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L ' P TI \' -A PENSEE MORALI~ DE LUTARQUE ET LE EpL q:ryrp: 
UNE NOUVELLE INTERPRÉThTIONo 

La pensée de l'auteur des Oeuvres mondes et des Vies es t sans nul 

doute ex traordinairem ent vaste, comm ent l' écr it Flaceliere d an s 

l'Introduction Générale (Plutarque dans ses "üeuvres Morales») qui précéde 

les Mora/ia de Plutarque dans la Collection de "Les Belles Lettres» I o Elle se 

fonde sur la co nn aissance de tous les sys temes de p ensée depuis les 

philosophes Présocratiques et offre, en ce qui concerne la philosophie grecque, 

le panorama le plus complet pour la période qui précede le N éoplatonisme 

de Pio tino 

Léthique, qui constitue le centre de sa philosophie, se caractérise par 

un platonisme de fond et une opposition sistematique à la philosophie des 

Vf(ilTE' pOL, Sto"iciens et Epicurienso Plurarque, qui appelle Platon son maltre 

et réproduit tres fidelement sa pensée, bien que plus de quatre siecles le 

séparent, considere l'éthique de Platon et celle d'Aristo te, qui à ses yeux n'a 

fait que continuer et p erfectionner la psychologie et l'éthique de Platon, 

comme la seule philosophie morale capable d ' offrir un idéal de vie digne 

d'être vécu, contrairement aux solutions opposées, quoique sous un certain 

aspect semblables , à la philosophie du Portique et du Jardino Plutarque en 

effet s'oppose non seulement à l'idéal chimérique et néfaste de l'apathie e 

de l'absence de douleur des Sto"iciens (àvaÀYTJCJ(a), mais auss i à l'idéal 

hédoniste des Epicurienso En bref le philosophe de C héronée condamne 

1 Plllrarqlle, Oeuvres MO/-ales, r. l, I" Parrie, lnr rodllcrion générale par R. Flaceliere, 

Paris 1987, pp. VII-CCXXVI. 
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tout autant 1'idéal divin des Stokiens, noble mais inaccessible à 1'homme, 

que l'idéal bestial des Epicuriens qui considérant le plaisir comme le but de 

tout être vivant privent la vie de la vertu comme du bonheur. A mi-chemin 

entre l' éthique surhumaine et divine des Stokiens et celle sous-humaine et 

béstiale des Epicuriens Plutarque classe l' éthique hUl11aine de Platon et 

d'Aristote. Plutarque se l11et lui-l11êll1e au rang des contradicteurs de la 

philosophie du Portique et du Jardin. II en a combattu ouvertell1ent les 

theses et dans un passage du traité Sur la genese de l'âme dans le Timée (De 

animae procreatione in Timaeo)2, qui explique COll1l11ent le dualisl11e 

psychologique exclut la possibilité d'une vertu pure de toute cOl11promission, 

puisque les deux p rincipes de l'âl11e son t ét roitel11ent mêlés, au point 

qu' aucun 1110uvel11ent psychique n' est l' expression pure du principe rationnel 

ou de l'irrationnel' iI mantient les distances tant des philosophes qui tiennent 

les passions pour des raisonnements, estimant que tout désir, peine, ou 

colhe est un jugement, que des autres qui fol1t apparaitre les vertus comme 

étant du dOll1aine de la passion: OLà TtuV qnf..oCJócpwv OL I-lEV Tà 

TTá811 ÀÓyouS TTOLOUCJLV, ... OL OE Tàs àpfTàs àTTocpalvouCJL 

TTa811TLKás ... 3. 

Si les philosophes qui tiennent les passions pour des raisonnel11ents 

sont évidemment les Sto"iciens, les autres seraient sans doute le s 

Péripatéticiens, selon 1'interpretation traditionelle qui avec peu d' originalité 

a été répetée récel11ment aussi par Ferrari dans une nouvelle édition de La 

generazione deli 'anima nel Timeo;'. Mais si la réferénce, COl11ll1' on écri t 

généralel11ent à la suite de Thévenaz5, Hubert-Drexler6 et Babur7, est sans 

~ Sur ce texte comme le seul des Oezwres MOI'ales qui soit entierement consacré à une 

question de métaphysique cf. P. Thévenaz, L' âme du monde, le devenir et la matiere chez Plutarque, 

Paris 1938, p. 9; R. Flacel iere dans PllI tarque, Oeuvres Morales, r. l, 1" Partie, ap. cit., p. CXXVIl. 

) Plut., an. proa, 10250. 

" PllItarco, La generazione del!'anima nel Timeo. Introduzione, testo critico, tradllzione 

e commento a c. di F. Ferrari e L. Baldi , Napoli 2002, p. 310 n. 192: "iI riferimenta e certamente 

ali ' etica aristotelica ... ". 

5 Thévenaz, op. cit., p. 86. 

b Plutarchus, Moralia VI. I, ed. C. Huben cur. H. Drexler, Lipsiae 1959, p. 162: 13-15 

ot ~EV ... - (l[ OE ... ] Stoici - Peripatetici (nandum ap. Aristar. invenitur). 

7 O. Babut, Plutarque et le Stoiâsme, Paris 1969, p. 33 1: "Dans les premiers philosophes 
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nul doute à l' éthique aristotélicienne, OIJ, en contraste avec les fauteurs de 

l'impassibilité, la vertu se trouve dans le domaine du plaisir et de la douleur, 

on peut se demander comment justifier la conception de la vertu-flfUÓTllS' 

T(;'lV TTa8c0v qui émerge dans le De virtute morafi et à laquelle Plutarque 

semble se raillier et même l' appuyer. 

Mais Plutarque, qui dans les Platonicae quaestiones8 écrit que le but 

de la p uissance de la raison est de flfUÓTTiTaS' E-V TOLS' TTá8fUL TTOLfLv et 

qualifie de divine la notion de fl fUÓ TTiS' , ne peut pas critique r la même 

notion dans le de animae procreatione in Timaeo. 

On n' a pas compris à 1110n avis que les philosophes auxquels vise 

Plutarque ne sont ni Aristote ni les Péripatéticiens, mais les philosophes 

modernes . Quand Plutarque aHirme que parmi les philosophes les uns 

tiennen t les passiol1s pour des raisonnements, les autres9 font apparaltre les 

vertus comm e étant du domaine de la passion, la référence es t d'un côté 

aux Sto'iciens qui és timent que tout dési r, peine ou colere est Ul1 jugem ent, 

de l' autre aux Epicuriens qui ont fa it de la ver tu, qui es t le bien suprême 

(Tà flÉyWTOV àya8óv) 10, la servante du plaisir l l
• Le C0111mun reproche 

que Plutarque fai t aux Sto'iciens et aux Epicuriens c'est qu'aucun des deux 

ne reconnaí't qu' entre la raison et la passion , entre le plaisir et la douleur 

flÉUOV TL fl VaL 12. 

La vertu, dont l'acquisition et la pratique, pour Plutarque comme 

pour les philosophes de l' antiqui té, sont les objectifs primordiaux, es t avant 

auxquels ii se réfere, en effcc, on reconnaic sans difficul cés les Sco"iciens, avec leur co ncep cion 

intellec tualiste de la passion, et dans les seconds, les Péripaté ticiens , pour lesquels la vertu se 

définit comme un moyen terme entre pass ions antichétiques». 

" Plue., P/ato qllaest. 1009AB: IlWÓTllTflS Êv TOlS rrá8wI rrOIElv. as LEpàs 

IWÀOVCJl ovalas [KaL balas Emp. Amyot / <auv>oua[as Cherniss / aUllllfTplas Becchi 

ex Plae. Tim. 69b] . Cf. Plue., virt. mar., 443CO: aUll llfTplas rra8wv KaL 11wóTllTas. 

~ O n remarquera que la trad uction de Babut (op. cit., p. 140 : "Ies uns .. . tandis que 

d'autres ... ") ec également celle de Ferrari (Plutarco, La generazione dell'anima ncl Timeo, op. cit., 

p. 145: "alcuni fil osofi ... Altri invece ... ") trahissent le tex te grec. 

J(J Plue. , inv. et od. 5380. 

II Plut., suav. vi·v. Epic. 1087C sg.; Cal. 11080. Cf. Cic., de fino II 37; Sen. , vit. b. 9, 1, 

13, 5. Pour la définiti on de plaisir cOll1me absence de doulem cf. Cic., de fino I 13, 42- 16, 54; 

Tim'. dispo III 20, 47 (mmmam volttptatem esse dolore ctlrere) . 

12 Cf. Plue., J'lIav. l)iv. Epic., IIOIA sgg. 
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tout un phénomene rationnel, une ICpLOV:;-13 sur les passions fondamentales 

de 1'âme humaine, le plaisir et la douleur. Ce phénomene reçoit stabilité et 

force de l' enseignement philosophique qui se manifeste dans les actions de 

ceux qui sont correctement élevés l4, et leur apport ainsi que la dignité un 

comportement équilibré et harmonieux. l:action vertueuse en effet, à la 

différence des actes accomplis par faiblesse (8L' eXoOÉvnav), est consciente 

et fondée sur une conviction solide et immuable. 

Plutarque, pour lequel la mauvaiseté de même que le bonheur ne 

provient pas de l'extérieur, mais de J'intérieur de 1'âme, témoigne de bien 

savoir que les vertues comme la tempérance, la justice, la prudence, qualités 

au pIus haut de la perfection, qui jugent non seulement ce qui est bien, 

juste, utile, mais aussi nuisible et injuste l 5, sont les seules capables de 

produire le bonheur et une vie absente de douleurs et de changements 1G
• 

Mais pouvoir posséder au terme de la vieillesse, les qualités qui sont les arts 

les plus importants et parfaites et représentent le couronnement de 

l' excellence humaine, est déjà un bonheur, comme l' écrit Platon dans les 

LoiP, étant donné que 1'0n considere parfait 1'homme qui détient ces biens. 

On peut ainsi définir l'éthique de Plutarque, qui représente 

l' éducation par laquelle se forme et se forrifie le caractere sous l' influence 

des habirudes, comme une juste discipline des plaisirs et des douleurs. 

Celle-ci, à côté de la vertu, présente à la lumiere de la philosophie platonico

-acadél11icienne l' idéal in termédiaire du progres moral (TTpOICOTTll), c' est -à-

-dire du vivre conformément à la nature. l:idéal du vivre selon la nature, 

loin du rationalisme et du panlogisme stolco-chrysippéen d'un côté, et de 

l'hédonisme épicurien de l'autre, se concrétise dans une disposition 

rationnelle de 1'âme qui reconduit les passions à la juste mesure naturelle. 

l: àÀlJTTLa, la TTpaóT11S' TTaO(~JV, la f-l-ETpLOTTáOna représentent pour Plutarque 

la 8LáOEOLS' tj;lJX~S' Tà IWTà epÚOLV OpL(OlJOa. Plutarque est convaincu 

que la l11aniere d'être et la disposition de 1'âme capables de produir une vie 

I ) Plur. , Demet1: , 1, 4. 

I -I 511r I' interdépendance étroite entre TTm oEla et ~0oS cf. PllIr. , Dio 10, 1-2; Brut. I, 3. 

Jj PllIt., Demetr_ 1, 3. 

1(, PllIr., fim. 99E. 

I) Piar., Lg. 652-653 . 
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hereuse est le juste milieu que Platon dans les Lois appelle "état tranqui lle" . 

Un éta t qu i ne doit n i être tout à fait enclin aux plaisirs, ni tout à fait 

exempt de souffrances, qui évite une vie de seule douleur ou de seul plaisir 

et q ui au contrai re garde constamm ent le juste milieu en accord ave c la 

maxime delphienne "Rien de trop". La nature en effet réclame certe f1.E Ta~oÀlÍ 

qui grâce à la raison et à I' éducation réconduit les passions à la modération 

et no us place dans un état intermediaire entre le plaisir et la so uffrance 

(TllV El s Tà f1.É'CJov ll OOV~S Kal. rróvou IWElLCJTãCJav) 18. 

Plutarque, qui, comme Galien, fait une distinction entre les erreurs 

de I' âme, dues à la sottise (à f1.aElLa) et à l'ignorance (àrrwoEuCJLa) 1<), et les 

passions proprement di tes, qui sont des affections de l' élément pass ionel et 

irrationel de I'âme qui enfonce ses racines dans le corps, considere la passion 

qui pénetre dans J'âme oLà I(pLCJL11 CPaúÀ11V IWI. àMyLCJTOV ou oLà I(EVllV 

oó~av20 non seulement une maladie de J'âme21 , mais de loin la plus mauvaise. 

II s'agit en effet d ' une pass ion liée aux jugemen ts et aux opinions, dues à 

une faiblesse de l'âm e (àCJEJÉ' vna)22 et de la raison (àTovLa), attendu que 

les vrais nerfs de I'âme ne sont pas répresentés par les passions, mais par les 

opinions et les jugem ents con ectes2
, . Ainsi une grande partie de la mauvaiseté 

en rac in ée d an s I'âm e humai ne es t du e à un e m anqu e d'édu ca ti o n 

(àrrW OEUCJLa), à I'ignorance de sorte que pOUl' I' ErravópEJ(DCJLS TjEJous 2
,j ii 

faut so igner d' abord avec le ÀÓyoS cpLÀoCJocpLas la plus terrible maladie de 

I'âme, J'ignorance (à f1.aEJ t alei vow/rra pacppoCJúvll ) qui co habi te avec les 

p ass ions25 . Celles-ci, produites pa r une raiso n co rrompue (E I( ÀÓyo u 

JS PIUL , praec. san. 132C. 

J~ Po ur I' à l_w8La et I' àífmôfvoLa qu i so nt représe nteés par les va incs opinions (KflJ(Ú 

ôól;m), les jugements erronés (KploflS' cpaúÀm) et les fa ux raiso nnements (ÀÓYOL <J;EVÔflS'), 

qui so nt ro us des ÔlGlOTpOCPOL T~S' 4;vX~S', cP. PlllL , ati princ. huI. 782EF; supm·t. 164EF. 

20 Plu t., superst. 165A; cup. div. 5240. 

" Pour Ies pass ions, im pulsions violcntes de I'élemém irrationel de l'âmc, sujct de par sa 

nature à des mOllvements tanrôt trop lents, tantôt trop rap ides, comme des maladies de I'ime 

(VOOlí llc1Ta T~S' <J;VX~S') cf. PluL , mperst. 165C; inv. et od. 537E. 

22 Plut. , coh. im 456F, 457BC; [Plllt.], com. ati Apoll. 117 A, 1190. 

2.1 PIUL , coh. ira 4570 , 4590 . 

1\ Plut. , prof virt. 460 . 

15 Plut. , aue/. 470 . 
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4JEUOOUS')26, incapable de s'acquitter de sa fonction, sont les plus mauvaises 

maladies de l'âme, les plus difficiles à vaincre car c'est la faculté-même de 

raisonner qui est touchée, l'organe-même qui devrait porter un jugement 

sur les maux dont l'âme souffre. Contre ces passions qui sont des véritables 

4; ux LlWI. VÓCJOL 27 la seule thérapie gagnante est la prévention répresentée 

par la TTaLOELa philosophique qui préserve la raison dont le rôle est de 

soutenir et surveiller les jugements28
. La colere - qui est une TTavCJTTEp~La 

de passions29 - une des plus haissables dues à la faiblesse de l'âme, la plus 

détestée et la plus méprisée entre toutes, peut se dominer seulement grâce 

à la raison habituée et exercée (MyoS' El8LCJIl.ÉVOS' Kal. WWÀET1lJ«(0S'), 

qui possede contre les passions les jugements30
. Ainsi la raison se présente 

comme la seule force capable de contenir cette passion:\I, qui semblable à 

une puissante tyrannie porte en soi la cause de sa pene32
, et de modifier le 

tempérament naturel et le caractére en le rendant apre à accueillir le juste 

milieu (Tà 11.ÉTpLOV) et à répousser l'exces (Tà ayav) de la passion, s'il es t 

vrai que la modération, ainsi que nous pouvons le lire dans la Vie de 

Coriolanus'3, est vraiment le don de la raison et de ]' éducation34• 

Ainsi Plutarque semble être convaincu que même la colere qui détruit 

celui qui en est possédé et tourmente particulierement les sots (TOUS' 

àVOT]TOuS')35, n' est pas Ul1 TTá8oS' TTaVTE ÀcDS' à~OT]811TOV3G bien que fort 

difficile à combattre; la raison, forte d'une plus grande aurorité, peut exercer 

sur elle un contrôle37
. 

2r. Plut., superst. 165B. 

27 Plut. , an corpo affict. 500EF. 

" Pour l'homme dans sa roraliré qui éprouve du plaisi r ou de la douleur cf. Plue., /ib. et (/ef{l: c. 7. 

29 Plm., cob. ira 462F-463A. 

)0 Plut., coh. ira 4570, 4590 . 

. lI Cr. Plut., virt. mOi: 4430 (àpET~ 8' QV IWÀ"!S- imó TaU ÀÓyov rraL8ay0JYll6~ 

TÓ rrá6os-); tr(/l1q. a1l. 465BC. 

"Plut. , coh. ira 454AB . 

. 1) Plut., COI: 1, 5 . 

. H Plut. , COI: 15, 4; prof virt. 80B, 84A. 

); Plut., tranq. ano 468B . 

.l6 Plm., coh. ira 4540. 

)7 Plut., co/;o ira 459D. 
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À cette passion, douleur (À-ÚTTll)38 qui perce comme un abces (oU311I.la) 

d'une âme opprimée et afAigée (E-I( TOU TTOVOUVTOS' KaL TTETTOv8élToS' 

fláÀ-L0Ta TllS' t/Jux~S' )39 dans sa partie impétueuse et ambitieuse (n\í 

8Uj.lC)ELOEL KaL <pLÀ-OVLK(~ flÉpEL T~S' t/JUX~S') 40 , à cette maladie qui n'est 

pas un signe d' àvopda, mais d' ào8ÉvELa KaL flaÀ-ada 4l
, Plutarque a 

consacré deux textes, le l1EpL àOPYlloLaS'42, c'est à dire "Sur l'absence de 

colhe" plutôt que "Sur le contrôle de la colhe" comme semble suggérer le 

titre latin De cohibenda ira, et le l1EpL àpy~S', qui devaient traiter l'un et 

l'autre le même theme considéré de points de vue différents"j. Ces deux 

opuscules visent à corriger l' exces de 8UflÓS', bien qu' on sache qu' ii est 

impossible de s'en libérer totalement comme des autres passions et maladies 

de l'âme44
• 

L'histoire de l'interpre tation de ces deux textes a été en partie 

commune. Elle concerne un probleme philosophique de fond: la conception 

de la colhe qui les caractérise est-elle compatible avec le rigorisme de 

l'apathie sto'icienne ou peut-elle se concilier avec l'idée qui apparalt dans le 

De virtute morali dans lequelle 8UflÓS' est présenté comme l'allié naturel de 

la vertu de l' àvopda? Sur la base de la réponse qu' ont donnée les savants à 

ce probléme, on a mis en évidence l'apport de thématiqlles tantôt sto'iciennes 

tantôt péripatéticiennes sans releve r cependant que le theme de ces traités 

n'est ni la vertu du courage ni le 8UflOS' flÉTpLOS', consideré dans le De 

virtute morali comme «la pierre à aiglliser dll courage»45, mais le 8Uflc)S' 

eX flE T POS' qui n' est pas le slgne de courage, mais d' une âme faible et 

médiocre46. 

3' Plur., Cor. 21 , 1; coh. ira 460C, 463A, 4640. 

3? Plu r., Cor. 15, 5. 

40 Plut., COI: 15, 4. 

·1 1 Plur., COI: 15, 5. 

" Louvrage n'est pas mentionné dans le Catalogue de Lamprias. 

43 Cr. R. Laurenti, dans: Plutarco, SuL controfLo deLI' im, Napoli 1988, p. 23. 

44 Plur., coh. ira 462F. 

,5 Plur., l/irt. moI'. 45 1E (ó 0ul-lóS' TD àv8pdC;1 [se. auvEVTElVEl]I-lÉTpLOS' wv) ; 

452B, 452C (Ka8áTIEp OPl-llll-la T(~ ÀOYWI10) KaL ÔXlll-la Tá TIá8oS'). 

,r. Plur., coh. ira 463B. 
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Ii serait pourtant erroné d 'interpréter 1'un ou l' autre de ces textes à 

la lumiere de la these exposée dans 1'opuscule De virtute mOl'aLi au sujet des 

passions et particulieremenr du eUflÓS et de conclure que Plutarque sur ce 

theme adopte la positioll de 1'apathie sroi"cienne et critique la doctrine 

péripatéticienne de la vertu-I.lEaÓTTiS, même si la notion de métriopathie 

que 1'on trouve dans le DEpL àOPYTiaLas ne devrait pas être confondue à 

mon avis avec la conception péripatéticienne de la vertu juste milieu des 

passions donr iI est question dans le De virtute mora/i, II s'agit d'une docrrine 

d 'origine plaronicienne qui se rapporte à la notion de Tc) I.lÉTpLOV et de Tc) 

aÚl.lflETPOV ou de aUI.1flETpLa définie par un équilibre qui a son origine de 

la aÚYKpaaLS des extrêmes"7. Reconduire les passions à la I.lETPLÓTTiS, à la 

aUI.l I.lETpLa, à la flETpLoTTá8na et à la TTpaÓTTiS signifie pour Plutarque, 

comme pour Platoll, les ramener à la condition naturelJe à mi-chemin entre 

le plaisir et la douleur"s, qui marque un progres (TTpOKOTT~) pour la vertu. 

Ii n' est donc question ni d'une adaptation de l'Ameur au rigorisme 

sroi"cien et à la doctrine de l'apathie, ni d'une critique à la doctrine 

péripa téticienne des passions. Le fil conducteur qui relie ces textes sur la 

colere au De virtute mm'aLi ce n'est pas le theme de la vertu morale, mais de 

la nécessité d'éliminer 1'exces des passiolls (TÓ eiyav àCPaLpE'LV)"~, ou, si 

nous employons les termes du De virtute 7nortl/i, EçmpEL v Tás àflETpLas 

grâce à la raison et à l' éducation. Ces deux en ti tés permettel1 t au caractere 

de rejoindre le juste mili eu (Tc) flÉTPLOV) [Qut en repoLlssant les exces (TO 

ayav)50. 

Ce que Plutarque tlent à so uligner dans ses éc rits n 'es t pas 

1'impossibilité, mais la difficulté de ramener dans des limites naturelles 

une passion com me la colere si 1'011 ne possede pas une rectitude de 

jugemenr, fruit d'une éducarion phi losophique51 qui permet de distinguer 

le bien du mal, le juste de 1'injuste52 . 

·j7 PIUL, P/ato quaest. ! 009AB. 

4< PIUL, jJraec. san. 132C. 

.j" l'IUL, coh. ira 463B; Agis 2, 3: Tb... ayaJl 1WVTaxou EmacpaÀÉC; . 

50 PlUL, Cor. ! , 5. 

51 PlUL, coh. ira 454A, 4570. 

52 PlUL, (/1u!. 37F; an. corpo affict. 500E; [Pl uLJ, pue;: ed. 70E. 
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Stobée (III 20, 70) nous a transmis un court extrait du TI E pt. óPY~S'. 

D'apres ses indications iI s'agirait d'un écrit achevé et publié. II est toutefois 

difficile de savoir quelle étai t sa vraie nature et sa destination: étaient-ce 

simplement des notes (imOf.lvTÍf.laTa) ou plus probablement Ul1 traité de 

philosophie mOl·ale dédié à certe passion? Le texte est cité au numero quatre

-vingt-treize dans le Catalogue de Lamprias et était déjà connu du sophiste 

Sopatros d'Apamée, éleve de Jamblique. 

Dans le TIEp\. óPY~S' comme dans le TIEpt. àOPY1l0LaS la colere est 

présentée comme une passion néfaste qui ne sied pas aux âmes viriles, une 

maladie de l'âme caractérisée par l' âpreté et la violence, irrationelle et 

inconciliabile avec le \.oYWf.lóS' . II est en effet impossible d'utiliser la raison 

et de prendre une attitude vertueuse lorqu'on est emporré par la colhe. 

I! ne sera pas inutile de transcrire et traduire le fragment qui surtout 

dans la partie centrale présente de nombreux problemes de texte et d 'exégese. 

On pourra ainsi en déterminer la valeur à la lumiere des corrections et des 

intégrations qui ont été introduites par le dernier éditeur. Pour plus de 

clarté j'ai divisé en cinq sections le texte du fragment qui, faute d'ultérieures 

indi cat ion s, cst ce lui publié par Sa ndb;1ch au num éro ccnt-qua rantc- huir: 

[I] Plutarchus, Mondia VII ed. E H. S,mdbach, Lipsiae 1967, p. 91. 3-7, 

TIEPI OPfHL: 148. = Plutarch's Moralia XV (Fragments) ed. by E H. 

Sandbach, London, Cambridge, Massachusetts 1969, p. 274: 

"Oua ô' àpyn XP<41EvOL rrpáTToVOllJ GV0pülTIOl, Tam' 

àváYI(ll Tvcp\.à ElVaL Ka!. àvóWa Ka'L TÓÍJ rraVf(Y;' áf.lapTá-

5 VELV. Ou yàp Jóv T' àpYl~ XP<41Evov \.oYWf.lt~ Xpi~0aL , 

Tb o' CWEV \.OYWfl()ÍJ TTOLOÍ+lf1J()lJ TTW G.TEXVÓJ TE KciL OLWTPClf.l

f.lÉVOV. 

"7àut ce que tes hornmes accornplissent en pIVie à la cofere, est 

inévitablement aveugfe et insensé et voué ri l'échec.JI est en effit 

irnpossibite, sous l'ernpire ele Iíz co/Cir:, eI'exercer la raison, e tout ce 

que l'on accomplit sam raison est elépou/'7JU eI'art et elénaturé." 

I.:incompatibilité entre la raison et la colere, qui constitue le theme 

central du TIEp\. àOPYlluLaS', rappelle celle entre la raison et la fortune qui 
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caractérise le nEpl. TÚXllS 53. Plutarque y présente la ralson comme l'art le 

plus grand de tous, I' art suprême (1] SE TTaCJL0V WyL0T11 Kal. TE ÀE LCJTáTll 

TÊ XVll), sans leque! les autres dons qui ne sont que de petires formes 

d'intelligence (iJ-LKpal.... <jlpOV~0ELS-), voire des étincelles d'inrelligence 

(<jlpoV1í0EWS... TTp00TpLiJ-I~aTa) 5\ n'apportenr ni uriliré ni avantage. 

[2J Plutarchlls, Mora/ia VII, p. 91. 7-10 

Àáyov ovv TrYEflÓVa XP11 TTOLT]0àjlEvov oíJn~lS' ETTL

XELpELV TOLS- KaTà TOV ~'LOv EpyOLS, Tàs É:Kà0TOTE TTp00-

TTLTTTOmas- àpyàs- Sllu8olv-EVOV55 IWL SLaVEloVTa5G, l;X;TTEP 

10 ÓL Ku[3EpvYrrm Tà KL,laTa TTp00<jlEpéVEva. 

"I/ est done néeessaire de se !aisser guider par la raison et 

ainsientreprendre /'oeuvre de la vie, en repoussant et évitant 

les eo/eres qui nous harce!ent périodiquement comme flnt les 

marins avee les flots qui Les assai/lent." 

Plutarque affirl11e la même nécessité de prendre la raison COl11me guide de la 

vie dans le de fortuna, ou ii la compare ã la lumiere des yeux. Mais ii ne s'agir pas lã de 

themes srokiens. En effer le de ira COl11me le de fortuna ne représenrent ni un 

alignement sur des positions plus ou moins voisines de celles du mairre à penser 

Zénon ou de celle de Chlysippe, ni une critique de la mOl·ale du Peripatos. 

Ce sont deux textes que l'on peur définir fondamenralel11enr antistokiens et 

conformes <lUX principes moraux dll Peripatos. 

[3 J Plutarchus, Moralia VII, p. 91. 10-13 

10 I E0TL 'VOUV OU( EÀaTTOV 

TO ocOS', àpyii;' <'O'> àVTLTTpc,;poU I(UÀW'ooflÉVllS, aUróv TE 

,.1 II s'agi[ d'un rene tres iméressa n[ dom jc prépare une nouvcl le édition critique 

commentée dans Iaquelle je présente une nouvelle imérprctation. 

'" Plut. ,jort. 99C. Telle esc la leçon transmise par Qêln. 

s; êlllü8ovI-lEV01': ii s'agit d'une co rrection proposée par Wynenbach e[ acccptéc par 

[OUS les édi [eurs. 

SI, êlLClvEvovTa: ii s'agi[ d'une leçon de tome la tradition manuscritc, acceptée par tous 

Ics éditeurs à I' exception de Hense qui, d'apres Buccheler, préfere écrire dans lc texte OLClvÉovTa. 
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ICaL CJL,J.TTaVTa 6UCOV ECJTLV ap8TllJ àTTOÀÉCJaL ICaL àva

TpÉl~aL57 fl~ OWTTÀEWalJTa OEi;l(~. 

"ce n'est pas moins effiuytlrtt 

quand les flots de la colere déferlem sur nous. Ils peuvent 

provoquer notre destruction et celle de la fomille entiere si 

nous ne saV0715 ptlS manoeuvrer avec adresse." 

Je juge inutile I'intégration d3É> devant à1JTLTTP(~POU. ]'estime que 

le génitif absolu doit être relié à la proposition principale et 110n à la 

coordonnée. 

Plutarque, continuant avec la métaphore de la navigation nous met 

en garde contre le danger de la colere; réussir à la vaincre requiert une 

habilité particuliere que 1'on obtient avec 1'habitude (E'E:lLCJfl.ÓS') et 

l' entraínement (aCJICT)CJLS' ou flE ÀÉTT)) 5R
• Autrement on risque de s' exposer 

à un échec completo 

[4J Plutarchi Chaeronensis Moralia, id est Opera, exceptis Vitis, reLiqua, 

graeca emendavit, notationem emendationum, et latinam Xylandri 

interpretationem castigatam, subjunxit, animadversiones explicandis 

rebus ac verbis, item indices copiosos adjecit D . Wyttenbach, Tomi 

V Pars II, Oxonii MDCCC, XXVII. Ex libro de irct, pp. 859-860: 

00 l.lllV à\X ETTlWÀElClS' EtS' 

amà &1. Ka'L WÀÉTT)S', TI KaL IláÀlCJTa á.ALCJKOVTaL IWTáKpaS' 

Ól TTapa&i;áwvOL Tàv eUflàv cD;- CJY1llaXOV àpni1;-, àTTO

ÀawvTES' OOOV aUTou XPll:JlflÓV ECJTLV EV TE TTOÀÉfll;J Ka'l 

5 v~ L::..ia EV TTOÀLTElaLS', Tà TTOÀU o' aUTO]) Ka'l Tà ETTlTTÓÀaLOV 

EKKP'lVELVKa'l EK[3á>V\nv Ti);- tj;U)(ll;-, emEp ÔPy1l TE KciL 

TTlKpiCl bl' ~vE:lull'lav ÀÉynaL, VOlllCJflaTa f~(lCJTa TaI.S' 

CtVOpElaLS' c,!;UXClI.S' TTpÉTTOlJTCl. 

I. Forte flEÀÉTllS'. ul-Il-. Sunt quaedam omIssa. Est 

57 II s'agir d'une correcrion de \'V'y[(cnbach à la leçon des manuscrirs (ávr1(JTphpm), qui 

a éré acceprée par (Ous les édireurs. 

'" PIUL, coh. ira 459B. 

_i __ 
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reprehensio Peripateticorum. 

5. E:1TLTTóÀmov : Forte E:1TLTToM(ov. 

6. Post E:K~ÓÀÀELV supplendum <KEÀEÚOVTES">. Sed vel sic 

aliquid desideratur. 

6-7. OL' ÓçU8UiJ.Lav. Sententia requirit Kal. óçu8ul.üa. 

7. VOiJ.LCJI.wTa. Forte ÓVÓiJ.aTa. 

«Toutefois on a besoin pour cela de diligence et d'entraínement. . .. 

cest poutquoi sont totale711ent boufeversés ceux qui accueillent le eVf-1óS' 

C0711me un allié de la vertu, projitant de son utilité à la guerre et pour 

Zeus en politique. 11 jaut au contraire inciteI' l'hom711e à éloigner et 

repousser de l'âme le surplus et l'exces qu'on appelle cofere, dureté et 

e711portement, nommes qui ne siéent nullement allx ânus viriles.» 

[4a] Plutarchi Fragmenta et spuria, cum codicibus contulit et emendavit 

Fr. Dübner, Parisiis 1855, p. 46. 32-39: XXVII (EI\. TOY DEPI 

OPrI-I2:): 

Ou iJ.~V óM' ErTL iJ.fÀElaS" Ets" airrà &L Ka'L 

iJ.f ÀÉ1T]S'· ~ !<aI. IláÀLCJTa MLCJKOVTaL !<aT' ÜKpaS" ÓL TTa

pa&çáiJ.fVOL Tàv 8uiJ.àv (0;- CJÍ{lllaxov àPETlls-, àTToÀaú)V

TES' mov aUTou XP1'pLiJ.ÓV fCJTlV EV TE TTOÀÉlllfl Kal. V~ 

Lüa fV TTOÀL TELaLS' , Tà TTOÀV O' airrou Iml. Tà fTTL TTOÀÓ( OV 

fKICP'LVELV [KEÀElnVTES'] ICo'L fK~ÓJ\;\ELV TÍÍs' tj;U)(1ls-, OTTEp 

ôPYlÍ TE !<aI. TTLlCP'W Kal. c::ÇueUiJ.La ÀÉyETaL, voll-'LCJiJ.GTa 

ryCLCJTa TâLS" àvopElaLS" tj;UxâLS" TTpÉTTovm. 

[4b] I. Stobaei Anthologii librum tertium reCo O. Hense, Lipsiae 1894, 

19631
, p. 555.12-19: (XX. 70: DÀOUTÓPXOU flC TOU DEpl. ópy~S") : 

ou Il~V ÓJ\\.' fTTL I1EÀElaS" 

ElS' airrCl &L Kal. fl-EÀÉ1T]S'. ~ Ka'L fl-áÀLCJTa MLCJKOVTaL 

!<aT' mcpaS" ÓL TTapa&çáiJ.fVOL Tàv 8ufl-àv W;- CJLllllaxov 

àPETíls-, àTToÀaú)]JTES" mov airrou XP1'pLfl-ÓV fCJTLV E:v TE 

TTOÀÉf1.l~ Ko'L Vll Lí.a f V TTOÀLTElaLS", Tà TTOÀV &: aUTOU Kal. 
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TO ETTL TTÓÀaLOV EKI(píVELV Ka'L EK~áMELV Til:;- tj;Uxil:;-, CmEp 

0PYlÍ TE Ka'L TTUq)W OL' cx;u8U[lLaV ÀÉyfTaL, VOflLCJI.1aTa 

frLCJTa TalS' àVOpElaLS' tj;UXaIS TTpÉTTOVTa. 

[4cJ Plutarchi Chaeronensis Mora/ia reCo Gregorius N. Bernardakis, voI. 

VII, Lipsiae 1896, pp. 138. 13-139. 5: XXVII (EK TOY DEPI 

OPf/-lI): 

OU 1.1~V elM' ETTLWÀElaS' 

ElS' aUTà oéi Kal. l.1éÀÉTllS' · ~ Kal. [láÀL0Ta áÀlCJKOVTaL 

IWT' aKpaS' O'L TTapaoEçáwvoL TOV 8u[loV Ws- CJúl.1l.1axOv 

CtpET~S', CtTToÀaúovTES' oCJov aUTou XP~CJL[lÓV ECJTLV EV 

TE TTOÀÉ[lL~ IWI. V~ ,0,La EV TTOÀLTElaLS', TO TTOÀU OÊ 

aUTOU Kal. Tb ETTL TTOÀá(OV EKI(PlVELV Kal. EK~áMfLV 

T~S' tj;UX~S', OTTEp opy~ TE Kal. TTLKpLa IWI. OçU8U[lla 

ÀÉyfTaL, vOCJ~WlTa llKL0Ta TáLS' aVOpElaLS' tj;UxáLS' 

TTpÉTTOVTa . 

Cette section centrale qui, comme on l'a déjà dit, se révele 

fondamentale pour l'interprétation généra le du fragment, pose des 

problemes de texte et d'exégese que les éditeurs ont essayé de résoudre en 

proposant des solutions différentes. 

Exception faite pour la proposition d'établir la fin de la période apres 

[lEÀÉTllS' ave c une lacune au début de la nouvelle période apres l'adverbe 

relatif et de corriger encore à la suite de l'interprétation de Xylander 

VOI.1LCJ[laTa en OVÓ[lQTa, le texte modifié par Wyttenbach avec la correcrion 

de TO ETTLTIóÀmov en TO ETTLTIoÀá(ov , l'intégration du participe 

<I(EÀEÚOVTES'> apres EK I(PLVfLV, et l'amendement du complément 

OL' Oçu8U[lLaV en Kal. OçU8U[lLa, a été accepté par les éditeurs successifs. 

Une autre amélioration a été apportée plutôt que par la proposition de 

Buecheler de corriger d 'apres Wyttenbach àTIoÀaúovTES' en àTIoÀaúfLv 

<KEÀEÚOVTES'>, ou par celle de Bernardakis, de compléter le texte avec 

<8EpaTIEÚOvTES' oÉov> apres TO ETTLTIoÀá(ov en pensant à un saut par 

homoetéleute ETTL TIoÀá( [ov 8E' paTIE'ÚOvTES' oÉ Jov, par la correction de 

VO[lLCJ[laTa en vOCJ1l[laTa suggerée dans l'apparat critique par Hense et 

-' --
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qui a trouvé sa place dans l'édition de Bernardakis d 'abord et de Sandbach 

ensulte. 

Mais, indépendamment des différentes solutions proposées pour 

corriger le texte, tous les éditeurs sont d ' accord sur le sens général de cette 

section qui a été interpretée, au dire de Wyttenbach, comme une "reprehensio 

Peripateticorum", c' est-à-dire comme une critique à I' égard de la doctrine 

peripateticienne de la p.ETpLOTTá8ELa, qui considere la passion comme l'alliée 

naturelle de la vertu morale, d 'apres l' interprétation latine de Xylander: 

"Igitur diligentia et exe rcicatione ad hanc rem opus est. Unde maxime ec 

quasi per arcem capiuntur, qui iram recipiunt tamquam sociam ec ad iutricem 

virtutis . . . " . 

Ainsi pendant plus d'un siecle et demi les spécialistes de Plutarque 

ont interp ré té cette section du de ira comme un rexte critique à l' égard de 

la doctrine péripatéticienne de la modération des affec tions. Babut le 

confirme dans sa monographie sur "Plutarque et le StoiCisme" du mille neuf 

cenr soixanre neuf lorsqu'en se référanr à l'édition de Bernardakis iI écrir 

que Plutarque "critique ici le point de vue péripatéticien"59. 

Si pour les spécialistes du dix-neuvieme siecle iI était normal que 

l'on put rrouver dans les écrits du Plutarque "platonicien" une critique 

vis-à-vis de la doctrine péripatéticienne de la vertu-iJ.ECJÓTllS' TWV TTa8wv, 

la floraison d 'études, dans la premiere moitié du vingtieme siecle, dediées 

aux Moralia démontre que Plutarque n'esr nullement critique à l' égard de 

l'idéal academicien de la p.npLOTTá8ELa et de l'idéal péripatéticien de la 

vertu morale. La défense du TTá8oS' I.1ÉTpLOV, c'es t-à-dire , d'une passion 

dont on dOIt exclure tout ce qui est excess if et immodéréo, et la réhabilitation 

du rôle des passions présentée dans le de virtute morali, onr fini pour rendre 

suspecte cette intérpreration du texte du de ira dans le passage-même Olt 

Plutarque affirme que áÀ.LCJI\OVTaL !W T ' QKpaS' tous ceux qui agissent en 

employant te 8VI.1ÓS' co mme allié de la vertu, bien que de nos jours encore 

iI ne manque pas, co mm'on l'a déjà dit, de spécialistes pour croire que 

Plutarque à l'égard de la vertu et à propos des passions prend ses distances 

,9 Babut, op. cit., p. 325 11. 5. 

6!) Sur la notion de TTpOI(Q1Tll cf. Plut., prof virt. 83E. 
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non seulement par rapport aux Sto'iciens, mais aussi aux Péripatéticiens. 

C' est uniquement dans le but de concilier et ainsi résoudre la srridente 

contradiction existant entre le fragment du de ira et d' autres textes moraux 

importants de Plutarque - entre autres le n Ep!. àOPYllCJLaS et le de virtute 

mora/i - que Sandbach, éditeur moderne des Fragments, a jugé nécessaire 

d' apporter au texte de nouvelles modificarions: 

[4dJ Plutarchus Mora/ia VII, op. cit., p. 91. 13-21: 

OU 1.1~V àM' ETTL I.1EÀáas 

flS amà &L Ka'l WÀÉTllS ~ Ka!. l.làÀlCJTa àAlCJKOVTaL 

15 KaT' aKpas' <KaTopeolul &: l.làÀlCJTa> Ól TTapa&çáwvOl 

TOV 8uI.loV (~ CJúl.ll.laxov àpfT~S, àTToÀawvTES OOOV 

amou XpTpll.lÓV ECJTlV EV TE TTOÀÉI.l~ Ka'l v~ t.í.' EV 

TToÀlTElms, TO TTOÀU 8' aiJTou Ka!. TO ETTLTTOÀá(OV 

<CJTTOU8á(OVTES> EKKpí.VflV KaL EK~áMflV Tils 1j;U)(l1s-, 

20 OrrEp àpYlÍ TE Ka!. TTLKpí.a 1Ca!. a;u8u~üa ÀÉYfTaL, vCXTJÍi.1aTa 

ry(lCJTa Tcns àvoptí.ms 1j;uxaLs TTpÉTTOVTa. 

Sandbach dans le texte de cette section integre les corrections apportées 

par Wyttenbach (TO E1Tl TIOÀá(OVIIW!. OçU8UI.lLa) et par Hense (VOCJTÍIl.aTa). 

II ne se signale pas par l' intégration de <CJTIou8á(ovTEs> à la place de 

<KEÀEÚOVTES>, proposée par Wyttenbach, ou de <8EpaTIEÚOvTES>, suggérée 

par Bernardakis, mais plutôt d'un côté par la transformation de l'adverbe 

relatif D dans la conjonction disjonctive ii, avec ponctuation apres 

KaT' aKpas, de l' autre par I'intégration au début de la nouvelle période du 

verbe principal <KaTop8ouCJl 8E: l.1á ÀlCJTa> . Le texte ainsi modifié, en 

opposition avec toute la tradition, subit une I.1E Ta~oÀTÍ complete du moins 

en ce qui concerne le sens, car ceux qui utilisent le 8ul.lÓS comme allié de la 

vertu, loin d'aller à l'encontre d'une catastrophe, <KaTop8ouCJl> , agissent 

pour le mieux. À la condamnation succede I'approbation pour ceux qui 

considérant le 8ul.lÓS comme l'allié du courage, en exploitent l'utilité à la 

guerre et en politique et se soucient d 'éliminer et de chasser de l'âme le 

surplus et l' exces, qu' 011 appelle colhe. 

Sans aUCUI1 doute, si Sandbach avait proposé les correctlons dans 
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1'intention d' aligner le texte sur ce qu' écrit Plutarque au sujet du theme de 

6up.ós- dans le de virtute mora/i, la tentative a eu du succes; mais, à mon avis, 

la pensée exprimée par Plutarque dans le fragment central du de ira n'est 

pas celle formulée dans le de virtute mora/i, bien qu'il admette qu'il peut y 

avoir quelque chose de positif dans une passion aussi comme la colhe. 

Si dans le de ira rien ne permet de penser que le philosophe étend sa 

critique à la métriopathie ou prend le parti de l' apathie sto'icienne et renie 

les principes indicatifs du de virtute mora/i, iI semble toutefois que de ce 

texte soit exclue 1'idée de réussir (i<aTop6ouv) ou d'échouer (àf1.CJ.PTávE'lv), 

en dépassant le juste milieu ou en restant au dessous. D'apres ce qu e 1'on 

peut comprendre du fragment, le theme du de ira ne devait pas être celui 

de l'utilité mais plutôt du danger que certe passion présente surtout si elle 

n'est pas promptement dominée par une raison droite et entralnée. 

Sur le plan philologique aussi le rexte publié par Sandbach est peu 

convaincant et risque de créer des problemes plus grands de ceux qu'il se 

proposait de résoudre: tout d'abord la liaison Tl l<a\. f1.áÀL0Ta ne semble 

pas introduire une vraie alternative et ne peut être interpretée comme une 

variante de la conjonction EL 8E f1.N' que la reconstruction de Sandbach 

exige; [le vo isinage des deux adverbes (f.láÀL0Ta ... f1. áÀL0Ta), que 1'on trouve 

aussi dans le TlEp\. àOPY1lCJLaS- n' a pas non plus de justification dans le 

texte et ne semble pas tollt à fait conforme à 1'usus scribendi de Plutarqué2
]. 

On peut encore ajouter, comme considération toLlt autre que secondaire, 

que le syntagme àÀL0I(OVTCJ.L I<aT' cll(paS- coordonné à la forme impersonnelle 

8ÉL est privé du sujet, par ai lleurs difficile à sous-entendre. Contrairement 

à ce qu'écrit Laurenti63, je crois que préciser le sens du verb àÀLCJKOf1.CJ.L ne 

présente aucune difficulté, car l' expression àÀLCJKECJ6m KCJ.T' clKpaS- apparalt 

comme une variante de àÀL0I(ECJ6m I<aTá KpáTos- comme on déduit de la 

Vie de Timo/eon Gó
• r aurais des doutes en revanche pour 1'hendiadys Tà 

1TOÀU 8' aiJTou (id estTou 6uf1.ou) IW\. Tà Em 1TOÀá(OV, OlI Tà Em 1TOÀá(OV, 

(ol Cf. Laurenri, op. cit., p. 20 : "S i ri chiede [Urravia per quesro diligenza e cura. Alrrimemi 

si incorre in un disasuo complero". 

(" Cf. PluL, coi). ira 457B. 

ro.\ Laurenri, op. cit. , p. 19 n. 59. 

ro, PluL, Tim. 21,4; 24, 2. Pour le verbe áÀ[OKOllaL employé paul' indiquer la passion, 
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accep té par tous les éditeurs, est un e correction de Wyttenbach du texte TO 

ETIL TIóÀmov transmis par les manuscrits : parmi les multiples formules que 

Plutarche utilise de faço n répetée pOlir exprimer l' ÚTIEp~OÀlÍ de la passion65 

on ne tro llve pas TÓ Em TIoÀá( OV, expression qui avec certe accep tion n' es t 

employée nulle part dans I'oeuvre de Plutarqué G
• Je proposerais donc de 

corrigerTo Em TIóÀmov en Tb TI ÀEová(ov , qui est une formule defin itionnelle 

de provenance stokienne, utilisée par Plutarque pour exprimer I'exd~s de la 

passion(" et qui dans notre fragm ent présenterait auss i l' avantage d' éviter 

l'hiatus. 

II ne semble pas, non plus, que puisse confirmer la reconstruction de 

Sandbach la derni ere section du fragm ent O ll Plutarque, a rr ivant à la 

conclusion (ODV) , s'interroge sur le type de prophylaxie qui doivent appliquer 

les hommes o rdinaire lllent aux prises ave c le 8UI.1ÓS-, comme à la gllerre ou 

dans la vie politique. 

[5] Plutarchus, Mora/ia VII, op .cit., pp. 91-92. 21-27: 

TlS- ouv EV fv\ u(u;X TOÚTüJV yí:YVETaL l.1é ÀÉ

TIj; E~O!. 11EV &lKÉL ~áÀLCJT' av éS.&. ylyvECJ8m, TI~pú)8EV 

ll~(0V TTpOWÀET(;Jl!TWV 1m!. TIpoaTTGVTÀOÚ\/T(,JI) <TO> TTÀEL

a TOV, ólov EV OLKÉTaLS' TE Ka'L TTpOs- yUVaLKaS- TàS' 

2 5 yG~ETás-. b yàp OLKOL TIpaOS' 1m!. 811~ooí.q TIpàOS' TIoÀu 

~ãlv\ov faTal , TOLOVrOS' f v808EJI Ka!. ÚTTà TüJV OLKOL 

TTE1TOLT]~ÉVOS' t GUr<!J Til> aÚTCliJ 4JUxTr;- Etvm àya8á:;. 

«Que! exerciee done pour ele tels hommes? 

er pa rticulieremenr la colhe, qu i prend le dessus voire: PIUL , coh. ira 456E (áÀ[crKEcr80l (JTT' 

6py~S"); gen. SOei: 579F (ímó Tl7JV TI08CD1' TOÚTU)V ÚÀ[crKOVTCIL). 

(,; C f. Plut. , [puer. ed.] 1 OE (TC> TIOÀÚ) ; Agis 2,3; Ages. 36,4; Cor. 1, 5; coh. im463B (TC! 

ãyov) ; virt. mar. 444C; sem /lum. /Jind. 552C (TO CJ<po6pólI) ; virt. mor. 444EF (TO l.làÀÀoll); 

co!? ira 463 B (TÓ ã l<POTOV); Plvf virt. 83E (TÓ E~QTTOV .. . KOl <jJÀEYI.lOLVOV); /Jirt. mOI: 445C 

(TÓ úTIEpr3rÍÀÀ(l1') ; lIirt. mOI: 44 1 C ; vito jJ lld. 5290 (Tc) TIÀElJVrÍ(OV) . 

6(, Pour I'emploi du verbe ElTL TIoÀá(w dans I'opus de Plutarque voir: tltend. san. 139C; 

[apop!?t!>.] 198 0 ; am. prol. 495 0 ;gen. SOei: 5B7b; quaest. COIJV. 634C, 70 1F; cm.phys. 9 14C; 

primo F ig. 950B; A/ex. 4, 3. 

(,7 C f SVF 1202 (= Plut. , /lirt. mal: , 44 1C), I II 478. 
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II me semble qu'il pourrait en être ainsi surtout, si bien à 

l'avance nous nous exercions et nous entrainions, par exemple 

dans nos rapports flvec les esclttves et avec nos épouses. Qui 

en e/fot est modéré ciflm iLt vie privée, le sera encore davantage 

dam la vie publique, apres être devenu apte, à la mflison, 

grâce à Sfl propre fomille, à bien gouverner son âme.» 

Le texte signé d'une crux par Hense et par Sandbach n'est pas sans 

probleme, même s'il n' est pas difficile d' en comprendre le sens général. 

Pour le génitif TOÚTú.lV je crois qu'il se rattache à T]À-LKlÇL et non a [.Lf À-ÉTll 

comme semblent intepréter Wyttenbach à la suite de Xylander (<<horum 

tollendorum exercitatio») et, à I' exception de Laurenti, tous les éditeurs 

successifs pour lesquels ii n'é tait pas possible de référer le pronom aux 

Péripatéticiens. Le texte des manuscrits TTpoaTT À-OÚVTú.lV 6H dont Wyttenbach 

avait proposé la correction en TTp oaTTO TTÀ-OÚ VTl0V, a été corrigée par 

Bernardakis en TTpoaTToÀ-uóVTú.lV et par Sandbach, dans le sillage de Piccolos 

(TTpoavTÀ-oúvTUJV)6'i, en TTpoaTTavTÀ-oúVTú.lV. Les corrections ne s'accordent 

pas pour le sens avec le parti cip qui précede70 et représentent un unicum 

dans I'oeuvre de Plutarque. Sur I'exemple de I'hendyadys àCYKEL v KaL 

j..lEÀ-ETàv, qui Plutarque par exemple emploie dans le de tranquillitate animz7l, 

je proposerais de corriger TTpoa TT À-OÚVT(0V en TTpoaCYKoÚVTú.lV. La derniere 

periode, pour la quelle Bernardakis a proposé dans I'apparat une correction 

trop compliquée, requiert I'intégration d'un element qui pourrait être 0'\.0S' 

ou (0CYTE pour introduire la proposition consecutive et un substantif qui 

s'accorde avec l'adjectif à yaeóS'. En me référant au de tuenda sanitate 

praecepta72 ou revient I' expression àyaeàS' vaúKÀ-llPoS' j' avancerais vaúKÀ-llPoS' 

plutot que TTm8oyú.lyóS' et llVLOXOS', proposés respectivement par Wyttenbach 

<>8 C f. Plur. , coh. ira 459B (KaTa8Â,oüvTOS'). 

"') N . Piccolos. 5ur une nouvelle éditiol1 des fragmmts de Plutal"que et sur une épigramme de 

Paliadas, "Rev. Areh.», XII , 1855. 

70 Pour J'auue oeeurrenee de TTPOJlE À,ETá[u qui se fait jom dans l'opus de Plutarque voir: 

es. cam. 998B. 

,. ) Plur., trtlnq. tln. 467C. 

71 Plur. , tI/mel. san. 127C. 
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et Buecheler73• Exempli gratia j' écrirais: WC}T' alJTàS' TT]S' aiJTou tj;UX~S' 

ELvaL àyaeàS' <vaúKÀT]poS'>. 

Pour conclure et résumer ce qui a été dit jusqu'ici, la reconstruction 

de Sandbach ne tient suffisamment compte, à mon avis, ni du sujet du de 

ira, qui ne traí te pas le eUiJ.óS' endurci par la raison74 , mais le eUiJ.óS' qui 

provient surtout de la faiblesse de l'âme là OLI elle est sujette à la douleur et 

aux souffrances (EIC TaU ÀUTTOU\lÉVOU iJ.áÀL0Ta T~S' tj;UX~S' !CaL TTáCJXOVTOS' 

àVLCJTaTaL iJ.áÀL0Ta 8L' àCJeÉvnav ó eUiJ.óS'F5, ni de l'importance que 

le fragment confere à la prophylaxie pour réussir à dominer cette passion si 

dangereuse (ETTLiJ.ÉÀna/WÀÉTT]/TTPO\lE'ÀETáw)lG. Je pense donc que le sens 

général du fragment a échappé à Sandbach. Ii s'agit du fragment qui trai te 

un theme présent non seulement dans le TIEpl. àopyT]CJLaS', mais aussi 

dans d 'a utres éc rits d e Plutarque, tel s le de audiendis poetis e t le de 

tranquiLlitate animi, le theme du danger de la colere particulierem ent chez 

les hommes engagés dans la vie politique. En effet, les hommes dominés 

par la colere qui ne font pas usage de la raison sont poussés à commettre des 

actions indignes. II est par conséquent tres important pour ceux qui 

remplissent des charges publiques - ou militaires ou politiques - de 

savoir dominer la colere, savoir s' en préserver à l' avance (TTÓppWeEV) 77 grâce 

aux secours de la philosophie afin de ne pas en être victimes. 

D e là vient le conseil que Plutarque adresse aux hOl11mes politiques 

qui sont EV llÀLlcLq tels Fundanus dans le TIEpL àOPYT]CJLaS'78, de s'entraÍn er 

à rés is ter à la colere, faute d'avoir eu une éducation philosophique, à 

l'intérieur de la famille dans les relations avec les esclaves, les épouses, les 

al111S afin de pouvoir exercer ensuite dans la vie publique la TTpaÓTT]S', qui 

7.\ PrécédemI11ent Wynenbach avait proposé <TIpoaTáTT)S'> même si Plutarque dans le 

fragment du de im écrit (;:JaTIEp ot 1(v~EpV~TC1L . .. Pour la métaphore du nocher aux prises ave c 

la violence des flots voir auss i Plut. , tmnq. an. 475EF. 

74 Plut., coh. ira 458E. 

75 Plut. , coh. im456F, 457BC; COI: 15,5 (EI( TOU TIOVOVVTOS' KO\. TIETIov0óTOS'). Sur 

le theme de la faiblesse de l'âme cf. Plut. , coh. ira 456F, 457BC; tmuq. al'l. 4680. 

76 Sur l' imponance de I'exercice pour tourner aussi à son propre avantage les adversités 

de la vie voi r Plut., prof virt. 790F; cap. ex ini11l. ut. 87 A; trtll'lq. mi. 4760E. 

77 CE Plut., coh. ira 459B (Éyyul..lVáaaa0m) . 

78 Plut., coh. ira 459B D, 460EF. 
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répresente le juste milieu du 8U[.1ós- 7
<J et la vertu de l'homme politique80

. 

L épilogue du fragment confirme tout à fait que Plutarque dans la 

section centrale du fragment ne se réfere pas à des hommes capables de 

ImTop8ouv et de chasser de l'âme l'exd:s de 8up.ós- (E-KKpLVELV ImL E-1(~áÀÀELV 

TllS- zi;ux~s-), mais à ceux qui du fait de leu r profession ont l'habitude 

d'accepter le 8UIJ.ÓS- comme allié du courage et qui, faLHe d'exercice préventif, 

courent le risque d' être détruits par la colere. Si cette analyse est correcte iI 

s' ensuit que Plurarque avec l' expression OL TTapa8Eçá[.1EVOL TÓV 8u[.1óV 

WS- O'ú[.1[.1axov àpET~S- ne vise pas à polemiquer contre les disciples 

d'Aristote, les Périparéticiens, et leure docrrine de la vertu, mais pour 

rémoigner du danger de la colere lorsque manquent une éducarion adéquare 

et un entrainemenr prévenrif à dominer cerre passion en chassanr de I'âme 

l'exces, ii inrroduir comme exemple, en puisanr dans l'histoire, le cas d'une 

certaine carégorie d'hommes et précisément ceux qui se consacrent à la 

guerre ou à la politiqué ' . 

Ceux donc qui acceptenr le 8u[.1ós- comme allié de la vertu ne sont 

pas les Péripatéticiens, mais les hommes engagés dans la vie publique, pour 

lesquels Plutarque se demande quelle prophylaxie employer utilement à cet 

âge (E-V T)ÀLKlÇ( TOÚTCúV) afin de dominer cerre passion en chassanr de 

l' âme l' exces du 8u[.1ós-. Il n' est alors plus nécessaire de corriger le rexte 

comme a fair Sandbach dans son édition. Pour ma part, je crois possible de 

respecter le rexre dans son sens profond tel que l' onr rransmis les manuscrits 

en indiquant comme fin de la période apres [.1E ÀÉTllS-, comme l' ont proposé 

Xylander et Wyttenbach, et en ajouranr au texte le participe <àyVOOUVTES-> 

apres TÓ TTÀEová(ov. 

Voici le rexte de la section cenrrale que je propose: 

[4e] 

7~ Cf. Plllt. , prof virt. SOBC; coh . ira 457D, 45SC (TTpaóTllTÓS' EOTL l((ll. OUyyvwflllS' 

l((ll. 11ETploTTa8ElaS'). SUl' la notion de TTpaóTllS' dans les Vies cE. H. Martin, The concept of 

Praotcs in Plutarch's Lives, «GRBS» 3, 1960, 68 sg. 

"O Plllt., Cor. 15,4: ... TO TTpaov, o~ TO TTÀELOTOV àPET~ TTOÀlTlK~ flÉTEOTLlI .. . 

SI Cf. Plllt., T. G. 10, 4: EV ... 6pyalS' TÓ TTEqm\Évm KaÀwS' Kal. TTETTCJlOEVo8m 

OuICPPÓV0JS' EcploTllaL KaL KaTaKOOWl T11V olávOlall. 
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Ilf ÀÉTT]S'. ~ mI. IláÀLO'Ta áÀLO'KOVTaL IWT' aKpaS' o'L 

TTapa8EçáflEVOL Tc)V 8Uflc)V WS' O'Úfl l1aXOv àpET~S', 

àTTOÀaúovTES' OO'ov al.ITOU XP~O'LflÓV EO'TLV EV TE 

5 TTOÀÉfl41 Kal. v~ .0.La EV TTOÀLTELaLS', Tc) TTOÀU 8' alJTou 

Kal. Tà TTÀEová(ov <àyVOOUVTES'> EKKpLVELV m I. EK~áMELV 

~S' ~uxííS', .. · 
« On a toutefois besoin de diligence 

et 

d' exercice. C'est pOUI" cela que sont particulierement bouleversés 

ceux qui acceptent le 8u/lÓ5' comme allié de la vertu, profitant 

de son utilité à la guerre et pour Zeus en politique, mais ne 

sachant pas éloigner et chassel" de l'âme le SU11)/tls et l'exces, ... »82. 

II semble que vient confirmeI' certe interprétation l'histoire qui offrait 

à l'Auteur des Vies à côté de personnages COll1ll1e Tiberius G racchus qui 

était calme et doux (ETTLELKT]S' Kal. TTpãoS') 8j ou le républicain Marcus 

Brutus qui, inspiré par des nobles principes moraux et hab itué à agir EK 

ÀOylO'l.10U, se mon trait TTpãoS' ".ml. TTpàS' TTãO'av óPyT]v" .àTTa8~S'84, d' autres 

exemples d'hommes comme le conquérant Marcius Coriolan , qui avait bien 

su tirer profit de l' élément irascible de son âme sans toutefois pouvoir ensuite 

le contrôler, croyant que vaincre et étendre sa dOll1ination SUl' tous fUt un 

signe de valeur et non de faiblesse comme c' es t réellemen t85, ou Gaius 

G racchus qui , à l'inverse de son frere, étai t violent et irascible (TpaxuS' Kal. 

8UflOE Lblí S') au point que so uvent ii se laissai t emporter par la colere 

(EK<pEPÓflEVOV im' 6py~S') 8G , donnant ainsi raison à Héraclite qui avait dit 

8Ufl~ l.1áXE0'8m xaÀETTóv, c' est-à-dire, que la colere est une passion bien 

difficile à combattre87. 

s' Per I' ÓpyLÀÓTTlS', I' clI<poxoÀla e la TTLI<pLCl cf. ArisL, De virt. et vito 125 1a 3; SVF 

IJ[ 397, 421. 

"3 PlllL, T G. 2, 5. 
"4 Plue, Brut. 29, 2-7. 

" 5 Plur. , Cor. 15, 5; 22, 3. 

H(, Plu(, T G. 2,5 (TpClXUS' KCll BVj..LOE L81ÍS'). 

H7 Plllr. , coh. ira 457D = VS 22 B 85 0 .-]« '. 
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