµμᾶς   ἀφικοµμέένους   ἠξίίωσάάν   τινες   τῶν  
παρόόντων   ἰατρῶν   τε   καὶ   φιλοσόόφων  
ἅπαντα  διελθεῖν  αὐτοῖς   τὸν  λόόγον,   εἶτ'ʹ  
ἐφαίίνετο  ἁπάάντων  πρῶτος  ὑπὲρ  αὐτῆς  
Ἱπποκράάτης   ἀποφηνάάµμενος   ἄριστα,  
παρελθὼν   εἰς   τὸ   µμέέσον   ἐξαίίφνης   ὁ  
αὐτοδίίδακτος   ἐκεῖνος   γυµμναστὴς  

   En  tout  cas,  ce  qu’il  y  a  de  sûr,  c’est  que  moi,   j’ai  
fait   l’expérience   que,   souvent,   j’étais   plus   robuste  
que  ceux  qui  passaient  pour  être   les  meilleurs  des  
athlètes   et   qui   avaient   remporté   de   nombreuses  
compétitions  où  l’on  remet  une  couronne  :  en  effet,  
dans   toutes   les   marches,   ils   étaient   parfaitement  
inutiles,   ainsi   que   dans   les   actions   militaires,   et  
encore  plus  dans  les  actions  politiques  et  agricoles,  
et   de   plus,   si   jamais   quelque   part   il   leur   fallait  
rester   auprès   d’un   ami  malade,   de   tous   ils   étaient  
les   plus   inutiles   pour   donner   un   conseil,   pour  
regarder,   pour   aider…   Cependant   les   plus  
malchanceux   d’entre   eux   qui   n’ont   même   jamais  
encore  remporté  de  victoire,  du  jour  au  lendemain,  
se  donnent  eux-‐‑mêmes  le  nom  de  programmateurs  
sportifs…   Et   certains   d’entre   eux   vont   jusqu’à  
entreprendre   d’écrire   sur   le   massage,   sur   le   bon  
état,   sur   la   santé  ou  sur   les  exercices  physiques,  et  
ensuite   ils   osent   attaquer   et   contredire   des  
doctrines   qu’ils   n’ont   nullement   apprises,   tel  
précisément   celui   qui   tout   récemment   accusait  
Hippocrate   de  ne  pas   s’être   correctement   exprimé  
sur  le  massage.    Et,  alors  que  certains  des  médecins  
et   philosophes   présents   nous   avaient   demandé,   à  
notre   arrivée,   d’exposer   en   détail   tout   notre  
discours   et   qu’ensuite,   le   premier   entre   tous,  
Hippocrate   apparaissait   manifestement   comme  
l’auteur   des   meilleurs   avis   sur   ce   sujet,   ce  
programmateur  sportif  autodidacte,  parvenu  tout  à  

                                                
1316 Thrasybule  46  (K.  V  894,  6  -‐‑  896,  4  =  SM  III  p.  96-‐‑98).  Sur  ce  texte,  voir  I.B.I.a  et  I.C. 
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ἐκδύύσας   παιδάάριον   ἐκέέλευσεν   ἡµμᾶς  
τρίίϐειν   τε   τοῦτο   καὶ   γυµμνάάζειν   ἢ  
σιωπᾶν   περὶ   τρίίψεως   καὶ   γυµμνασίίων,  
εἶτ'ʹ   ἐφεξῆς  ἐϐόόα·∙   "ʺποῦ  γὰρ  Ἱπποκράάτης  
εἰσῆλθεν   εἰς   σκάάµμµμα;   ποῦ   δ'ʹ   εἰς  
παλαίίστραν;   ἴσως   οὐδ'ʹ   ἀναχέέασθαι  
καλῶς   ἠπίίστατο."ʺ   Οὗτος   µμὲν   οὖν  
ἐκεκράάγει   τε   καὶ   ἄλλως   οὐδὲ   σιωπῶν  
ἀκούύειν   ἐδύύνατο   καὶ   µμανθάάνειν   τὰ  
λεγόόµμενα,   ἡµμεῖς   δὲ   κατὰ   σχολὴν   τοῖς  
παροῦσι   διελέέχθηµμεν,   ὡς   ὅµμοιον   ὁ  
κακοδαίίµμων  ἐκεῖνος  ἐργάάζοιτο  µμαγείίρῳ  
τε  καὶ  σιτοποιῷ  περὶ  πτισάάνης  ἢ  ἄρτου  
διαλέέγεσθαι   τολµμῶντι   κἄπειτα  
φάάσκοντι·∙   "ʺποῦ   γὰρ   Ἱπποκράάτης   ἐν  
µμαγειρείίῳ   διέέτριψεν   ἢ   ἐν   µμυλῶνι;  
σκευασάάτω   γοῦν   µμοι   πλακοῦντα   καὶ  
ἄρτον   καὶ   ζωµμὸν   καὶ   λοπάάδα,   ἔπειθ'ʹ  
οὕτως  ὑπὲρ  αὐτῶν  διαλεγέέσθω."ʺ  

coup  au  milieu  du  groupe,  après  avoir  fait  dévêtir  
un   jeune   esclave,   nous   ordonna  de   le   frotter   et   de  
l’entraîner,   ou   bien   de   nous   taire   au   sujet   du  
massage   et   des   exercices   physiques,   à   la   suite   de  
quoi  il  criait  :  "ʺCar  où  Hippocrate  a-‐‑t-‐‑il  mis  le  pied  
dans   la   fosse  ?  Et  où  dans  une  palestre  ?  Peut-‐‑être  
même   ne   savait-‐‑il   pas   bien   s’appliquer   de   l’huile  
sur  lui-‐‑même  ?"ʺ  Cet  individu  n’avait  donc  de  cesse  
de   crier   et   d’ailleurs   il   n’était   même   pas   capable  
d’écouter  en  silence  et  d’apprendre  ce  qui  se  disait  
tandis   que   nous,   à   loisir,   nous   discourions   avec  
l’assistance,   en   faisant   remarquer   combien   ce  
malheureux   faisait   une   scène   semblable   à   celle  du  
cuisinier  et  du  boulanger  qui  oseraient  débattre  de  
la  ptisane   ou  du  pain  et   qui  ensuite  diraient  :   "ʺOù  
Hippocrate  a-‐‑t-‐‑il  passé  du   temps  dans  une  cuisine  
ou  dans  un  moulin  ?  Eh  bien,  qu’il  me  prépare  un  
gâteau,   un   pain,   une   soupe,   un   plat,   et,   une   fois  
cela  fait,  qu’il  débatte  à  leur  sujet."ʺ  

  
Galien   commence   ici  par   établir  une   comparaison  entre   son  propre   corps   et   celui  

des  athlètes  couronnés.  Il  fait  ainsi   l’éloge  de  sa  propre  supériorité  physique,  qui  se  
traduit  dans  l’action  de  la  marche,  mais  aussi  dans  tous  les  domaines  d’activité  mis  
au  service  de  la  collectivité,  qu’il  s’agisse  de  fournir  à  son  pays  un  renfort  militaire,  
un   engagement   citoyen   ou   une   main   d’œuvre   agricole.   Plus   encore,   lorsqu’il   est  
question  de  porter  secours  à  un  malade,  l’inutilité  des  athlètes  est  flagrante1317,  alors  
que  le  médecin  est  tout  naturellement  disposé  à  intervenir  auprès  du  patient.    
Galien  se  compare  ensuite  aux  athlètes  qui,  ayant  mené  une  piètre  carrière,  n’en  ont  

retiré  aucune  richesse  matérielle  et  se  voient  donc  dans  la  nécessité  de  se  reconvertir,  
par  exemple,  dans  le  métier  de  maîtres  de  gymnastique.  Or  il  refuse  catégoriquement  
l’idée   que   ces   derniers   puissent   devenir   des  médecins  :   ces   individus   sont   en   effet  
condamnés  à  l’inutilité,  sauf  s’ils  acceptent  de  se  soumettre  à  un  véritable  hygiéniste  
qui  leur  donnera  des  ordres  et  dont  ils  seront  de  simples  exécutants.    
Galien   rapporte   ainsi   l’anecdote  d’un   soi-‐‑disant  maître  de  gymnastique,  peut-‐‑être  

Théon,  qui  un   jour   lança  un  défi   à  Galien   et   reprocha  à  Hippocrate  de  n’avoir  pas  
pénétré   les   espaces   dédiés   à   la   lutte  ;   le   σκάάµμµμα   désigne   ici   la   fosse,   creuse   et  
sablonneuse,  qui  accueille  les  exercices  des  athlètes,  tandis  la  παλαίίστρα  correspond  
plutôt  à  l’ensemble  de  la  zone  dédiée  à  l’activité  de  lutte,  incluant  à  la  fois  le  σκάάµμµμα  
et   les   espaces   de   préparation   périphériques.  Quoi   qu’il   en   soit,   l’autodidacte   laisse  
entendre  que   la  pratique  de   la   lutte   est  une   condition  nécessaire   et   suffisante  pour  
être  qualifié  en  matière  de  massage,  thèse  naturellement  rejetée  par  Galien,  pour  qui  
seule  la  formation  médicale  est  indispensable.    
Galien   renverse   donc   le   discours   de   son   rival  :   à   supposer  même   qu’un  médecin  

n’ait   jamais   fréquenté   la   fosse   ni   la   palestre,   il   sera   en  mesure   de   se   rendre   utile,  
                                                

1317 Cette  inutilité  leur  vaut  même  d’être  comparés  à  des  porcs,  comme  le  montre  les  deux  séquences  coupées  de  
ce  passage,  qui  ont  été  étudiées  I.C.1.a. 
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contrairement   aux   athlètes   reconvertis,   qui   ne   savent   que   dénuder   vainement   les  
esclaves  et  crier  leurs  inepties.  De  fait,  Galien  lui-‐‑même  est  capable  d’écouter  autrui,  
de  débattre  en  public  sans  faire  d’esclandre,  mais  il  peut  aussi  rendre  de  nombreux  
services   à   la   communauté,   notamment   par   son   activité   médicale,   qu’il   applique  
d’ailleurs  à  sa  propre  personne.  

Longévité  professionnelle  et  moralité  du  médecin  philosophe.  
  
En  effet,  comme  le  rappelle  le  Protreptique,  le  métier  de  médecin,  utile  à  la  fois  pour  

les  autres  et  pour  soi-‐‑même,  fait  partie  des  activités  qui  peuvent  être  exercées  jusque  
dans   la   vieillesse,   âge   auquel   les   sportifs   professionnels   sont   généralement   ruinés  
physiquement   et   financièrement1318.   La   supériorite   du   médecin   sur   l’athlète   se  
manifeste  donc  encore  sur  ce  point1319  :    
  
Ὥστ'ʹ  εἰ  καὶ  πρὸς  χρηµματισµμὸν  ἀσφαλῆ   τε  καὶ  

οὐκ   ἄδοξον   ἀξιοῖ   τις   ὑµμῶν   παρεσκευάάσθαι,  

τέέχνην   ἀσκητέέον   ἐστὶ   καὶ   διὰ   παντὸς   τοῦ   βίίου  

παραµμενοῦσαν.  Ἀλλὰ  διττῆς  οὔσης  διαφορᾶς  τῆς  

πρώώτης  ἐν  ταῖς  τέέχναις  —  ἔνιαι  µμὲν  γὰρ  αὐτῶν  

λογικαίί   τ'ʹ   εἰσὶ   καὶ   σεµμναίί,   τινὲς   δ'ʹ  

εὐκαταφρόόνητοι   καὶ   διὰ   τῶν   τοῦ   σώώµματος  

πόόνων,   ἃς   δὴ   βαναύύσους   τε   καὶ   χειρωνακτικὰς  

ὀνοµμάάζουσιν   —   ἄµμεινον   ἂν   εἴη   τοῦ   προτέέρου  

γέένους   τῶν   τεχνῶν   µμετέέρχεσθαίί   τινα.   Τὸ   γάάρ  

τοι   δεύύτερον   γέένος   αὐτῶν   ἀπολείίπειν   εἴωθε  

γηρῶντας   τοὺς   τεχνίίτας.   Εἰσὶ   δ'ʹ   ἐκ   τοῦ  

προτέέρου   γέένους   ἰατρικήή   τε   καὶ   ῥητορικὴ   καὶ  

µμουσικήή,   γεωµμετρίία   τε   καὶ   ἀριθµμητικὴ   καὶ  

λογιστικήή,   καὶ   ἀστρονοµμίία   καὶ   γραµμµματικὴ   καὶ  

νοµμικήή·∙   πρόόσθες   δ'ʹ,   εἰ   βούύλει,   ταύύταις  

πλαστικήήν  τε   καὶ   γραφικήήν·∙   εἰ   γὰρ  καὶ   διὰ   τῶν  

χειρῶν   ἐνεργοῦσιν,   ἀλλ'ʹ   οὐκ   ἰσχύύος   νεανικῆς  

δεῖται   τὸ   ἔργον   αὐτῶν·∙   ἐκ   τούύτων   οὖν   τινα   τῶν  

τεχνῶν   ἀναλαµμϐάάνειν   τε   καὶ   ἀσκεῖν   χρὴ   τὸν  

νέέον,  ὅτῳ  µμὴ  παντάάπασιν  ἡ  ψυχὴ  βοσκηµματώώδης  

ἐστίί,   καὶ   µμᾶλλόόν   γε   τὴν   ἀρίίστην   ἐν   ταύύταις,  

ἥτις,  ὡς  ἡµμεῖς  φαµμεν,  ἐστὶν  ἰατρικήή.  

   Aussi,  au  cas  où  l’un  de  vous  juge  bon  de  se  préparer  

à   l’acquisition   d’un   gain   sûr   et   qui   ne   soit   pas  

malhonnête,  lui  faut-‐‑il  pratiquer  un  art  qui   lui  restera  

toute   sa   vie.   Mais   la   division   première   dans   les   arts  

étant  double  —  quelques-‐‑uns  en  effet  appartiennent  au  

domaine  de  la  raison  et  sont  nobles,  tandis  que  d’autres  

sont  méprisables  et  impliquent  des  peines  physiques,  et  

on   les   nomme   mécaniques   et   manuels   —   il   serait  

préférable   de   rechercher   un   des   arts   de   la   première  

catégorie,  car  ceux  de  la  seconde,  les  artisans  dans  leur  

vieillesse   ne   les   exercent   plus.   Dans   la   première  

catégorie   se   trouvent   la   médecine,   la   rhétorique,   la  

musique,  la  géométrie  et   l’arithmétique,   la  dialectique,  

l’astronomie,  la  grammaire,  et  l’art  de  légiférer.  Ajoute  

à  cette  liste,  si  tu  veux,   la  sculpture  et  la  peinture.  En  

effet,  bien  que  l’on  exécute  ces  arts  avec  les  mains,  leur  

pratique   n’exige   pas   une   force   de   jeune   homme.   Il  

convient  donc  que   le   jeune  homme  qui  n’a  pas   tout   à  

fait   l’âme   d’une   bête1320,   choisisse   et   exerce   un   de   ses  

arts,   et   principalement   le   meilleur   parmi   ceux-‐‑ci   qui  

est,  à  ce  que  nous  disons,  la  médecine.    

  
Galien   recommande  donc  d’apprendre   un  métier   qu’on   puisse   pratiquer   toute   sa  

vie  pour  s’assurer  un  revenu,  c’est-‐‑à-‐‑dire  un  art  logique,  noble,  comme  la  médecine,  
et   non   pas   un   art  manuel,   comme   le   sport.   Sans   aucun   doute   l’exhortation   à   l’art  
médical  se  prolongeait-‐‑elle  dans  la  partie  perdue  du  Protreptique,  où  Galien  pouvait  
encore   formuler  de  nouvelles  comparaisons  entre   l’activité  du  médecin  et   le  métier  
d’athlète,  critiqué  en  première  partie.    
                                                

1318  Protreptique  XI  1-‐‑2  (K.  I  37  =  Boudon-‐‑Millot    p.  115-‐‑116).  
1319 Protreptique  XIV  4-‐‑7  (Κ.  I  38-‐‑39  =  Boudon-‐‑Millot    p.  116-‐‑117). 
1320  Sur  ce  rapprochement  avec  les  animaux,  voir  I.C.1.a.  
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Le  médecin  philosophe,  un  modèle  réaliste  de  bonne  santé.  
  
Outre  la  possibilité  d’exercer  son  métier  très  longtemps,  l’activité  médicale  accorde  

à  Galien  une  santé  meilleure  que  celle  des  athlètes.  Cette  supériorité  pourrait  ne  pas  
être   bien   significative   quand   on   sait   le   délabrement   physique   dans   lequel   Galien  
dépeint  les  sportifs  professionnels.  Mais  la  santé  du  médecin  philosophe,  loin  d’être  
seulement  bonne  relativement  aux  athlètes,  apparaît  également  satisfaisante  en  elle-‐‑
même,  quoiqu’imparfaite,   comme  en   témoigne   le   chapitre   1  du   cinquième   livre  du  
traité  d’Hygiène1321  :  
  
Οὐδὲ   γὰρ   ἡµμεῖς   τὸ   πάάµμπαν   ἀπύύρετοι  

διεµμείίναµμεν,   ἀλλὰ   διὰ   κόόπους   τινὰς  
ἐπυρέέξαµμεν   ἁπάάντων   τῶν   ἄλλων  
νοσηµμάάτων   ἀπαθεῖς   διατελοῦντες   ἐτῶν  
ἤδη  παµμπόόλλων,  καὶ  µμέέντοι  καὶ  πληγέέντες  
τινὰ   µμέέρη   τοῦ   σώώµματος,   ἐφ'ʹ   οἷς   ἕτεροι  
φλεγµμοναῖς  τε  ἅµμα  καὶ  βουϐῶσιν  ἁλόόντες  
ἐπύύρεξαν,   οὔτε   βουϐῶνα   ἔσχοµμεν   οὔτ'ʹ  
ἐπυρέέξαµμεν,   οὐκ  ἄλλοθέέν  ποθεν  ἢ   ἐκ   τῆς  
ὑγιεινῆς   θεωρίίας   τῶν   τηλικούύτων  
ἐπιτυχόόντες,   καὶ   ταῦτα   µμήήτε   κατασκευῆς  
σώώµματος  ὑγιεινῆς   εὐτυχήήσαντες   ἐξ   ἀρχῆς  
µμήήτε   βίίον   ἀκριϐῶς   ἐλευθέέριον   ἔχοντες,  
ἀλλὰ   καὶ   ταῖς   τῆς   τέέχνης   ὑπηρεσίίαις  
δουλεύύοντες  καὶ  φίίλοις   καὶ  συγγενέέσι   καὶ  
πολίίταις  ὑπηρετοῦντες  εἰς  πολλὰ  καὶ  τῶν  
νυκτῶν  τὸ  πλεῖστον  ἀγρυπνοῦντες,  ἐνίίοτε  
µμὲν  ἀρρώώστων  ἕνεκα,  διαπαντὸς  δὲ  τῶν  ἐν  
παιδείίᾳ   καλῶν.   Ἀλλ'ʹ   ὅµμως   οὐκ  
ἐνοσήήσαµμεν   οὐδὲν   νόόσηµμα   τῶν   ἐκ   τοῦ  
σώώµματος   ὁρµμωµμέένων   ἐτῶν   ἤδη  
παµμπόόλλων,   ὅτι   µμήή,   καθάάπερ   ἔφην,  
ἐφήήµμερόόν   ποτε   πυρετὸν   ἐν   τῷ  
σπανιωτάάτῳ  διὰ  κόόπον  γενόόµμενον.  Καίίτοι  
κατάά   γε   τὴν   τῶν   παίίδων   ἡλικίίαν   καὶ  
προσέέτι  τῶν  ἐφήήϐων  τε  καὶ  µμειρακίίων  οὐκ  
ὀλίίγαις   οὐδὲ   µμικραῖς   ἑάάλωµμεν   νόόσοις.  
Ἀλλὰ   µμετάά   γε   τὸ   εἰκοστὸν   ὄγδοον   ἔτος  
ἀπὸ   γενετῆς   ἐµμαυτὸν   πείίσας,   ὡς   ἔστι   τις  
ὑγιεινὴ   τέέχνη,   τοῖς   προστάάγµμασιν   αὐτῆς  
ἠκολούύθησα   παρ'ʹ   ὅλον   τὸν   ἑξῆς   βίίον,   ὡς  
µμηκέέτι   νοσῆσαι   νόόσηµμα   µμηδέέν,   ὅτι   µμὴ  
σπάάνιόόν  που  πυρετὸν  ἐφήήµμερον.    

   Nous   non   plus,   nous   ne   sommes   pas   toujours  
restés  à  l’écart  des  fièvres,  mais,  à  cause  de  certaines  
fatigues,  nous  avons  été  pris  de  fièvre  tout  en  ayant  
déjà   passé   de   très   nombreuses   années   sans   être  
incommodés   par   les   autres   maladies,   et,   bien  
qu’ayant   aussi   été   frappés   au   niveau   de   certaines  
parties  du   corps  pour   lesquelles   les  autres,  pris  par  
des  inflammations  et  des  abcès,  avaient  éprouvé  de  
la   fièvre,   nous   n’avons   jamais   eu   ni   d’abcès   ni   de  
fièvre,   bénéficiant   d’une   telle   fortune   pour   nulle  
autre  raison  que  la  théorie  hygiénique,  et  ce  ni  parce  
que   nous   avions   par   chance   depuis   le   début   une  
constitution   physique   saine,   ni   parce   que   nous  
avions   une   vie   parfaitement   libre,   mais   alors   que  
nous   étions   soumis   aux   services   de   notre   art   et  
asservis   à   nos   amis,   parents   et   concitoyens,   en  
restant   très   souvent   éveillés   pour   beaucoup  
d’occasions,  même  la  nuit,  parfois  pour  des  malades,  
mais  toujours  pour  les  beautés  de  l’apprentissage.  Et  
cependant,  nous  n’avons  jamais  été  atteint  d’aucune  
maladie   qui   naisse   du   corps   depuis  maintenant   de  
très   nombreuses   années,   si   ce   n’est,   comme   je   le  
disais,   quelquefois   par  une   fièvre   éphémère,   qui   se  
produisait   très   rarement.   Pourtant,   en   vérité,   dans  
nos  années  d’enfance,  puis  à  l’adolescence  et  quand  
nous   étions   jeune   homme,   nous   avons   été   victimes  
d’un   nombre   non   négligeable   de   maladies.   Mais,  
juste   après   notre   vingt-‐‑huitième   année,   nous   étant  
persuadés  qu’il  existait  un  art  de  l’hygiène,  nous  en  
avons  suivi  ensuite  les  commandements  tout  le  long  
de   notre   vie,   au   point   de   ne   plus   jamais   éprouver  
aucune   maladie,   si   ce   n’est,   je   l’admets,   une   rare  
fièvre  éphémère.    

  

                                                
1321  De  sanitate   tuenda  V  1  (K.  VI  308,  6  -‐‑  309,  9  =  CMG  5.4.2  p.  136).  Sur  ce  passage,  voir  Grimaudo  p.  199.    Sur  

l’équilibre  des  exercices  physiques  et  intellectuels,  voir  Jouanna  2010.  
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Dans  ce  passage,  placé  sous  le  signe  du  puriel  de  modestie,  Galien  fait  donc  l’éloge  
de  ses  connaissances  en  matière  d’hygiène,  qui   lui  ont  valu  une  santé  relativement  
bonne  alors  même  que   sa  générosité  de  médecin   l’obligeait   très   souvent   à  négliger  
son   propre   repos   pour   aller   soigner   les   autres.   Mise   à   part   une   fièvre   éphémère,  
Galien  dit  donc  n’avoir  éprouvé  aucune  maladie  dès  le  moment  où,  à  l’âge  adulte,  il  
a   commencé   à   suivre   les   préceptes   de   sa   propre   doctrine   hygiénique.   Sa   jeunesse,  
entâchée  par  de  nombreuses  maladies,  témoigne  en  outre  de  ce  que  sa  santé  d’adulte  
relativement   épargnée   n’est   pas   due   à   une   quelconque   prédisposition   naturelle.  
Inversement,   les   athlètes,   qui,   pour   les   plus   chanceux   d’entre   eux,   disposent  
naturellement   d’une   force   hors   du   commun,   passent   leur   vie   entière   dans   de  
nombreuses   souffrances,   à   cause   d’un   mauvais   régime,   sans   rendre   service   à  
personne.  En   incarnant   la   santé   en  même   temps  que   le   sens  du  devoir,   le  médecin  
philosophe  doit  donc  concilier  les  exigences  de  la  tempérance  physique  et  celle  de  la  
moralité.  
  
Or,   ne   pouvant   pas   prendre   pour   modèle   les   sportifs   professionnels   même   les  

mieux   encadrés,   puisque   leur   emploi   du   temps   est   intégralement   fondé   sur  
l’entretien   de   leur   corps,   Galien   propose   donc   de   se   présenter   lui-‐‑même   à   ses  
concitoyens  comme  un  modèle  possible  de  sportif  amateur,  qui  accorde  la  priorité  à  
l’aide  des  autres.    
C’est  ce  dont  témoigne  le  passage  suivant,  extrait  du  chapitre  7  du  sixième  livre  du  

traité  d’Hygiène1322  :  
  
Ὅπερ   οὖν   εἴωθα  ποιεῖν   αὐτὸς   ἐγὼ   καθ'ʹ   ἣν  

ἂν  ἡµμέέραν   ὀψιαίίτερον  ἡγῶµμαι   λούύσασθαι   δι'ʹ  
ἀρρώώστων   ἐπισκέέψεις   ἤ   τινα   πολιτικὴν  
πρᾶξιν,  εἰπεῖν   οὐκ  ὀκνήήσω.  Ὑποκείίσθω  γοῦν  
ἡµμέέρα,  καθ'ʹ  ἣν  τοῦτο  γίίνεται,  τριῶν  καὶ  δέέκα  
τῶν   ἰσηµμερινῶν   ὡρῶν,   ἐλπιζέέσθω   δὲ   περὶ  
δεκάάτην   ὥραν   ἡ   τοῦ   σώώµματος   ἐπιµμέέλεια  
γενήήσεσθαι.   Κατὰ   ταύύτην   τὴν   ὑπόόθεσιν  
ἔδοξέέ  µμοι  περὶ  τετάάρτην  ὥραν  προσφέέρεσθαι  
τροφὴν   ἁπλουστάάτην,   ἥτις   ἐστὶν   ἄρτος  
µμόόνος.   Ἐγὼ   µμὲν   οὖν   οὕτως   αὐτὸς   ἔπραξα,  
τινὲς   δὲ   οὐχ   ὑποµμέένουσιν   ἄρτον   ἐσθίίειν  
µμόόνον,   ὄψου   χωρίίς,   ἀλλ'ʹ   ἤτοι   µμετὰ   βαλάάνων  
φοινίίκων   ἢ   ἐλαιῶν   ἢ   µμέέλιτος   ἢ   ἁλῶν  
ἐσθίίουσιν,   εἶτα   καὶ   πίίνουσιν   ἔνιοίί   τινες  
αὐτῶν,   ἐγὼ   δὲ   οὐκ   ἔπιόόν   ποτε   ἐπὶ   τοιαύύτῃ  
τροφῇ  καὶ  µμόόνον  ἔφαγον  τὸν  ἄρτον.    

   Par  conséquent,   je  n’hésiterai  pas  à  dire   ce  que  
je   suis   habitué   à   faire   moi-‐‑même   le   jour   où   je  
décide   de   me   baigner   plus   tard   à   cause   de  
l’examen   de   malades   ou   de   quelque   affaire   à  
accomplir   dans   la   cité.   Soit   un   jour   où   cela   se  
produit,   de   treize   heures   équinoxiales,   et   que   le  
soin  du  corps  soit  attendu  pour  les  environs  de  la  
dixième   heure.   Selon   cette   supposition,   il   m’a  
semblé   bon   de   prendre   vers   la   quatrième   heure  
un  repas   très   simple,  qui  est   constitué  seulement  
de  pain.  Ainsi  ai-‐‑je   fait  moi-‐‑même,  mais   certains  
ne   supportent   pas  de  manger  du  pain   seul,   sans  
accompagnement,   mais   ils   le   mangent   avec   des  
dattes,   des   olives,   du  miel   ou   du   sel,   puis   aussi  
quelques-‐‑uns  d’entre  eux  prennent  à  boire  ;  mais  
moi   je   n’ai   jamais   bu   à   la   suite  d’un   tel   repas   et  
j’ai  seulement  mangé  le  pain.    

  
Il   faut   comprendre   que,   lorsqu’on   exerce   une   profession,   on   ne   peut   pas  

nécessairement   se   nourrir   quand   on   le   souhaite.   Pour   fournir   une   solution   à   ce  
problème,  Galien  se  donne  lui-‐‑même  comme  exemple  comme  en  témoigne,  dans  cet  

                                                
1322  San.  tu.  VI  7  (K.  VI  412,  2-‐‑12  =  CMG  5.4.2  p.  181).  



577  

extrait,  les  nombreuses  occurrences  de  la  première  personne  (ὅπερ  οὖν  εἴωθα  ποιεῖν  
αὐτὸς  ἐγώώ…  οὐκ  ὀκνήήσω…  ἔδοξέέ  µμοι…  Ἐγὼ  µμὲν  οὖν  οὕτως  ἔπραξα…  ἐγὼ  δέέ…).  
Idéalement,   il   est   recommandé   de   manger   exclusivement   du   pain   à   la   quatrième  
heure,  c’est-‐‑à-‐‑dire  six  heures  environ  avant  l’exercice,  afin  que  l’aliment  ait  le  temps  
de   bénéficier   de   la   coction.   Galien   est   bien   le   preuve   vivante   que   sa   théorie  
hygiénique  est  efficace,  par  opposition  au  régime  des  athlètes,  tourné  vers  l’excès.    

Mépris  de  la  débauche  liée  au  sport.  
  
En   effet,   d’une   manière   générale,   le   monde   du   sport   est   associé   à   celui   de   la  

débauche,  généralement  liée  au  monde  des  divertissements  frivoles,  méprisés  par  le  
médecin  philosophe.    
  
En   témoigne   l’ouverture   du   Sur   la   méthode   thérapeutique1323,   où  Galien   s’en   prend  

non   plus   aux   sportifs   eux-‐‑mêmes,   mais   aux   amateurs   de   danse   et   de   courses  
hippiques,  qui  incarnent  selon  lui  un  exemple  à  ne  pas  suivre,  tant  sur  le  plan  de  la  
morale  que  sur  la  plan  de  la  santé.    
Dans   ce  passage,  Galien  affirme  qu’il   a   accepté  de   rédiger   le   traité  Sur   la  méthode  
thérapeutique  pour  rendre  service  à  Hiéron  et  à  d'ʹautres  compagnons  qui  lui  avaient  
demandé  des  conseils  de  méthode  ;  mais  il  dit  aussi  sa  crainte  qu’une  telle  entreprise  
soit  vaine  tant  il  est  vrai  que  ses  contemporains  se  détournent  des  discours  de  vérité  
pour   les   richesses,   le   pouvoir   politique   et   la   jouissance   insatiable   des   plaisirs.   Il  
critique  ainsi  les  élites  qui  s’initient  aux  disciplines  de  l’esprit,  mais  qui,  par  faiblesse  
morale,   ne   vont   pas   au   bout   de   leur   formation.   Au   contraire,   tout   le   jour,   ces  
individus   préfèrent   vaquer   à   des   occupations   méprisables   :   après   les   brigues  
politiques  du  matin  où   tous   se   retrouvent,   ils   se   séparent,   les  uns  pour   aller   sur   la  
place  publique  et  dans  les  procès,  les  autres  encore  plus  nombreux  pour  rejoindre  les  
danseurs  et  les  coureurs  de  char  (τοὺς  ὀρχηστάάς  τε  καὶ  τοὺς  ἡνιόόχους1324),  d'ʹautres  
encore   pour   gagner   les   lieux   où   l'ʹon   joue   aux   dés,   leurs   amours,   les   bains,   les  
tavernes,   les   fêtes   ou   d’autres   plaisirs   du   corps   ;   et   le   soir,   à   nouveau,   tous   se  
rassemblent  dans  les  banquets.    
  
Ce  texte  moralisateur  rappelle  l’extrait  du  Que  l’excellent  médecin  est  aussi  philosophe  

où  Galien   condamne   le   régime  des  médecins   de   son   temps1325.   Il   y   affirme   que   les  
lieux   de   débauches   sont   animés   non   seulement   par   l’activité   des   danseurs,   mais  
                                                

1323  De  methodo  medendi  I  1  (K.  X  1-‐‑3)  ;  pour  une  traduction  complète  de  ce  passage,  voir  Boulogne  2010  p.  45-‐‑47.  
1324  De  methodo  medendi  I  1  (K.  X  3,  4).  
1325 Quod  optimus  medicus  sit  quoque  philosophus  II  4  (K.  I  56  =  SM  II  3  =  Boudon-‐‑Millot  p.  287)  :  «  Il  est  en  revanche  

tout  à  fait  raisonnable  d’affirmer  que  le  mauvais  régime  suivi  par  mes  contemporains  et  l’excès  de  considération  
accordée   à   la   richesse   plutôt   qu’à   la   valeur   personnelle   sont   cause   de   ce   qu’il   ne   se   rencontre   plus   de   Phidias  
parmi   les  sculpteurs,  d’Apelle  parmi   les  peintres,  non  plus  que  d’Hippocrate  parmi   les  médecins.  »   (Traduction  
de   V.   Boudon-‐‑Millot.)   (Εὔλογον   δὲ   διὰ   µμοχθηρὰν   τροφήήν,   ἣν   οἱ   νῦν   ἄνθρωποι   τρέέφονται,   καὶ   διὰ   τὸ   τὸν  
πλοῦτον  ἀρετῆς  εἶναι  τιµμιώώτερον  οὔθ'ʹ  οἷος  Φειδίίας  ἐν  πλάάσταις  οὔθ'ʹ  οἷος  Ἀπελλῆς  ἐν  γραφεῦσιν  οὔθ'ʹ  οἷος  
Ἱπποκράάτης  ἐν  ἰατροῖς  ἔτι  γίίγνεσθαίί  τινα.)  
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encore   qu’ils   sont   fréquentés   par   les   coureurs   de   chars,   qui   représentent  
généralement  une  élite  sociale  parmi  les  sportifs.  De   fait,   l’entretien  des  chevaux  et  
du   matériel   de   course   nécessite   de   l’argent,   que   les   coureurs   ne   se   contentent  
manifestement  pas  d’investir  dans  leur  activité  sportive,  mais  qu’ils  dilapident  aussi  
dans   les   festins,   organisés   sans   doute   en   leur   honneur,   où   viennent   intriguer   les  
puissants  en   tout  genre.  Loin  d’une   telle  débauche,  où  se  mêlent   les  dépenses  et   la  
jouissance   des   corps,   le   médecin   philosophe   préfère   établir   de   véritables   liens  
d’amitié  et  de  confiance  avec  ses  amis,  qu’il  verra  moins,  sans  doute,  mais  avec  plus  
de  profit  pour  leur  âme  et  moins  de  dégâts  pour  leur  corps.  
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CONCLUSION.  
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Page   précédente  :   Pierre   Bonnard,   Le   Boxeur   (portrait   de   l’artiste),   1931,   huile   sur   toile,   53   x   73,5   cm,   Musée  

d’Orsay,   Paris  ;   donation   sous   réserve   d’usufruit,   in   B.  Arnault   (dir.),  Bonnard.   L’œuvre   d’art,   un   arrêt   du   temps,  
(catalogue  de  l’exposition  du  Musée  d’Art  Moderne  de  la  Ville  de  Paris,  2  février  -‐‑  7  mai  2006),  Paris,  2006,  p.  43.  
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En   donnant   à   notre   étude   une   structure   bipartite,   nous   avons   souligné  
l’ambivalence   du   jugement   que  Galien   porte   sur   le   sport.   Ces   deux   points   de   vue  
cohabitent  :   bien   loin   de   s’exclure,   ils   témoignent   de   la   diversité   des   perspectives  
adoptées  par  le  médecin  philosophe.  
  
Dans  le  corpus  galénique,  l’activité  physique  fait  tout  d’abord  l’objet  d’un  jugement  

très  critique.  
  
En  effet,  le  sport  est  présenté  comme  la  cause  de  multiples  pathologies,  dont  la  liste,  

longue   et   variée,   est   quelque   peu   effrayante.   D’une   part,   les   adeptes   de   l’effort  
physique   sont   pris   de   diverses   fatigues   musculaires   dès   lors   qu’ils   font   preuve  
d’imprudence  ou  de  négligence,  et  ce  quelle  que  soit  leur  activité.  Parfois  plus  graves  
que   de   simples   courbatures,   ces   dispositions   physiques   s’accompagnent   de  
sensations   douloureuses   à   la   fois   vives   et   persistantes.   D’autre   part,   d’importants  
dysfonctionnements  physiologiques,  dus  principalement  aux  excès  de  l’entraînement  
et   de   l’alimentation,   sont   susceptibles   d’affecter   l’organisme   des   sportifs   les   plus  
lourds  ou  les  plus  acharnés.  Les  athlètes  qui  pratiquent  l’abstinence  sexuelle  courent  
également  des  risques  sur  le  plan  fonctionnel,  psychique  et  anatomique.  Quant  aux  
problèmes   dermatologiques,   dont   les   causes   sont   difficiles   à   établir,   ils   constituent  
une   gêne   non   négligeable.   Les   sportifs   s’exposent   enfin   à   de   sérieuses   lésions  
traumatiques,  surtout  quand  ils  pratiquent  une  activité  violente  ou  acrobatique.  Les  
coups   et   les   blessures   sont   particulièrement   graves   chez   les   sportifs   de   combats   et  
chez   les   cavaliers  ;   les   restes   humains   inhumés   par   les   archéologues   en   conservent  
parfois  les  séquelles.  Ces  traumatismes  s’observent  sur  le  visage,  mais  aussi  dans  le  
reste  du  corps  au  niveau  des  articulations,  des  chairs  et  au  sein  même  de  l’appareil  
vocal   et   respiratoire.   Répétées   ou   chroniques,   ces   affections   endommagent   parfois  
l’organisme   de   façon   très   profonde,   condamnant   ainsi   les   plus   fragiles   et   les   plus  
malchanceux  à  de  multiples  formes  de  paralysie.    
  
La  description  galénique  des  pathologies  liées  au  sport  s’accompagne  d’une  critique  

globale  de  l’activité  athlétique,  jugée  inutile  et  nuisible,  mais  aussi  peu  conforme  à  la  
nature.   Galien   s’inscrit   alors   dans   la   continuité   d’une   accusation   inaugurée   dès  
l’époque   classique   et   devenue   depuis   un   topos   littéraire   sous   la   plume   des  
intellectuels.  Selon  le  médecin  philosophe,  la  collectivité  elle-‐‑même  n’a  aucun  intérêt  
à  favoriser  le  sport  professionnel  :  en  effet,  cette  activité  est   trop  onéreuse  et  tend  à  
transformer  les  athlètes  en  spécialistes  dont  les  disciplines  sont  dépourvues  de  toute  
utilité   publique.   Les   sportifs   professionnels   peuvent   d’ailleurs   faire   eux-‐‑mêmes  
l’expérience  de   leur  propre  vanité  :  privés  de   toute   force  utile   à   la  vie,  dépossédés  
même  de  quelque  force  que  ce  soit,  ils  sont  nombreux  à  brûler  leur  existence  dans  la  
poursuite  d’une  gloire  éphémère,  qui  les  mène  finalement  à  la  ruine  financière  et  à  la  
laideur  physique.  Il  apparaît  ainsi  que  l’activité  athlétique  est  défavorable  à  la  nature  
humaine,   avec   laquelle   elle   entretient   des   liens   problématiques  :   la   performance  
sportive  elle-‐‑même  impose  de  négliger  l’épanouissement  de  l’âme  sans  pour  autant  
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garantir   le   triomphe   du   corps.   Le   caractère   artificiel   de   certaines   activités   tendrait  
même   à   éloigner   le   corps   de   sa   propre   nature,   surtout   dans   le   contexte   des  
compétitions.  Le   culte  de   la  performance  physique   et   le   succès  populaire   se  voient  
ainsi  rabaissés.  
  
Pour  convaincre  ses  lecteurs  des  défauts  de  l’activité  sportive,  Galien  subvertit  donc  

l’image  de  l’athlète  idéal,  qu’il  fait  tendre  vers  la  bestialité.  Comparés  dans  certains  
textes  à  des  volatiles  ou  à  des  cochons,  les  sportifs  professionnels  font  l’objet  d’une  
violente  diatribe  qui  montre  à   la  fois   leur  brutalité  et   leur   faiblesse.  Quelques  rares  
métaphores   dont   Galien   ne   revendique   jamais   la   paternité   renforcent   encore   cette  
présentation  caricaturale,  associant  les  athlètes  à  la  voracité  des  porcs,  à  la  grossièreté  
des   ânes   ou   à   la   violence   des   fauves.   Enfin,   certains   rapprochements   avec   les  
animaux  tendent  insidieusement  à  entretenir  cette  image  négative,  que  les  textes  les  
plus  polémiques  ont  ancrée  dans  l’esprit  du  lecteur.    
  
  
Cependant,   la   critique   de   la   santé   des   sportifs   et   du   genre   de   vie  des   athlètes   ne  

vaut   pas   nécessairement   comme   une   condamnation   absolue   de   toute   pratique  
physique.  De  fait,  cette  première  approche  négative  est  contrebalancée  par  un  second  
point  de  vue  plus  conciliant  à  l’égard  des  activités  sportives.    
  
La  reconsidération  du  sport  passe  tout  d’abord  par  sa  réconciliation  pratique  avec  

la  santé.  Le  médecin  se  doit  en  effet  de  trouver  des  remèdes  efficaces  contre  la  fatigue  
musculaire.  La  pratique  de  massages  et  d’exercices  respiratoires  est  alors  une  bonne  
solution  si   l’on  en  règle   l’usage.  Mais   le  plus   important  est  sans  doute  de  proposer  
aux  athlètes  comme  aux  sportifs  amateurs  un  régime  qui  leur  permette  de  vivre  en  
bonne   santé   sans  pour   autant   les   faire   renoncer   à   leur   style  de  vie.  Le   recours   aux  
évacuations,  la  consommation  d’aliments  adaptés  et  la  pratique  d’activités  sportives  
opportunes   sont   les   garants   d’un   tel   équilibre,   placé   toujours   sous   le   signe   de   la  
modération.  La  concrétisation  de  ce  programme,  qui  a  des  prolongements  sur  le  plan  
social,  peut  d’ailleurs  enrichir  le  processus  hygiénique   lui-‐‑même,  notamment  sur   le  
plan   pharmacologique.   Enfin,   les   soins   post-‐‑traumatiques   constituent   une   part  
importante  de  la  médecine  du  sport  galénique  :  le  soin  des  luxations,  des  fractures  et  
des  autres  ruptures  suppose  la  maîtrise  d’un  savoir-‐‑faire  élaboré  dans  lequel  Galien  
excelle,  même  dans  les  cas  les  plus  difficiles,  grâce  notamment  à  l’enrichissement  de  
l’héritage  hippocratique.  
  
L’importance  d’Hippocrate  dans  la  réflexion  galénique  sur  le  sport  se  traduit  aussi  

sur  le  plan  de  l’argumentation  médicale.  En  effet,  dans  ses  traités,  Galien  commente  
et   réutilise   abondamment   deux  Aphorismes   hippocratiques   consacrés   à   la   santé   des  
athlètes.  Dans  la  lignée  de  son  prédécesseur  et  contrairement  à  certains  confrères,  il  
montre  ainsi  que  l’intégration  du  sport  au  sein  d’un  savoir  scientifique  et  technique  
est   possible.   On   trouve   même   de   nombreux   passages   du   corpus   galénique   où   les  
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corps   sportifs   servent   de   preuve   ou   d’exemple   pour   appuyer   l’argumentation   et  
discuter   les   thèses   d’autres   médecins,   dans   des   développements   consacrés   à   la  
nutrition,   aux   évacuations,   à   la   respiration   ou   encore   aux   articulations.   Plus  
rarement,  les  sportifs  sont  évoqués  en  guise  d’illustration,  pour  permettre  au  lecteur  
de   se   représenter   une   partie   du   corps   ou   une   action   particulière  :   les   veines   et   les  
muscles   bien   visibles   sur   les   corps   les   plus   travaillés  montrent   l’intérêt   qu’il   y   a   à  
fréquenter   la   palestre   pour   établir,   dans   sa   mémoire,   un   répertoire   d’images.   De  
même,  l’évocation  de  membres  en  extension  trouvent  une  illustration  commode  dans  
certains  sports,  comme  le  tir  à  l’arc.  
  
Faire   référence   aux   sportifs   dans   des   développements   sur   le   corps   est   donc  

pertinent,  mais  il  en  va  de  même  pour  parler  du  travail  du  médecin  philosophe.  De  
fait,   l’activité  sportive  et   l’activité  médicale  ou  philosophique  présentent  des  points  
communs,   tout   d’abord   parce   qu’elles   fondent   l’une   et   l’autre   leur   succès   sur   la  
pratique  assidue  d’exercices,  dans  le  cadre  d’un  entraînement  structuré  consolidant  
les   connaissances   acquises   et   favorisant   le   progrès.   Mais   ces   deux   activités   se  
ressemblent   aussi   en   raison   de   leur   dimension   agonistique  :   les   affrontements  
auxquels   se   livrent   entre   eux   les   médecins   ou   les   philosophes   partagent   avec   les  
compétitons  sportives  ce  qu’elles  ont  de  plus  digne  et  de  plus  honteux.  Par  ailleurs,  
l’engagement   du   médecin   contre   la   maladie   rappelle   celui   du   lutteur   au   combat.    
Chez  Galien,  enfin,  la  mise  au  jour  de  différences  entre  le  sport  et  l’activité  médicale  
ou   philosophique   se   fait   toujours   au   profit   de   la   seconde  :   en   effet,   une   telle  
confrontation  met  en  valeur  les  qualités  du  médecin  philosophe,  dont  la  pudeur,   la  
bonne   santé   et   le   sens   civique   contrastent   avec   l’indécence,   la   ruine   physique   et  
l’immoralité  des  sportifs.  
  
  
Le   bilan   de   ce   diptyque   est   très   stimulant   sous   bien   des   aspects  :   les   textes  

galéniques  consacrés  au  sport  sont  en  effet  d’une  grand  richesse  tant  du  point  de  vue  
littéraire  que  du  point  de  vue  historique  ou  scientifique.  
  
Les  qualités  littéraires  de  Galien  sont  surtout  sensibles  dans  les  démonstrations  où  

l’ironie  vient  prendre   le   relais  des   exposés   les  plus   techniques   consacrés   aux   corps  
sportifs.  Le  propos   s’en   trouve  alors   renforcé,  même   s’il   n’est  pas   toujours   évident  
d’identifier  le  sarcasme  à  la  première  lecture.  Lorsqu’il  prend  les  athlètes  pour  cible,  
le  discours  galénique  tend  vers  la  caricature  et  la  diatribe,  laissant  ainsi  la  place  à  des  
procédés  d’écriture  variés  tels  que  les  comparaisons,  le  recours  au  disours  direct,  les  
jeux   de   sonorités   ou   encore   les   hyperboles.   Enfin,   lorsqu’il   analyse   des   théories  
contemporaines  ou  anciennes  consacrées  à  l’hygiène  et  à  la  thérapeutique  sportives,  
Galien   montre   de   grandes   qualités   de   commentateur  :   son   attention   au   texte   est  
minutieuse,   ses   techniques   de   citation   montrent   une   grande   variété   et   ses  
interprétations  argumentées  révèlent  le  souci  permanent  de  convaincre.      
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Du   point   de   vue   de   l’histoire   du   sport,   le   corpus   galénique   donne   de   multiples  
informations  sur  les  pratiques  physiques  des  professionnels  et  des  amateurs  des  IIe  et  
IIIe  siècles  de  notre  ère.  Cependant,  il  décrit  très  peu  de  sportifs  individualisés  et  ne  
rend   pas   vraiment   compte   de   la   diversité   des   gabarits   attestés   par   les   sources  
archéologiques  en  fonction  des  sports.  Chez  Galien,  le  portrait  type  de  l’athlète  tend  
à   se   confondre   abusivement   avec   la   seule   image   du   lutteur  massif,   négligeant   par  
exemple  la  morphologie  plus  élancée  des  boxeurs  ou  celle,  beaucoup  plus  svelte,  des  
coureurs.  Quant   aux  portraits  des   athlètes   amateurs   respectueux  de   la  modération,  
Galien  en  donne  une  vision  abstraite  grâce  à  la  figure  idéale  du  traité  d’Hygiène,  dont  
les  incarnations  réelles  présentent  cependant  un  moindre  degré  de  perfection  et  des  
variations  selon  les  individus.    
Du  point  de  vue  de  l’histoire  des   idées,   les   traités  de  Galien  nous  renseignent  sur  

l’image  qu’un  grand  intellectuel  grec,  à  la  fois  médecin  et  philosophe,  peut  avoir  de  
la  culture  de  son   temps,  et  plus  particulièrement  de   la  place  que   le  corps  y  occupe  
par   rapport   aux  activités  de   l’esprit.  La  défense  des   activités   intellectuelles   face   au  
mirage   de   la   matérialité   physique,   notamment   ches   les   jeunes   gens,   présente   un  
aspect   universel,   tout   comme   l’idée   partiellement   valable   d’une   dégénérescence  
progressive  de  l’athlétisme.  Réactionnaire  quand  elle  se  réfère  à  l’idéal  des  concours  
amateurs   et   quand   elle   déplore   l’usurpation   du   titre   de   γυµμναστήής,   la   pensée  
galénique  s’avère  plus  moderne  dès  lors  qu’elle  met  en  évidence  les  enjeux  de  sociéte  
liés  au  sport.  
De   fait,   l’histoire   sociale   trouve   elle   aussi   matière   à   réflexion   dans   les   textes  

galéniques   consacrés   aux   exercices   physiques  :  Galien   est   en   effet   conscient   que   la  
pratique  du  sport  amateur  ne  va  pas  de  soi  dès  lors  que  les  métiers  ne  se  ressemblent  
guère   et   que   le   temps   libre   n’est   pas   égal   pour   tous.   Naturellement,   on   pourra  
déplorer  que  le  corpus  galénique  ne  prenne  pas  davantage  en  compte  la  question  du  
sport  féminin  et  qu’il  l’aborde  surtout  d’un  point  de  vue  eugénique.    
  
Plus  que  les  sociologues,  ce  sont  incontestablement  les  historiens  de  la  médecine  qui  

tireront  le  plus  grand  profit  des  textes  galéniques  consacrés  aux  exercices  physiques.  
En   effet,   les   sportifs   en   général   et   les   athlètes   en   particulier   donnent   à   Galien  
l’occasion   d’observer   la   complexité   anatomique   et   fonctionnelle   de   l’organisme  
humain  ;  d’un  certain  point  de  vue,  ils  jouent  donc  le  même  rôle  que  les  gladiateurs.  
La   description   des   sportifs   donne   parfois   lieu   à   la   représentation   synthétique   de  
corps  au  repos  ou  en  mouvement,  mais  de  nombreux  passages  se  focalisent  aussi  sur  
des  processus  invisibles  qui  se  situent  soit  à  une  échelle  microscopique,  soit  dans  la  
profondeur  cachée  des  organes.  
Sur   le  plan  pratique,   le  médecin  est  susceptible  d’intervenir  à   toutes   les  étapes  de  

l’activité   physique  :   en   amont,   il   agit   comme   programmateur   sportif  ;   pendant  
l’exercice,   il   observe   les   capacités   physiques   de   son   patient   et   en   déduit  
éventuellement  les  mouvements  qui  doivent  être  contre-‐‑indiqués  ;  en  aval,  il  soigne  
les  pathologies  causées  par  le  sport.  Dans  son  action  hygiénique  et  thérapeutique,  le  
médecin   est   parfois   secondé   par   des   auxiliaires,   masseurs,   moniteurs   sportifs   ou  
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assistants   opératoires,   qui   se   contentent   généralement   d’appliquer   les   ordres   du  
médecin.  Mais,  dans  certains  domaines  comme   la  mise  en  œuvre  des  exercices,  ces  
individus  bénéficient  aussi  d’une  certaine  marge  de  liberté.    
Les  textes  galéniques  consacrés  au  sport  permettent  ainsi  d’éclairer  les  relations  que  

le  médecin  entretient  avec  son  entourage,  qu’il   s’agisse  de  patients,  de  subalternes,  
de  disciples  ou  d’autres  médecins.  En   effet,   la   richesse  des  problèmes   liés   au   sport  
offrent   souvent   à   Galien   l’opportunité   d’asseoir   son   autorité   dans   la   lignée  
d’Hippocrate,  mais  aussi  d’élaborer  sa  pensée  et  d’expliquer  ses  théories  à  ses  élèves  
comme  à  ses  rivaux  ou  à  ses  lecteurs  à  venir.  
  
  
Pour  approfondir  cette  étude,  il  sera  nécessaire  de  tenir  compte  des  futures  éditions  

de   traités   galéniques,   qui   modifieront   peut-‐‑être   la   pertinence   de   certaines   de   nos  
analyses.  
Il  faudra  aussi  élargir  le  corpus  d’investigation.  En  introduction,  nous  avons  mis  en  

évidence   un   certain   nombre   de   termes   liés   au   sport   dont   nous   n’avons   pas   fait   le  
relevé   systématique   chez   Galien.   Sans   doute   sera-‐‑t-‐‑il   utile   de   faire   en   priorité   ce  
travail   pour   toutes   les   occurrences   de   la   famille   lexicale   de   γυµμνάάσιον,   d’ἀγώών,  
d’ἄσκησις,  pour  confirmer  une  partie  de  nos  résultats  tout  en  ouvrant  de  nouvelles  
pistes  d’analyse.  Le  premier  de  ces  trois  termes  est  sans  doute  le  plus  indispensable,  
mais   il   est   aussi   le   plus   difficile   à   appréhender   en   raison   du   très   grand   nombre  
d’occurrences.  
Nous   croyons   pouvoir   dire   que   notre   étude   a   examiné   l’essentiel   des   passages  

galéniques  consacrés  à  l’activité  de  la  palestre.  Pour  les  activités  sportives  ayant  lieu  
en  dehors  de  ce  cadre,  nous  n’avons  pas  fait  d’étude  exhaustive.  Sans  doute  serait-‐‑il  
intéressant  d’examiner  l’ensemble  des  passages  consacrés  aux  épreuves  hippiques,  à  
la  marche  et  à   la  course  à  pied,  pour  préciser   le   jugement  que  Galien  porte  sur  ces  
activités.    
  
Pour  enrichir  nos  analyses,  l’examen  de  sources  complémentaires  serait  également  

des  plus  instructifs.  
L’étude   croisée   des   textes   de   Galien   avec   les   sources   archéologiques   pourrait  

s’avérer  fructueuse.  En  effet,  rien  n’interdit  de  penser  que  les  théories  galéniques  sur  
le  sport  aient  pu  être  influencées  par  la  représentation  des  athlètes  dans  les  œuvres  
d’art.  Mais  il  est  certain  que  les  réalités  de  la  pratique  médicale  imposaient  à  Galien  
des   corps  de   chair   et  d’os  dont   l’observation,   la  manipulation   et   la  prise   en   charge  
diététique   offraient   déjà   une   expérience   incomparable.   Inversement,   on   peut   se  
demander  si  la  production  artistique  des  IIe  et  IIIe  siècles  a  pu  exercer  une  influence  
quelconque  sur  la  pensée  galénique.  Sans  doute  l’apport  des  sources  épigraphiques  
serait-‐‑il  fécond  lui  aussi,  notamment  pour  évaluer  l’importance  des  corps  de  métiers  
subalternes   liés   à   la   pratique   du   sport,   dans   la   lignée   des   travaux   d’É.   Samana  
consacrés  aux  médecins. 
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Par   ailleurs,   la   confrontation   détaillée   du   corpus   galénique   avec   le   traité   Sur   la  
gymnastique  de  Philostrate  (Jüthner  1909)  dans  la  continuité  des  travaux  de  J.  König  et  
l’analyse   des   chapitres   11   à   18   du   sixième   livre   des  Collections   médicales   d’Oribase  
(CMG   5.1.1   p.   164-‐‑174)   permettrait   de   mettre   en   évidence   les   permanences   et   les  
évolutions  des  problématiques   liées   au   sport  dans   l’Antiquité   tardive.  Mais   l’étude  
de   la   réception  des   textes  galéniques  sur   le  sport  pourrait  être  prolongée  au  moins  
jusqu’à  la  Renaissance  :   le  De  arte  gymnastica  de  Geronimo  Mercuriale,  qui  bénéficie  
aujourd’hui   d’une   importante   fortune   critique,   et   l’œuvre   de   Rabelais,   dont   nous  
avons   dit   quelques   mots   en   introduction,   sont   la   preuve   que   le   rayonnement   des  
développements   galéniques   sur   le   sport   s’est   répandu   bien   au   delà   de   l’Antiquité.  
Les  lecteurs  de  Georges  Perec  pourraient  même  être  tentés  d’établir  des  liens  entre  la  
critique   galénique   du   sport   et   la   seconde   partie   de  W   ou   le   souvenir   d’enfance,   qui  
décrit   le   fonctionnement   d’une   cité   totalitaire   régie   par   l’idéal   athlétique.   On   peut  
douter  avec  raison  que  Galien  ait  eu  une  influence  directe  sur  Georges  Perec,  mais  on  
ne  peut  nier  l’écho  fortuit  que  les  discours  du  médecin  de  Pergame  trouvent  dans  les  
«  Lois  impitoyables  du  sport  W  »,  allégorie  de  la  barbarie.  
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Résumé  :  

Galien  de  Pergame,  médecin  et  philosophe  grec  du  IIe  siècle  de  notre  ère,  approfondit   la   critique  des  athlètes  
inaugurée   à   l’époque   classique,   notamment   par   Hippocrate,   mais   la   sévérité   de   son   jugement   à   l’égard   des  
compétiteurs  professionnels  est  compensée  par  une  reconsidération  pratique  et  théorique  de  la  réalité  sportive.  

Le   corpus  galénique  permet   en   effet  de  dresser  un   tableau   diagnostique   complet  des  dérèglements   sanitaires  
auxquels   s’exposent   les   sportifs   amateurs   et,   plus   encore,   les   athlètes,   dont   l’activité   et   le   statut   se   trouvent  
ébranlés  jusque  dans  leurs  fondements  :  mauvaise  santé,  procès  généralisé  et  subversion  générique  viennent  ainsi  
ternir  l’image  du  sport  antique.  

Toutefois,  Galien  procède  en  même  temps  à  une  réhabilitation  du  sport,  dont  il   fait  un  instrument  performant  
pour   garantir   le   succès   de   son   action   et   de   sa   pensée.   La   réconciliation   de   l’exercice   physique   et   de   la   santé  
représente   la   première   étape   d’une   revalorisation   qui   se   manifeste   également   sur   le   plan   théorique,   non  
seulement  à  l’intérieur  de  l’argumentation  médicale,  mais  aussi  dans  les  rapprochements  que  Galien  établit  entre  
le  sport  et  sa  propre  activité  de  médecin  philosophe.    

Mots   clés  :   Galien,   Hippocrate,   médecine,   philosophie,   corps,   sport,   athlète,   santé,   hygiène,   régime,  
alimentation,   anatomie,   blessure,   combat,   compétition,   sexualité,   éducation,   entraînement,   beauté,   nudité,  
massage,  bain,  huile,  vin,  eau,  viande,  enfants,  femmes,  vieillesse,  animaux.  

  

SPORT  MEDICINE  IN  GALEN:  ATHLETIC,  HEALTHY,  UNHEALTHY  BODIES. 

  

Summary:  

The  physician  and  philosopher  Galen  of  Pergamon  (2nd  century  AC)  criticizes  athletes,  even  more  strongly  than  
Hippocrates   and   other   intellectuals   of   the   classical   period   did.   But   this   denunciation   is   counterbalanced   by  
another  point  of  vue:  sport  is  reappraised  in  a  practical  and  theoretical  way.  

On  the  one  hand,  Galen  makes  a  diagnosis  of  all  disorders  that  might  affect  amateur  and,  most  of  all,  professional  
athletes.   As   a   consequence,   sportsmen   involved   in   competitions   are   deeply   depreciated.   Physical   activity   is  
considered  as  producing  bad  health  and,   for  many  other  reasons,   it   is   the  target  of  a  general  condemnation.   In  
particular,  the  human  nature  of  athletes  comes  into  question.    

On  the  other  hand,  Galen  rehabilitates  sport  as  a  usefull  activity  that  is  beneficial  for  health  and  indirectly  for  the  
intellect:   physical   exercise   plays   a   role   in   the   development   of   the  medical   argumentation   and   parallels   can   be  
drawn  between  sport  and  Galen’s  activity  both  as  a  physician  and  as  a  philosopher.  

Key   words:   Galen,   Hippocrates,   medicine,   philosophy,   body,   sport,   athlete,   health,   hygiene,   regimen,   food,  
anatomy,  injury,  fight,  competition,  sexuality,  education,  training,  beauty,  nudity,  massage,  bath,  oil,  wine,  water,  
meat,  children,  women,  old  age,  animals.  
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