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IN T R O D U C T IO N

L ’h is to ire  des q u a tre  p rem ie rs  siècles de n o tre  ère est essen* 
tie lle m e n t l ’h is to ire  de l ’E m p ire  que R om e a fo rm é  p a r la  
conquête , e t to u te  ce tte  période  est dom inée p a r l ’ im age de 
R om e tr io m p h a n te . I l  s’en fa u t de beaucoup cependant que 
son E m p ire  s étende au m onde e n tie r ; i l  ex is te  des peuples, 
des E ta ts , des c iv ilis a t io n s  en dehors d ’elle. M ais dans l ’en- 
sem ble de 1 h u m a n ité  elle est sans cesse au p re m ie r p la n  et 
c est en fo n c tio n  d  elle que 1 h is to rie n  est amené presque to u 
jo u rs  à p résen te r les événem ents.

S i nous donnons a in s i à R om e le rô le  p r in c ip a l, ce n ’est 
p o in t parce que les ra p p o rts  de f i l ia t io n  q u i l ie n t n o tre  c iv i
lis a t io n  à la  c iv il is a t io n  g réco-rom aine con fè ren t a u x  choses 
de R om e, de n o tre  p o in t de vue , u n  in té rê t excep tionne l. 
C 'est d ’ab o rd  parce que la  d o cu m e n ta tio n  su r la q u e lle  s’appu ie  
l ’h is to ire  ro m a in e  est beaucoup p lus rich e  e t beaucoup m ie u x  
connue que celle d o n t on dispose p o u r l ’h is to ire  de l ’Asie  et 
l ’h is to ire  des peuples barbares. C’est aussi e t s u r to u t parce 
que, o b je c tiv e m e n t, l ’h is to ire  du  m onde pen d a n t ce tte  période 
n ’est concevable  e t in te llig ib le  que si l ’on p re n d  R om e p o u r 
centre . N i l ’ Inde  n i  la  C hine ne son t s té riles , m ais R om e est 
a u tre m e n t féconde. Ses in s t itu t io n s , son d ro it ,  sa langue , sa 
l it té ra tu re  e t son a r t  o n t eu une po rtée  in f in ie , dans l ’espace 
e t dans le  tem ps. L ’hégém onie gardée ju s q u ’à nos jo u rs  p a r 
l ’E u ro p e  su r le  reste  du  m onde, dans tous les dom aines de la 
pensée e t de l ’a c tio n , est l ’œ uvre e t le  legs de l ’E m p ire  ro m a in .

L a  R é p u b liq u e  a v a it  réalisé la  p rem iè re  p a rt ie  de ce tte  
œ uvre, en conqué ran t les deux  bassins de la  M éd ite rranée . 
De p roche en p roche , p a r la  fo rce  de sa d isc ip lin e  u n ita ire  
e t p o u r p a re r à des dangers successifs p lu tô t  que p o u r exécuter 
un  p la n  p ré m é d ité  d ’im p é ria lism e , R om e a im posé son a u to r ité  
à to u te  l ’ I ta lie .  P u is, m a lg ré  les hés ita tions  du  Sénat, assemblée 
de p ro p r ié ta ire s  conserva teurs q u i n ’a im a ie n t pas les aven tu res, 
e lle s est engagée dans les d ire c tio n s  où la  poussa ien t les classes 
nouve lles , sorties d u  peup le , désireuses de m o n te r e t de s ’en
r ic h ir  : p o r ta n t ses e ffo rts  a lte rn a tiv e m e n t ou  s im u lta n é m e n t, 
selon les c irconstances, vers l ’est e t vers l ’ouest, e lle  a soum is •
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Introduction

e t les v ie u x  pays e t les rég ions neuves. N ’a v o ir  pas op té , a v o ir  
ré u n i sous son a u to r ité  les deux m o itié s  s i d iverses d u  m onde 
m éd ite rranéen , c’est ce q u i a fa i t  sa g randeur. Car elle a v a it 
a in s i à sa d isp o s itio n  d ’une p a rt les ressources m a té rie lles  e t 
m ora les, encore ine xp lo ité e s , de l ’ O cc iden t, d ’ a u tre  p a r t les 
a cq u is itions  séculaires accum ulées p a r l ’ É g yp te , la  S yrie , 
l ’A sie  M ineure  e t la  Grèce. Sa c iv il is a t io n  est une som m e ; 
hom ogène dans les grandes lignes parce que R om e est souve
ra in e , v a r ia b le  dans les dé ta ils  parce que les subs tra ts  son t 
d ive rs , elle rassem ble, conserve e t fa i t  f r u c t i f ie r  tous les appo rts  
des peuples m éd ite rranéens au p a tr im o in e  de l ’h u m a n ité .

Cela ne v e u t pas d ire  d ’a illeu rs  que l ’ E m p ire  ro m a in  a pu  
se désintéresser de ce q u i se passa it en dehors d u  m onde m é d i
te rranéen . Des peuples q u ’ i l  ig n o ra it  ou q u ’i l  m é p r is a it o n t 
m o d ifié  ses destinées. L ’E u rope  cen tra le , sep ten triona le , o rie n 
ta le  a été peu à peu reconnue, sondée, ra ttachée  au systèm e 
économ ique et p o lit iq u e  de la  M éd ite rranée . E n  A sie , des a rr iè re - 
p lans se son t dessinés, e t des forces se son t agitées, d o n t Rom e 
a ressenti in d ire c te m e n t l ’a c tio n , de p lus en p lus p ro fonde  
à mesure que les siècles passa ient. U n  des tra its  ca rac té ris 
tiq u e s , dans l ’ é v o lu tio n  de l ’E m p ire , est p récisém ent ce tte  
in flu e nce  cro issante su r lu i  des événem ents q u i lu i  son t e x té 
rie u rs  e t des puissances lo in ta in e s  q u ’i l  n ’a pas absorbées. 
Q uand ce tte  in fluence  tro p  lo u rd e  d é te rm ine ra  la  ru p tu re  de 
l ’ éd ifice  im p é ria l, le m oyen  âge s’o u v r ira .

*
¥ *

L ’ E m p ire  ro m a in  n  a pas com m encé à une da te  précise, 
en te l jo u r  de te lle  année. O n p e u t d ire  q u ’i l  ex is te  à p a r t ir  
du  m o m e n t où , à R om e, l ’a u to r ité  d ’u n  in d iv id u  s’élève et 
s’é ta b lit  de façon  d u ra b le  au-dessus des p o u vo irs  d ’époque 
ré p u b lica in e , m a g is tra tu re s  e t Sénat. L ’ h is to ire  ro m a in e  cesse 
a lors d ’être l ’h is to ire  d ’une v ille  p o u r d e ve n ir celle d ’un  vaste  
ensemble de pays, d ’u n  « E m p ire  » d o n t l ’étendue rend néces
saire une nouve lle  fo rm e  p o lit iq u e . C ent années v iennen t d ’ être 
rem p lies  p a r d ’affreuses convu ls ions e t d ’abom inables guerres 
c iv iles  parce que les in s t itu t io n s  anciennes, fa ites  p o u r un  
organism e s tr ic te m e n t m u n ic ip a l, n ’o n t pu  s’a d a p te r au gou 
ve rn e m e n t d ’un  m onde conquis peu à peu. L ’avènem ent 
d ’A uguste  donne une so lu tio n , non  p o in t p a rfa ite , m ais accep
ta b le , au p rob lèm e si longuem en t e t s i dou loureusem ent d é b a ttu .
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Introduction

Une fo is  cela reconnu , i l  im p o rte  peu q u ’on fasse co ïnc ider 
avec te l ou te l événem ent p a r t ic u lie r  le  d é b u t du rég im e n o u 
veau. O n p e u t p rend re  à vo lo n té , p o u r p o in t de d é p a rt de 
1 époque im p é ria le , le 2 septem bre 31, jo u r  de la  b a ta ille  d ’A c- 
t iu m , ou b ien  le 1er a oû t 30j j o u r de la  m o r t d >^ntoJne e t de la
p rise  d A le x a n d rie , ou b ien , com m e nous l ’avons fa i t  ic i, la  
m i-a o u t 29, da te  à laque lle  O ctave  re n tra  tr io m p h a le m e n t 
dans R om e, ou b ien  encore le  16 ja n v ie r  27, jo u r  où  O ctave 
re ç u t du  Sénat le  n o m  d 'A u g u s te  : ce tte  lib e r té  de c h o ix , q u i 
ne joue  d a illeu rs  que sur un  espace de quelques années, s ig n ifie  
s im p le m e n t qu  i l  n  y  a p o in t eu s u b s titu t io n  avouée d ’une 
fo rm e  nouve lle  de gouve rnem en t à une fo rm e  abo lie , m ais 
m u ta tio n  progressive e t d issim ulée.
, 11 ®St Pjus d iff ic ile  de d é te rm in e r la  da te  à laque lle  d o it  

s a rrê te r 1 h is to ire  de l ’E m p ire  ro m a in . C ar s’i l  lu i  a su ffi de 
quelques années p o u r p rend re  figu re  en se dégageant de la  
con fus ion  des guerres c iv iles , i l  a m is p lus ieurs  générations à 
se dé fa ire , à se desagréger p a r les effets com binés de vices 
in te rnes  e t d a ttaques exté rieu res. I l  a eu, dans sa longue 
decadence, des reprises, des sursauts de v ita l i té .  Sans p a rle r 
de 1 O r ie n t, ou 1 E m p ire  a subsisté pen d a n t to u t  le m oyen  âge 
1 a u to r ité  des em pereurs, en O cc iden t, n ’est pas m o rte  d ’un  coup! 
p a r to u t a la  fo is ; les d iffe ren tes régions lu i  o n t échappé l ’une après 
1 a u tre , e t Je p lus souven t on ne p eu t mêm e pas, p o u r chacune 
d elles, in d iq u e r p a r un m illé s im e  le m o m e n t où elle cesse 
d e tre  rom a ine  On p lace, en général, la  f in  du  m onde a n tiq u e  
so it en 395, a la m o r t de Théodose, so it en 476, à la  d is p a r it io n  
du  d e rn ie r « em pereur d ’O cc iden t »; m ais ces deux dates tro p  
ne ttes ne p re n n e n t une s ig n if ic a tio n  que si on les sou ligne a r t i 
fic ie lle m e n t. P lu tô t que de cho is ir en tre  les deux  fa its  auxquels 
lies corresponden t, i l  v a u t m ie u x  considérer q u ’ils  encadren t la  

période au cours de laque lle  ce q u ’on p e u t v ra im e n t nom m er 
' f im p ire  ro m a in  cessa d ’ex is te r. Nous condu irons donc ce tte  
n is to ire  jusque  vers le m ilie u  du  v® siècle : p réciser davan tage , 
ce se ra it fausser les choses. Nous nous a rrê te rons quand nous 
aurons à cons ta te r, p o u r to u te  la  p a rt ie  occ identa le  du  m onde 
q u i tu t  ro m a in , que le  t i t r e  im p é ria l n ’est p lus q u ’un  m o t v ide , e t 
4 6  des chefs barbares d é tie n n e n t to u te  la  ré a lité  du  p o u v o ir1.

im u  e rT m e na n t‘dolm- X X  ' T  [ U s  B a r h " ^  Pa™ . 1926)' L - H alphen,
n a t u r e l l e ^  à r Z n n t  de, dePa r t ,ce <ï u l, est P?u r ™>i date d ’a rrivée, est amené 
P a in t de vue des h X  F l  h.au t ' «ml i eu du v° siècle a fin  de regarder du 
vue des R om ains 1 ^  cer‘ ams des événements que j ’ai à exposer du  p o in t de
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L E  M O N D E  A  L A  F I N  D U  P R E M IE R  S IÈ C L E  

A V A N T  J .-C A .

Le cadre géograph ique des événem ents q u i com posent l ’h is 
to ire  de l ’E m p ire  ro m a in  est to u jo u rs , p r in c ip a le m e n t, le bassin 
de la  M éd ite rranée , com m e p o u r les périodes précédentes. A u x  
ye u x  des R om ains le m onde m éd ite rranéen , p ra tiq u e m e n t, 
se con fond  presque avec la  te rre  hab itée , T « œcumène », 
Yorbis, L a  M éd ite rranée  con tin u e  à être  le  m oyen  p r in c ip a l 
des com m un ica tions  e t des échanges ; c ’est dans les pays q u i 
la b o rd e n t que se déve loppen t la  v ie  économ ique la  p lus  in tense 
e t la  c iv il is a t io n  la  p lus com p lè te .

C ependant i l  ex is te  des c iv ilis a tio n s  p a rt ie lle m e n t ou to ta 
le m e n t indépendantes de la  c iv il is a t io n  m éd ite rranéenne .

CHAPITRE PREMIER

I. — LES CIVILISATIONS ASIATIQUES*.

L ’A s ie  occ iden ta le , où se son t form ées dans u n  passé lo in 
ta in  les p lus  anciennes c iv ilis a tio n s  de l ’h u m a n ité , a été p ro- 1 2

1. O u v r a g e s  d ’e n s e m b l e  a  c o n s u l t e r . —  P. Roussel, La Grèce et l'Orient des 
guerres médiques à la conquête romaine, et A. Piganiol, La conquête romaine, volumes 
I I  et I I I  de l ’histoire générale dont le présent volume fa it partie.

Pour la géographie du monde romain, J. Jung, Grundriss der Géographie von Italien 
und dem Orhis Romanus (Munich, 1897, in-8°, formant le tome I I I ,  3e partie, l re moitié, 
du « Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft » de I. von Müller, 2e éd.). 
M. Besnier, Lexique de géographie ancienne (Paris, 1914, in-12) est commode pour 
l ’identification des noms antiques, mais ne contient que ceux qui figurent dans VAtlas 
antiquus sommaire de A. Van Kampen, 6e éd. (Gotha, 1898, in-16).

Les principales cartes à utiliser sont celles de H. et R. Kiepert, Formæ orhis antiqui 
(Berlin, 1894 et suiv., in-folio ; publication encore incomplète, qui comprendra 
36 cartes ; les cartes parues sont de valeur inégale), et cartes jointes aux différents 
tomes du Corpus inscriptionum Latinarum. — L ’Union académique internationale a 
entrepris la publication d’une Forma orhis Romani ; la première partie du premier 
volume, comprenant la région de Terracine, est parue en 1926 (sur l ’état d’avancement 
du travail, voir Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions, 1926, p. 150 ; 1927, 
P- 181, 1928 p. 204).

2. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  R. Grousset, Histoire de l ’Asie (Paris, 1914, in-8°; 
2° édition, très développée et refondue, Paris, 1921-1922, 3 vol. in-8°) ; du même, 
Histoire de l'Extrême-Orient (Paris, 1929, in-8°, t. 37 des « Annales du Musée Guimet,
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fo ndem en t m od ifié e  p a r l ’e x p é d it io n  d ’A le xa n d re . L ’h e llé 
n ism e, p o rté  p a r lu i  ju s q u ’à l ’ In d u s  e t ju s q u ’ au P a m ir, s’est 
com b iné  avec les c iv ilis a t io n s  as ia tiques, q u ’i l  a recouvertes 
sans les d é tru ire . A  l ’ ouest de l ’E u p h ra te , les É ta ts  he llén is 
tiq u e s  issus de l ’ E m p ire  d ’A le xa n d re  o n t été absorbés p a r 
R om e. S ur le  h a u t E u p h ra te , l ’A rm é n ie  est indépendan te  ; 
m ais ses ro is  o n t renoncé a u x  visées conquérantes q u ’a v a it 
eues T ig ra n e  I er au d é b u t du  p re m ie r siècle. A  l ’est du  fleuve , 
la  M ésopotam ie  e t l ’ Ira n  so n t redevenus depuis le  second siècle 
u n  ro ya u m e  ira n ie n , ce lu i des P a rthes , dans leque l r e v i t  en 
que lque mesure l ’ancien  E m p ire  perse ; m ais ce tte  reconquê te  
ira n ie n n e  laisse subs is te r, dans la  p o p u la t io n  e t dans la  c u l
tu re , des traces m u ltip le s  d ’he llén ism e, a ins i que de sém itism e ; 
d ’a ille u rs  les P a rthes ne son t pas des Iran iens  au th e n tiq u e s , 
m ais des T u rco -T a ta rs  fo r te m e n t iran isés. Le  ro ya u m e  grec 
de B a c tr ia n e  (B o u kh a rie  e t n o rd  de l ’A fg h a n is ta n ), ex trêm e 
p o in te  de l ’he llén ism e vers l ’Asie cen tra le , a cessé d ’e x is te r 
dans la  seconde m o it ié  du  second siècle : i l  a été occupé un  
m o m e n t p a r les P arthes, pu is , de façon  du rab le , p a r le peuple , 
nom ade ju s q u ’a lors, q u i est appelé Indo -S cy thes  p a r les 
Grecs e t Y o u e -tc h i p a r les C h in o is1. D ’autres nom ades, les 
Saces —  p e u t-ê tre  iran iens  — , poussés vers le sud p a r les Y oue- 
tc h i,  se son t in s ta llé s  vers la  mêm e époque dans la  D rang iane  
ou Sacastène (sud de l ’A fg h a n is ta n ); ils  se son t étendus p a r 
la  su ite  (en tre  120 e t 60 a v a n t J .-C .) su r la  Gédrosie (B é lou t- 
ch is tan ), ju s q u ’a u x  bouches de l ’ Indus  e t ju s q u ’à la  p resqu ’ île  
de G oud je ra te  ; ils  ve n a ie n t d ’achever ce m o u ve m e n t d ’e x 
pans ion  quand  les Y o u e -tc h i, vers 60, le u r o n t enlevé l ’A fg h a 
n is ta n  m é r id io n a l e t ne le u r o n t laissé que leurs récentes con
quêtes. A in s i, dans to u te  ce tte  p o r t io n  d ’Asie q u i va  de l ’ E u 
p h ra te  à l ’ In d u s  e t q u ’A le xa n d re  e t les Séleucides a va ie n t 
p o u r un  tem ps ra tta ch é e  au m onde grec, y  c ré a n t des A le xa n - 
d ries (Bassora, K o u rra tc h i,  H é ra t, K a n d a h a r, Iv h o d je n d  ; 
v ille s  au n o rd  de B a lk h , au n o rd  de C aboul, sur l ’ Indus en 
a va l du  P e n d jâ b ), des Séleucies (su r le T ig re  et à Suse), des 
A n tioches (N iss ib in , M e rv ), les p o p u la tio n s  v iv e n t d ’une c iv i
l is a t io n  où se superposent le  v ie u x  fonds as ia tique , les t r a d i-

Bibliothèque d’études »), qui renvoie aux derniers travaux parus sur la Chine et les 
autres pays d’Extrême-Orient ; Vincent Smith, The Oxford history of India frorn the 
earliesl limes (Oxford, 1919, in-12 ; 2e éd., 1923) ; M. Rostovtzefî, Iranians and Greekt 
in  South Russia (Oxford, 1922, in-4°).

1. Voir A. Piganiol, La conquête romaine, p. 256. Ces Youe-tchi parlaient une 
langue indo-européenne, peut-être celle qu’on est convenu d’appeler le tokharien.

Le inonde à la fin  du I er siècle av. J.-C.
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Les civilisations asiatiques

t io n s  iran iennes, les im p o rta tio n s  he llén iques, e t l ’ é lém ent 
ba rba re  a jo u té  p a r ceux q u i récem m ent encore é ta ie n t des
nom ades, P arthes, Y o u e -tc h i e t Saces.

E n  m arge des pays conquis p a r A le xa n d re , le Grec M énandre 
a v a it fondé  au second siècle u n  royaum e  indo -g rec  q u i com 
p re n a it le P end jab  e t la  p a rtie  occ identa le  de la  va llée  du Gange. 
A in s i est née une c iv il is a t io n  g réco-bouddh ique , q u i est v iva ce 1. 
P o lit iq u e m e n t, le royaum e  de M énandre n ’a pas duré  : m orce lé  
après la  m o r t de M énandre , i l  a b ien  été u n ifié  de nouveau, 
vers le  m ilie u  du  p re m ie r siècle, p a r H erm a ios ; m ais vers 
30 a v a n t J.-C ., H erm aios est a tta q u é  p a r les Y o u e -tc h i q u i, 
descendant des passes de l ’A fg h a n is ta n , fo n t de son royaum e  
un  É ta t  vassal. C’est à ce m o m e n t que les Y o u e -tc h i, a n té 
r ie u re m e n t divisés en p lus ieurs  tr ib u s , son t un ifié s  p a r le  ro i 
K adph isès, de la  t r ib u  des K ouchans : au cours du  siècle q u i 
va  de 30 a v a n t à 70 après J .-C .2, la  fo r te  dynas tie  fondée pa r 
K adph isès (on l ’appelle  la  d yn a s tie  kane rque ) m e t f in  com 
p lè te m e n t à l ’au tonom ie  du P end jâb  e t annexe la  va llée  du  
Gange ju s q u ’à Bénarès ; elle ré u n it  donc dans ses possessions 
l ’ancien  royaum e  grec d e B a c tria n e  e t l ’ancien É ta t  de M énandre , 
e t dépasse sensib lem ent vers l ’ est les fro n tiè re s  que M énandre  
a v a it  a tte in te s .

Dans la  p a rtie  o rie n ta le  de la  p la in e  du Gange, le  M agadha, 
depuis la  f in  du  tro is ièm e  siècle, est un  E m p ire  déchu ; im p u is 
san t à se re leve r, i l  a peine à se défendre con tre  les progrès des 
Y o u e -tc h i ; la  r iv a li té  du  b rahm an ism e  e t du  bouddh ism e , l ’un  
et l ’a u tre  favorisés e t co m b a ttu s  to u r  à to u r  p a r les souvera ins, 
l ’ a f fa ib l i t .  I l  en est à peu près de mêm e dans le  p r in c ip a l É ta t  
du  D ékan , le royaum e  d ’A n d h ra  (des m on ts  V in d h y a , au n o rd , 
ju s q u ’à la  r iv iè re  K r ic h n a , au sud) : dans l ’ensem ble, le b o u d 
dh ism e y  gagne d u  te r ra in ;  sais les forces d u  ro yaum e , absor
bées p a r ce t r a v a il  in te rn e  d ’évangé lisa tion , ne pe u ve n t guère 
ra y o n n e r au  dehors. C ependant, à p a r t ir  de l ’ ère ch ré tienne , 
les in fluences h indoues e t le b rahm an ism e  p é n è tre n t a c tiv e 
m e n t en Indo -C h ine , y  in tro d u is a n t les germes q u i se déve
lo p p e ro n t p lus  ta rd  dans les c iv ilis a tio n s  du  Pégou (Basse 
B irm a n ie ), des K h m e rs  (Cam bodge) e t des Tcham s (A n n a m  
m é r id io n a l) ; m ais c ’est l ’ œ uvre d ’in d iv id u s , a ve n tu rie rs  ou

1- Voir P. Rousse], La Grèce et l'Orient des guerres médiques à la conquête 
romaine, p. 454-455.

2. La chronologie des Youe-tchi est très controversée. Un système différent de celui 
qui est adopté ici retarde d’environ cinquante ans toutes les dates de cette histoire.
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m iss ionna ires, p a rt is  en généra l de la  côte o rie n ta le  de la  p é n in 
sule h indoue  e t s’ in f i l t r a n t  iso lém en t en In d o -C h in e ; ce n ’est 
pas une conquête  p o lit iq u e .

E n  Asie o rie n ta le  e x is te n t u n  organism e p o lit iq u e  e t un  
fo y e r de c iv il is a t io n  q u i so n t au toch tones, indépendan ts  de 
la  c iv il is a t io n  m éd ite rranéenne  : c’ est l ’ E m p ire  c h in o is1. La  
d yn a s tie  des H a n  y  règne depuis 206 a v a n t J .-C ., e t se p ro 
longera  ju s q u ’ en 220 après J .-C . ; les ré su lta ts  de sa p o lit iq u e  
ce n tra lisa tr ice  e t im p é ria lis te , q u i a annexé à la  C hine p r im it iv e , 
au second siècle a v a n t J .-C ., la  C hine m é rid io n a le , le T o n k in , 
l ’ A n n a m  se p te n tr io n a l, une p a rt ie  du  T u rke s ta n  o rie n ta l, et 
la  Corée2, o n t été con firm és sous l ’em pereur S io u a n -ti (73-49) : 
to u t  le  T u rk e s ta n  o rie n ta l est soum is, ju s q u ’au Ferghana 
in c lu s ive m e n t. L a  c iv il is a t io n  ch ino ise, appuyée sur la  m ora le  
p o s itiv is te  du  confucé ism e, est n e tte m e n t o rig in a le . E lle  n ’est 
pas cependan t abso lum en t dégagée de to u te  re la tio n  avec 
les c iv ilis a tio n s  occidenta les : dans l ’a r t  ch ino is , représenté 
a v a n t l ’ ère ch ré tienne  p a r des bronzes, des céram iques ém aillées, 
e t quelques scu lp tu res  su r p ie rre  en ronde  bosse, appara issent 
des ' in fluences scy tho -sa rm a tes , m anifestes dans les figures 
stylisées d ’a n im a u x , réels ou fa n ta s tiq u e s , q u i t ie n n e n t une 
grande p lace dans le décor. Les in ve n te u rs  de ces m o tifs  son t 
sans dou te  les nom ades iran iens  de la  Russie m é rid io n a le , 
connus sous le n o m  de Scythes ju s q u ’au  tro is iè m e  siècle a v a n t 
J .-C ., e t sous ce lu i de Sarm ates après que, à ce tte  da te , de 
nouve lles tr ib u s  se son t substituées a u x  tr ib u s  scythes ; ils  
o n t é laboré u n  s ty le  d é c o ra tif où leurs  conceptions propres 
se co m b in e n t avec des é lém ents perses e t des é lém ents h e llé 
n iques, e t que lques-uns de leurs thèm es fa vo r is  se son t tra n sm is  
ju s q u ’en C hine p a r le T u rk e s ta n  e t la  M ongo lie . Dans la  rég ion  
d ’ O urga en M ongo lie , des tom bes des env irons  de l ’ ère ch ré 
tie n n e  o n t donné des tissus d ’ o rig ine  grecque e t des vases de 
s ty le  scy tho -sa rm a te , où  son t représentés des com bats d ’a n i
m a u x  : c’est un  ja lo n  sur la  ro u te  p a r laque lle  la  c iv il is a t io n  
de la m er N o ire  a tte ig n a it  l ’ E x trê m e -O r ie n t8.

1. Les Romains connaissent les Chinois sous le nom de Sfres, Seres ; le terme de 
Sinæ semble ne s’appliquer qu’aux populations de la Chine méridionale.

2. Perdue partiellement en 37 avant J.-C. ; i l  s’y forma de petits royaumes indépen 
dants.

3. Découvertes de la mission Kozlov ; le document datant ces tombes a été commu
niqué à l ’Académie des Inscriptions dans la séance du 26 août 1927 (Pelliot, Comptes 
rendus de VAcadémie des Inscriptions, année 1927, p. 219-220) ; voir aussi S. R [einach], 
Les découvertes de l'expédition Kozlov, dans la Revue archéologique, t. X X IV  (1926, 2), 
p. 276.

Le monde à la fin  du 1er siècle av. J.-C.
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Les barbares

A in s i se ju x ta p o s e n t, d ’ouest en est, la  c iv il is a t io n  m é d ite r
ranéenne, q u ’on p e u t appe le r g réco-rom a ine , la  c iv il is a t io n  
de l ’Asie ira n ie n n e  à la que lle  se ra tta c h e  celle de l ’ Inde , e t la  
c iv il is a t io n  ch ino ise , en co n ta c t d ire c t avec l ’A sie  iran ienne  
dans le T u rke s ta n .

I I .  —  LES BARBARESK

A u  n o rd  e t au sud des zones c iv ilisées v iv e n t  des masses 
barbares, confuses e t in q u ié ta n te s .

C eux des barbares q u i a vo is in a ie n t la  M éd ite rranée , Berbères 
de l ’A fr iq u e  du n o rd , Ibères de la  pén insu le  ib é riq u e , Celtes 
de G aule, a va ie n t dé jà  béné fic ié  depuis p lus ieurs  siècles 
de l ’a c tio n  c iv ilis a tr ic e  so it des Phénic iens, so it des Grecs, 
quand  fio m e , en les s o u m e tta n t à son a u to r ité , les a fa i t  e n tre r 
déc idém en t dans la  sphère de la  c iv il is a t io n  g réco-rom aine. 
I l  y  a e t i l  y  au ra  to u jo u rs  des ré fra c ta ire s  p a rm i les Berbères, 
m ais ces résistances n ’o n t q u ’une po rtée  loca le  ; dans la  p é n in 
sule ib é riq u e  les dern ières tr ib u s  hostiles  v o n t ê tre  rédu ites  
p a r A ugus te  ; i l  n ’y  a p lus de Celtes indépendan ts  que dans 
les îles B r ita n n iq u e s , su r le  h a u t D anube  (Y in d é lic ie n s ), dans 
les A lpes N oriques e t en Bohêm e (B o ïens)2 : encore ceux de 
Bohem e v o n t- ils  e tre , quelques années a v a n t l ’ ère ch ré tienne , 
dépossédés p a r des G erm ains, ta n d is  que ceux d u  h a u t D anube 
et du  N o riq u e  se ron t sub jugués p a r R om e.

M ais en dehors des pays conquis p a r R om e au second e t au 
p re m ie r siècle, e t assez lo in  de la  M éd ite rranée  p o u r ne p o in t 
p a rt ic ip e r  à la  c iv il is a t io n  d o n t elle est le fo y e r, i l  y  a des peuples 
n o m b re u x , d o n t beaucoup son t souven t en m o u ve m e n t, so it 
qu  ils  n ’ a ie n t pas dépassé le  stade du nom ad ism e, s o it q u ’ ils 
accep ten t v o lo n tie rs  les m ig ra tio n s .

1 qa*'7^ -JVRAGES A c o n s u l t e r . - R. Dussaud, Les Arabes en Syrie ayant VIslam (Paris 
în-8°) ; A. Kammerer, Essai sur Vhisioire antique de l'Abyssinie. Le royaume 

a ALtsum et ses voisins d'Arabie et de Méroé (Paris, 1926, in-8°), avec les réserves faites 
Ci-dessous, chap. x i, § I  ; Ludwig Schmidt, Geschichle der deutschen Stàmme bis zum 
Ausgange der Vôlherwanderung (Berlin, 1904-1918, 2 vol. in-8°, parus en fascicules 
dans la collection des « Quellen und Forsehungen zur alten Geschichte » dirigée par 
oieghn) ; du même, Geschichle der germanischen Frühzeit (Bonn, 1925, in-8») ; ouvrages 
T . , - • Grousset cités plus haut, p. 5 ; L. Niederle, Manuel de l ’antiquité slave, t. I, 
¿.^histoire (Paris, 1923, in-8°, l or vol. de la « Collection de manuels publiée par l ’ Institu t 
d etudes slaves »).
cett aCS Scord!s<lues (sur la rive droite du Danube, en Vieille Serbie) semblent, à 
ette date, fondus dans les populations non celtiques au milieu desquelles ils vivaient ;

281^ m^me Pour ês Celtes épars en Illyrie. Voir Piganiol, La conquête romaine,
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Les A rabes nom ad isen t n o n  seu lem ent dans la  pén insu le  
a r a b l e  m ais à l ’ est e t à l ’ ouest de l * E u p h r a £  ï  son t la  
seule fra c tio n  restée lib re  des peuples sém itiques les autres 
é ta n t com prises s o it dans la  S yrie  rom a ine , so it dans 1 M a t  
n a rth e  IlsPson t a rrivés  à fo rm e r quelques royaum es stables . 
ro ya u m e  d ’Osroène su r la  r iv e  gauche de l ’ E u p h ra te , en pays 
aram éen royaum e  nabatéen de P e tra , ro ya u m e  sabeen dans 
l ’A ra b ie  m é rid iona le . A  p lus ieurs  reprises des 
passé d ’ A ra b ie  en A byss in ie  à tra v e rs  la  m er R o u g e et 1 A bys  
L i e  ou royaum e  d ’A x o u m  est e xc lu s ive m e n t o rien tée  vers 
l ’ A ra b ie , avec la que lle  elle a des ra p p o rts  constan ts  ta n  
t ô t  pac ifiques  e t ta n tô t  gue rrie rs . C’est vers 1 E g yp te  au 
co n tra ire  que se to u rn e  l ’ E th io p ie  (N u b ie  m oderne), en ra u o n  
d ’ une pa ren té  p robab le  de race e n tre  les d e u x  pPs° L  b Ï Ïa n d s  
de re la tio n s  anciennes : les B l e m m y e s  nom ades e t g a n d s ,  
n u i v iv e n t vers la  fro n tiè re  com m une à 1 É g yp  , ’
S tT u S i de conce rt p a r  le , a u to r ité ,  d e , d e u x  p a y  . A u
sud de l ’A fr iq u e  berbère, le  désert ne p e rm e t qu  une existence 
ralentie, localisée d a n , le , oas i,, q u 'o ccu p e n t de , p o p u la t.o » , 
noires e t su r les p istes des caravanes.

L e s ’barbares du  n o rd , en E u rope  e t en Asie, sont; a«“ n t 
danse reux  E n  E u rope , au de là  du  R h in , ce son t les G erm ains, 
qui,"sans cesser d ’occuper la  S cand inav ie  d ’ 0ÙÜSS° n \ ^  
co u v re n t to u te  l ’A llem agne, v o n t débo rde r en ® oh e rn e ^(M a ^

com ans) e t en M o ra v ie  (Quacles), o n t eja p ru th  (Bas-
des C arpathes dans la  p la in e  d u  bas D anube e t du
ta rnes) Dans le bassin du  Danube, la  masse est fo rm ée de
peuples illy r ie n s  (D a lm a tes , Pannom ens) e t thraees (M esi 
Gètes, Daees). Tous ces peuples répandus de la  S cand inav ie  
a u x  B a lka n s , son t de m œ urs rudes e t belliqueuses > 
c ie n t, dans le u r économ ie, la  c u ltu re  et 1 elevag , 
de La  T è n e 1 supp lan tée  en Gaule p a r la  c iv ilis a t io  
se p ro longe  chez eux, a in s i que dans les îles B r ita n n iq u e s  ; 
fa m ilia r isé s  depuis long tem ps avec la  m é ta llu rg ie  du  f ^  d  
son t b ien  o u tillé s  e t b ien  a rm es; ils  com m encent a a c q u e ir  
u n  ce rta in  sens de l ’ o rg a n isa tio n  p o lit iq u e , d e v iennen t capables 
de se g rouper en n a tio n s  lo rs q u ’un  chef sa it s im poser.

D erriè re  les G erm ains, en tre  la  V is tu le  e t les C arpathes à 
l ’ouest e t le cours m oyen  du  D n ie p r à est, se d e ^ e n t k s  
S laves, que les R om a ins  au  p re m ie r siecle de 1 ere ch re tie n n

1. Sur la période de La Tène, voir Piganiol, La conquête romaine, p. 102-103.

Le monde à la fin  du I "  siècle av. J.-C.
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Les barbares

m e n tio n n e ro n t sous le n om  de Vénèdes, e t, au n o rd  des Slaves, 
les peuples ba ltes d o n t le  cen tre  est en L itu a n ie . Les uns et 
les au tres , p ris  to u t  en tie rs p a r la du re  besogne q u ’exige la  
m ise en c u ltu re  de leurs fo rê ts  e t de leurs marécages, re s te ro n t 
passifs e t ne jo u e ro n t dans l ’h is to ire , ta n t  que du re ra  l ’ E m p ire  
ro m a in , q u ’u n  rô le  très  effacé. A u  co n tra ire  les nom ades ir a 
n iens de la  Russie m é rid io n a le , les Sarm ates, successeurs des 
Scythes q u i, refou lés p a r eux, ne s u rv iv e n t que dans la  
D o b ro u d ja  e t en C rim ée, s’ im posen t cons tam m en t à l ’a tte n tio n  
du  m onde g ré co -ro m a iij, d o n t les colonies, insta llées su r le 
p o u rto u r de la  m e r N o ire , son t en co n ta c t d ire c t avec eux.

Les tr ib u s  sarm ates s’ éche lonnent depuis les abords du  
D anube ju s q u ’au n o rd  de la  Caspienne e t de la  m er d ’A ra l. 
Le  Caucase, m osaïque d iff ic ile m e n t péné trab le  de tr ib u s  
m on tagnardes, les sépare de l ’A rm é n ie . Vers l ’est, leurs fra c 
tio n s  extrêm es v o is in e n t, dans les steppes k irgh izes , avec 
les peuplades tu rq u e s  e t mongoles q u i lo n g e n t et m enacent 
la  fro n tiè re  de l ’ E m p ire  ch ino is . L à  se te rm in e  le dom aine des 
langues indo-européennes, d o n t la  série —  dia lectes ce ltiques, 
germ aniques, illy r ie n s , th races, slaves, ba ltes , iran iens  —  est 
in in te rro m p u e  dans la zone ba rba re  depuis l ’océan A t la n t iq u e ; 
là  com m ence le m onde d ’E x trê m e -O rie n t d o n t la Chine est la  
face c iv ilisée , ta n d is  que les hordes tu rq u e s  e t mongoles en 
son t la  face barbare .

De ces hordes, celles que la  C hine c ra in t le  p lus e t d o n t 
1 h is to ire  a le m ie u x  gardé le so u ve n ir son t celles du  peup le  
que nous appelons les H uns e t que les docum ents ch ino is 
n o m m e n t H io u n g -n o u . M ongols m élangés de Toungouses, 
ils  p a rco u re n t les steppes q u i b o rd e n t au n o rd  l ’E m p ire  ch ino is , 
ten tés p a r les richesses de ses cham ps e t de ses v ille s , m ais 
contenus depuis la  f in  du  tro is iè m e  siècle p a r la  G rande M u ra ille  
6t s u r to u t p a r l ’ énergie des em pereurs H a n . L ’avance chinoise 
dans le T u rke s ta n , au second e t au p re m ie r siècle, a re je té  
nne p a rt ie  des H io u n g -n o u  vers l ’ouest, e t ils  fo n t pression 
sur les Sarm ates e t les Y o u e -tc h i. E ux-m êm es subissent du 
côté du  n o rd , en M ongo lie  e t en M andchou rie , la  poussée de 
Peuplades m ongoles e t toungouses, q u i, encore p lus pauvres 
et p lus affamées que les H io u n g -n o u , nom ad isen t en S ibérie  
et  n ’o n t pas dépassé l ’âge du  bronze.

Vers le sud aussi les C hino is o n t p o u r vo is ins des barbares, 
*lu i son t p ro b a b le m e n t leurs congénères, m ais q u i, p a r la  cu l- 
u,'e! so n t restés lo in  de rriè re  eux. Ceux d u  T ib e t dem eureron t
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im péné trab les  e t im m o b ile s  ju s q u ’au iv® siècle de l ’ ère chré
tie n n e  ; le T ib e t est u n  obstacle , p h ys iq ue  e t m o ra l q u i com 
p liq u e  e t ra ré fie  les re la tio n s  e n tre  la  C hine e t 1 Inde . F lus 
à l ’est, ceux q u i occupen t les m ontagnes d u  Y u n -n a n  e du 
K o u a n g -to u n g  son t en p a rt ie  re fou lés versóle sud p a r la  poussée 
des C h ino is , en p a rt ie  absorbés dans l ’E m p ire  ch ino is  q u i s etend 
iu s q u ’ à la  ba ie  de T o u rane . C ette  b a rb a rie  m é rid io n a le  à la  
d iffé rence  de celle du  n o rd , n ’est pas une menace p o u r la  C hine ; 
e lle  n ’ est d ’a illeu rs  q u ’une b a rb a r ie  re la tiv e  ; 1 Indo -C h ine  se 
présente com m e u n  te r ra in  de re n co n tre  en tre  1 in flu e nce  de 
la  C hine e t celle de l ’ In d e , o ffe rt à la  p ropagande des deux 
c iv ilis a tio n s .

Le monde à la  fin  du I •  siècle av. J.-C.

/ / / .  _  LE MONDE INCONNU1.

P lus ou m oins a c tiv e m e n t, to u s  ces peuples p a rt ic ip e n t à 
l ’h is to ire  u n ive rse lle . I l  y  a d ’au tres fra c tio n s  de 1 h u m a n ité  
q u i, au  co n tra ire , n ’ y  jo u e n t aucun  rô le , e t d o n t to u t  ce que 
nous pouvons d ire  est qu  elles e x is te n t. , .

C’est à peu près le  cas p o u r 1 Insuhnde  e t le Japon , b ien 
q u ’au p re m ie r siècle de n o tre  ère l ’ In d e  com m ence à s’ in té resser 
à S u m a tra  e t à Ja va , y  envo ie  des colons q u i in tro d u is e n t 
p a rm i les p o p u la tio n s  m alaises le  b rahm an ism e  e t les parle rs  
h indous, e t b ien  q u ’une ambassade japona ise  passe p o u r être 
venue en C hine en 57 après J .-C . C’est to u t  à fa i t  le  cas p o u r 
l ’ E u rope  e t l ’ Asie boréales, l ’ A fr iq u e  é qua to ria le  e t austra le , 
les îles de l ’ hém isphère a u s tra l e t l ’A m é riq u e .

Les vagues no tions  que les peuples m éd ite rranéens peuven t 
a cq u é rir su r les nègres d ’ A fr iq u e  ne dépassent pas le  Soudan, 
d ’ où v ie n n e n t p a r caravanes des esclaves e t quelques denrees 
précieuses. L ’o p in io n  la  p lus générale est m êm e qu i l  n  y  a 
pas de te rres habitées au delà de l ’ équa teur. L  idee que l  A fr iq u e  
est c ir  cu m n a v ig a b le , idée q u ’ a va ie n t acceptée jad is  H é ro 
do te , pu is  É ra to s th è n e , e t q u i in s p ira it  encore vers 100 a ya n t 
J  -C les p ro je ts  du  n a v ig a te u r E udoxe  de C l i q u e 2, est ab a n 
donnée ensu ite  p a r la  p lu p a r t  des géographes gréco-rom ains 
p o u r l ’hypo thèse  d ’une te rre  « opposée a la  te rre  h a b ita b le

t .  O u v r a -,ES a  c o n s u l t e r . -  M. Delafosse, Le, noirs de VAfrique .(Pans, 1922 in-16, 
de la « Collection P ayo t.) ; H . Beuchat, Manuel d archéologie américaine (Pans, 1M12,

2. Voir Piganiol, La conquête romaine, p. 257 et 443.
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Borne

(antœ cum ène) #, q u i, re lia n t au sud de l ’ équa teu r l ’A fr iq u e  e t 
l ’Asie (vers l ’ In s u lin d e  ?), fe ra it  de l ’océan In d ie n  une m e r 
ferm ée.

I l  est possib le q u ’une ou deux des c iv ilis a tio n s  am érica ines —  
celle des M ayas du Y u c a ta n , e t la  p lus ancienne c iv il is a t io n  
d u  P érou —  a ie n t com m encé à se déve loppe r a u x  env irons  
de l ’ère c h ré tie n n e 1; m ais l ’ h is to ire  de l ’E u ro p e  e t de l ’Asie 
se dérou le  com m e s i l ’A m é riq u e  n ’e x is ta it  p

IV . — ROME.

L ’ É ta t  ro m a in  a, su r tous ces É ta ts  e t ces peuples, d o n t 
quelques-uns lu i  son t assez vaguem en t connus, e t d o n t i l  
igno re  com p lè tem en t les au tres , une im m ense s u p é rio r ité . I l  
représente la  fo rm e  la  p lus évoluée de société hum a ine  q u i so it 
a lors réalisée. P a r l ’o u tilla g e  m a té rie l e t p lus encore p a r les 
p ro d u c tio n s  de l ’e sp rit, i l  est b ien  au-dessus d u  reste  du  m onde. 
Sa c iv ilis a t io n , greffée su r la  c iv il is a t io n  he llén ique , s’ exp rim e  
a u x  dern ie rs tem ps de la  R é p u b liq u e  p a r des tém o ins  s ig n if i
c a tifs , un  Lucrèce, un  C a tu lle , u n  C icéron.

T e rr ito r ia le m e n t, l ’ É ta t  ro m a in , à ce tte  da te , est près d ’être 
achevé; to u t  l ’essentie l est acqu is, ou à la  ve ille  de l ’ ê tre. 
L ’œ uvre q u i reste  à a c c o m p lir  est s u r to u t u n  t r a v a i l  in té r ie u r  : 
i l  fa u t m e ttre  au p o in t les in s t itu t io n s  p o lit iq u e s , q u i, fa ites  
p o u r une v i l le  en tourée d ’une ban lieue  é tro ite , ne conv iennen t 
pas à u n  la rge  cong lom éra t de pays e t de p o p u la tio n s  ; i l  fa u t 
é lever à une c u ltu re  com m une e t associer à une économ ie 
co lle c tive  des hom m es q u i son t très  d ive rs  d ’ o rig ine , de t r a 
d itio n s  e t d ’a p titu d e s , e t que la  conquête  ro m a in e  a trouvés  
à des stades très  in é g a u x  de déve loppem en t. L ’ h is to ire  de 
l ’ E m p ire  ro m a in  est l ’ h is to ire  d ’ un  lo n g  e ffo rt p o u r m ener à 
b ien  ces deux  tâches.

1. La chronologie de l ’Amérique précolombienne est extrêmement incertaine.
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C H A P IT R E  I I  

A U G U S T E 1

A u  tem ps de César, le  dom aine  o c c id e n ta l'd e  R om e s’é ta it 
a g ra n d i de façon décisive p a r l ’annex ion  de la  G aule C e ltique  
e t p a r celle de T « A fr iq u e  nouve lle  », p rise  su r la  N u m id ie . 
A u  cours de la  période tro u b lé e  q u i s u iv it  la  m o r t du  d ic ta te u r, 
R om e a v a it p lacé sous son a d m in is tra t io n , en 33, le  royaum e 
de M au ré tan ie , laissé v a c a n t p a r la  m o r t de R occhus; d a u tre  
p a r t ,  en 30, après la  m o r t de C léopâtre , O ctave  a v a it  annexé 
l ’ É g yp te . Ces conquêtes d o n n a ie n t au m onde a n tiq u e , dans les

1. O u v r a g e s  d ’e n s e m b l e  a  c o n s u l t e r . — On trouvera à la fin du volume une 
note bibliographique sur les principaux ouvrages à consulter pour 1 ensemble delfhis- 
toire de l ’Empire. — Sur Auguste, la monographie la plus detaillee est celle de 
V. Gardthausen, Augustin und seine Zeit (Leipzig, 1891-1904, 3 vol. in-8°) . I l  faut y  
ajouter H. Dessau, Geschichte der römischen Kaiserzeit, t. I  (Berlin, 1924, in-8 ) ; 
A. von Domaszewski, Geschichte der römischen Kaiser, t.  I  (Leipzig, 1909. m-°° '• 
2e éd., 1914), p. 11-250 ; Fitzier et Seeck, article Iulius, n° 132, dans la Real-Rn- 
cyclo pädie de’Pauly et Wissowa (citée dans la note bibliographique), t. X  (1917), col. 
275-381 ; et aussi H. W illrich, Lima (Leipzig, 1911, in-8°). — Le règne d Auguste est 
compris dans l ’ouvrage de G. Ferrero, Grandezza e decadenza di Roma, t. . a 
repubblica d i Augusto, et V : Augusto e i l  Grande Impero (Milan, 1907, in- > Y® 
et V I de la traduction française par U. Mengin, Grandeur et décadence de Home, Fans, 
1907-1908, in-12) : ne consulter qu’avec précaution cet ouvrage ou i l  y  a beaucoup 
de délayage et d’interprétations contestables. „

La source capitale pour le règne d’Auguste est le texte épigraphique des Res gestæ 
divi Augusti, ou Monumentum Ancyranum. Cette inscription, decouverte a Ancyre 
(Angora) — la « reine des inscriptions », disait Mommsen —, contient le résumé (texte 
latin et traduction grecque), par Auguste lui-même, des actes de son gouvernement. 
Les Res gestæ ont été éditées et commentées par Mommsen (Berlin, 1?65> m-8 , 2 éd ., 
1883) ; autres éditions par C.agnat et Peltier (Pans, 1886, m -8 ), E. Diehl (Bonn, 1908, 
in-8° : 4e éd., 1924), Henrica Malcovati (dans Imperatoris Cæsaris Augusti 
fragmenta, n° 38 du Corpus scriptorum Latinorum Paravianum, Turin, 19-1, m-8_), 
K  G. Hardy (Oxford, 1923, in-8°). Des fragments d un autre exemplaire du 
texte latin des Res gestæ ont été découverts récemment à Antioche de P is id ie; ils 
sont utilisés par D. M. Robinson, The deeds of Augustus as recordedonthe Monu
mentum Antiochenum, dans l ’American journal oj phitnlogy, t. X L V II (1926), 
p 1-54 et par W R Ramsay et A. von Premerstein, Monumentum Antiochenum, 
dans la revue Klio, 19» fasc. de supplément (1927). —  Après les Res Gestæ, les sour
ces principales pour le règne d’Auguste sont la Vie d’Auguste dans le recueil des Vies 
des Césars écrit par Suétone au second siècle, sous Hadrien ; les livres L I-L V i de 
VHistoire romaine (en grec) de Dion Cassius, écrite dans le premier tiers du troisième 
siècle, et les chapitres 89-123 du livre I I  de l'Histoire romaine en deux livres écrite 
par Velleius Paterculus sous Tibère. Le Ju if Josephe a écrit (en grec) en 93-94 les 
Antiquités juives, c’est-à-dire une histoire des Juifs : les livres XV-XVI11 correspon- 
dent au règne d’Auguste.
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l im ite s  de l ’ ho rizo n  g réco -rom a in , une fo rm e  q u ’i l  n ’a v a it 
ja m a is  connue : p o u r la  p rem iè re  fo is , ce m onde é ta it  u n ifié , 
ca r ce q u i re s ta it en dehors de l 'a u to r ité  ro m a in e  ne co m p re n a it 
aucune puissance de p re m ie r ra n g  ; la  d o m in a tio n  un ive rse lle  
que n ’a va ie n t réalisée n i les ro is  de Perse n i A le xa n d re  é ta it  
m a in te n a n t é ta b lie  : R om e c o m m a n d a it de l ’ Océan au désert 
de S yrie , de la  m er du  N o rd  à l ’A tla s .

On s a i t1 2 que la  fo rm a tio n  de cet E m p ire , à l ’ époque ré p u 
b lica in e , a été re la tiv e m e n t ta rd iv e  e t len te , q u ’elle n ’ a pas 
t r a d u it  dès l ’o rig in e  u n  p la n  a rrê té  de conquête , une v o lo n té  
ré fléch ie  de d o m in a tio n  : c ’est, peu à peu, sous la  pression 
des c irconstances, que la  p o lit iq u e  du  Sénat s’ est engagée dans 
les voies de l ’ im p é ria lism e . M ais après S y lla , après Pompée 
et César, au m o m e n t où  la  v ic to ire  d ’ O ctave  m e t f in  a u x  guerres 
c iv ile s , R om e a achevé de p rend re  conscience de son œ uvre  ; 
elle est unan im e  à penser que sa vo c a tio n  est de so u m e ttre  
e t d ’o rgan iser le  m onde, e t V irg ile  e xp rim e  le s e n tim e n t de 
tous quand  i l  assigne p o u r tâche  au R o m a in  le gouve rnem en t 
des peuples.

C ap ita le  d ’un  im m ense É ta t ,  e t s o r ta n t d ’une longue e t 
te r r ib le  crise c iv ile  où  beaucoup de vies, de richesses e t de t r a 
d itio n s  o n t été d é tru ite s , R om e a besoin d ’une rem ise en o rd re  : 
re fo n te  p o lit iq u e  e t a d m in is tra t iv e , ré o rg a n isa tio n  m o ra le  et 
sociale son t éga lem ent nécessaires. S’ê tre  a tta ch é  à ce tte  
besogne, c ’est ce q u i donne dans l ’h is to ire  une grande place 
à ce lu i q u i s’était, appelé d ’ab o rd  Caius O c ta v iu s , O ctave , 
q u i, adop té  pa r César, é ta it  devenu  Caius J u liu s  C æ sar“, e t 
q u i a l la it  p rend re  le nom  d ’A uguste .

I. —  LES POUVOIRS D'AUGUSTE3.

A u  m ois d ’a oû t de l ’an 29, O ctave  re v in t  à R om e, où i l  n ’a v a it 
p o in t re p a ru  depuis p lus de deux  ans, depuis le  d é b u t de la

1. Sur les débuts et les progrès de la conquête romaine, voir le volume d’A. Piga- 
niol (3® volume de cette série).

2. I l  semble n’avoir jamais voulu porter le nom d’Octavianus, bien que dès l ’anti
quité il soit souvent appelé ainsi, conformément aux usages reçus en matière 
d ’adoption. . . .

3. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — Sur les fondements du régime et la conception du pnn- 
cipat, voir L. Halm, Das Kaisertum (Leipzig, 1913, in-8° ; t. V I de la collection « Das 
Erbe der Alten ») ; 0. Tli. Schulz, Das Wesen des römischen Kaisertums der ersten zwei 
Jahrhunderte (Paderborn, 1916, 94 pages in-8°, dans le tome V I I I  des « Studien zur 
Geschichte und K ultur des Altertums » publiés par la Görres-Gesellschaft), souvent 
discutable.
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cam pagne q u ’i l  a v a it  engagée con tre  A n to in e  e t d o n t la  b a ta ille  
d ’A c t iu m  a v a it  décidé l ’issue. P e n d a n t près de d e u x  années 
après A c tiu m , O ctave  é ta it  resté  en O r ie n t, re te n u  p a r les 
a ffa ires de Grèce, d ’Asie  M ineu re , de S yrie  e t d ’É g y p te . Cepen
d a n t, dès les p rem ie rs  jo u rs  de 29, à H om e, su r l ’in it ia t iv e  d u  
S énat, la  p o rte  de Janus a v a it  été ferm ée, signe de la  p a ix  
ré ta b lie  n o n  seu lem ent su r les fro n tiè re s , m ais encore e t su r
to u t  à l ’ in té r ie u r  d u  m onde ro m a in . Le  tr io m p h e  d ’O ctave 
occupa tro is  journées (13-15 a o û t) : on y  cé lé b ra it les succès, 
d é jà  v ie u x  de q u a tre  ans, rem po rtés  su r les D a lm a tes , les v ic 
to ires  su r m er, fa  soum ission  de l ’ É g y p te , e t s u r to u t la  d é fa ite  
d ’A n to in e  e t des princes asia tiques q u i s’é ta ie n t jo in ts  à lu i  
p o u r m enacer la  sup rém a tie  de R om e. Assurée désorm ais 
d ’une souve ra ine té  sans pa rtage , R om e a c ce p ta it d ’être  
gouvernée p a r l ’hom m e à q u i e lle d e v a it sa v ic to ire  su r 
l ’O r ie n t.

A n té rie u re m e n t, le  p o u v o ir  é ta it  exercé à R om e p a r des 
assemblées (Sénat, com ices) e t p a r des m a g is tra ts  annuels, 
issus de l ’é le c tio n  p o p u la ire . I l  y  au ra  m a in te n a n t co n ce n tra 
t io n  de l ’a u to r ité  e lîe c tive  dans les m ains d ’ un in d iv id u , m o n a r
chie au sens exa c t du  m o t. M om m sen a proposé de réserver le  
te rm e  de m onarch ie  p o u r le  rég im e de despotism e absolu  te l que 
l ’o rganisa D io c lé tie n , e t d ’appe le r d ya rch ie  le systèm e im ag iné  
p a r A ugus te , parce que les p o u vo irs  s ’y  p a rta g e n t en tre  
l ’em pereur e t le  Sénat. M ais l ’équ iva lence  q u ’im p liq u e  ce 
m o t n ’a ja m a is  été q u ’appa ren te  : dès le d é b u t, la  p ré p o n 
dérance, la  décis ion  a p p a rtie n n e n t à l ’em pereur ; e t, au su r
p lus , sa p a r t  ira  s’accro issant ra p id e m e n t e t ne ta rd e ra  pas à 
absorber, de proche en p roche, presque to u t  ce q u i é ta it  d ’abo rd  
laissé dans les a ttr ib u t io n s  d u  Sénat.

Cet é tab lissem ent de la  m onarch ie  est le  fa i t  d o m in a n t, la  
g rande nouve a u té  q u i p e rm e t de p lace r vers ce tte  da te  de 29 
une coupure  dans l ’h is to ire  de R om e e t d u  m onde. Sans dou te  
i l  y  a eu dans la  R é p u b liq u e  ro m a in e , au  cours des dernières 
généra tions, des précédents, des te n ta tiv e s  de p o u v o ir  personnel, 
poussées plus ou m oins lo in , soutenues p lus ou m oins long tem ps : 
celles de S y lla , de Pom pée, de César. M aie avec O ctave, p o u r 
la  p rem iè re  fo is , la  réussite  de l ’a m b it ie u x  sera d u rab le  ; i l  
au ra  le  tem ps d ’o rgan iser m é th o d iq u e m e n t un  nouveau  rég im e, 
e t i l  léguera son œ uvre à des successeurs. D epu is que des 
c itoyens rom a ins , de p lus en p lus n o m b re u x , v iv e n t lo in  de 
R om e, les assemblées popu la ires  n ’o n t p lus d ’a u to r ité  v ra ie ,
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parce que la  p ro p o r tio n  des absents est beaucoup tro p  fo r te . 
L  a ris to c ra tie  séna to ria le  s’est révélée incapab le  de su b o r
donner les in té rê ts  de fa m ille  ou de classe à l ’ in té rê t généra l; 
à m esure que les p rov inces s’é tenda ien t, e lle se m o n tra it  de 
m oins en m oins ap te  à les b ien  a d m in is tre r. Dans le  d is 
c ré d it des anciens p o u vo irs , l ’a u to r ité  nouve lle  s’im pose et 
s ’a ffe rm it. C’est celle d ’un  hom m e q u i, b ie n  secondé, sa it 
p rend re  des décisions, u t i l is e r  ju d ic ie u se m e n t les ressources 
pu b liq u e s , e t se ré g le r su r l ’ in té rê t de l ’ É ta t .

O ctave  a v a it  cessé depuis le  d é b u t de 32 de se c o u v r ir  du  
t i t r e  de t r iu m v ir  re ipub licæ  constituendæ. M ais i l  a v a it  to u 
jo u rs  conservé la  « puissance tr ib u m c ie n n e  » ( t r ib u n ic ia  potes- 
ta s ), que le Sénat e t le  peup le  lu i  a v a ie n t donnée à v ie , en 36, 
après la  d é fa ite  de Sextus Pom pée : ass im ilé  p a r là  a u x  t r i 
buns de la  p lèbe, i l  é ta it  in v io la b le  e t a v a it  q u a lité  p o u r in te r 
v e n ir  com m e m a g is tra t dans to u te s  les a ffa ires p u b liq u e s . 
E n  o u tre , après a v o ir  été deux  fo is  consul, en 43 e t en 33, i l  
a v a it  occupé la  m êm e charge en 31 e t, depuis lo rs , s’y  fa is a it 
re n o u ve le r d ’année en année p a r les vo tes dociles des comices ; 
i l  é ta it  donc, en 29, consu l p o u r la  c inqu ièm e fo is , e t i l  resta  
consu l sans in te r ru p t io n  ju s q u ’au m ilie u  de l ’année 23. Le  
p o u v o ir  p roconsu la ire , sans re s tr ic t io n  de tem ps n i de lie u , 
de m e u ra it a tta ch e  à sa personne depuis q u ’i l  se l ’é ta it  a rrogé  au 
d é b u t du  t r iu m v ir a t  ; du  te rm e  d ’ im pera to r, q u i a v a it  ra p p o r t 
à ce p o u v o ir , p u is q u ’i l  dé s ig na it p ro p re m e n t le généra l v a in 
q u eu r, O ctave  a v a it  fa i t ,  en 40, une p a rt ie  in té g ra n te  de son 
n o m 1. A in s i 1 a u to r ité  d ’ O ctave , fondée à R om e su r la  p u is 
sance tr ib u n ic ie n n e  e t le  consu la t, dans les p rov inces  su r l ’ im - 
p e riu m  p roconsu la ire , ig n o ra it  les l im ita t io n s  de l ’ancien  
d ro it .  E n  ta n t  que consu l, i l  a v a it  encore la  fa c u lté  d ’exercer 
les a tt r ib u t io n s  q u i a v a ie n t été ja d is  dévolues à la  censure 
e t q u i fa isa ie n t n o rm a le m e n t re to u r  à la  m a g is tra tu re  la  p lus 
hau te , pu isque  la  censure, depuis les d iscordes c iv ile s , é ta it  
p ra tiq u e m e n t abo lie .

L a  tou te -pu issance  d ’ O ctave , dès son re to u r à R om e, é ta it  
donc u n  fa i t  con tre  le q u e l n u l n ’a v a it  la  fo rce  de s’a rm e r. M ais 
1 o rig ine  de ce tte  puissance se t r o u v a it  dans les années tro u b le s  
du t r iu m v ir a t .  O ctave , sans renonce r à r ie n  de ce q u ’i l  possé
d a it, s u t donne r à sa d o m in a tio n  une apparence p lus régu liè re .

On S a i t  m i ’ a n r è s  M i i n i l a  1 .  S p n a l  a v n i i  <T à t- i A  A m i .  P. ¿ .o n  l ’ T m .
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A u  d é b u t de 27, i l  f i t  conna ître  au Sénat son in te n tio n  de 
« re m e ttre  la  ré p u b liq u e  à la  d isp o s itio n  du  Sénat e t du  
peup le  s1 e t de renoncer à son p o u v o ir  p roconsu la ire  : les r a i 
sons q u ’ i l  a v a it à a lléguer é ta ie n t le  m auva is  é tat^ de sa 
santé  e t le ré tab lissem en t général de la  s itu a tio n , q u i n e x i
gea it p lus  les mesures excep tionne lles  prises après la  m o r t
de César. _ _

A  ce tte  p ro p o s itio n , le Sénat e t le peup le  ré a g ire n t d une 
façon q u ’ O ctave  a v a it  ce rta in e m e n t p révue  e t escomptée. 
Les prières les p lus pressantes lu i  fu re n t adressées p o u r q u ’ i l  
n ’a b a n d o n n â t p o in t l ’ É ta t  q u ’ i l  v e n a it de sauver, p o u r q u ’ i l  
c o n tin u â t à se dévouer au b ien  p u b lic . I l  se laissa fo rce r la  
m a in . I l  co n se n tit à assum er, p o u r d ix  ans, le com m andem ent 
des forces de te rre  e t de m er e t l ’a d m in is tra t io n  des prov inces 
où  ces forces s ta t io n n a ie n t : en d ’ autres te rm es i l  conse rva it 
le  p o u v o ir  p roconsu la ire , g a rd a it l ’arm ée sous son a u to r ité  
e t s’ assu ra it les ressources des pa rtie s  vierges e t v ivaces de 
l ’ E m p ire . E n  p r in c ip e , seules les p rov inces  vides de troupes 
é ta ie n t rem ises à l ’a d m in is tra t io n  du  Sénat, e t, en fa it ,  les 
dé roga tions au p r in c ip e  fu re n t rares e t peu durab les. M ais de 
to u te  façon l ’ on \ i t  ou l ’ on v o u lu t v o ir  dans ce pa rtage  une 
l im ita t io n  spontanée, p a r le m a ître , de ses propres p o u vo irs , 
une m a n ife s ta tio n  de confiance e t de b ie n ve illa n ce  envers le 
Sénat. P a r reconnaissance, dans la  séance du 16 ja n v ie r  27 e t 
su r la  m o tio n  du  consu la ire  Luc ius  M u n a tiu s  P lancus, le  Sénat 
donna  à  O ctave  le su rn o m  d ’A ugustus , a p p liq u a n t p o u r la 
p rem iè re  fo is  à une personne une é p ith è te  q u i dé s ig na it les 
ob je ts  e t les l ie u x  consacrés a u x  d iv in ité s . O n m a n i
fe s ta it a ins i q u ’une v é n é ra tio n  re lig ieuse d e v a it s a tta c h e r

P e n d a n t p lus de q u a tre  ans encore après ce tte  date , A uguste  
(c ’ est a in s i q u ’i l  fa u t l ’appe le r désorm ais) conserva le consu la t. 
I l  s’en d é m it au m ilie u  de 23, p o u r ne l ’exercer de n o u 
veau , p lus  ta rd , q u ’à deux  reprises en 5 e t en 2 a v a n t 
J .-C . C’é ta it ,  en apparence, une nouve lle  m arque  de respect 
p o u r la  t r a d it io n  ré p u b lica in e  que de ne pas v o u lo ir  se m a in 
te n ir  in d é fin im e n t dans ce tte  m a g is tra tu re  ; en fa it ,  A uguste  
a v a it  consta té , à l ’usage, que l ’exercice du  consu la t, pa rtagé  
en tre  deux collègues th é o r iq u e m e n t égaux, e n tra în a it p o u r 
lu i  des in convén ien ts  ; i l  y  a v a it  avan tage  en o u tre , p o u r le

1. Ce sont les termes employés par Auguste lui-même, Res gestæ, 34.
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re c ru te m e n t des hautes fo n c tio n s  a d m in is tra t iv e s , à m u l t i 
p lie r  le nom bre  des personnages consula ires. C’est p ro b a b le m e n t 
en com pensation  de ce renoncem ent que le Sénat, d ’accord avec 
A uguste , lu i  co n firm a  so lenne llem ent la  puissance t r ib u n i-  
cienne q u i lu i  a v a it  été conférée en 36 : à p a r t ir  de 23, ce tte  
Puissance fu t  regardée com m e renouvelée annue llem en t, 
e t, dans la  série p ro to co la ire  des t itre s  im p é ria u x , la  m e n tio n  
de la  puissance tr ib u n ic ie n n e  est ré g u liè re m e n t accom pagnée 
du nom bre  in d iq u a n t les années écoulées depuis que le  p rince  
l ’a revê tue .

P a r de te ls  scrupules de fo rm e , A ugus te  v o u la it  donner 
l ’ im press ion  que ses pou vo irs  c o n tin u a ie n t à dépendre de la  
souvera ine té  p o p u la ire , exp rim ée , s inon  d ire c te m e n t, du  m oins 
Par l ’ in te rm é d ia ire  du  Sénat. I l  p r i t  so in, ju s q u ’à la  f in  de son 
règne, de fa ire  renouve le r, p a r périodes de c in q  ou de d ix  ans, 
les p o u vo irs  q u ’i l  a v a it  reçus en 27 ; ces p ro ro g a tio n s  se p la ce n t 
en 18, 13 e t 8 a v a n t J .-C ., 3 et 13 après J .-C . E n  ré a lité  son 
a u to r ité  personnelle  s’ é te n d a it de façon i l l im ité e , en m a tiè re  
exécu tive  e t en m a tiè re  lé g is la tive . P ro b a b le m e n t lo rs q u ’i l  
abandonna le consu la t, e t a fin  que cet abandon  n ’en levâ t 
r ie n  à ses a ttr ib u t io n s  e ffectives, i l  re ç u t, p o u r to u te  l ’ étendue 
de l ’ E m p ire , e t nom m ém en t p o u r les p rov inces  confiées 
au Sénat depuis le  pa rtage  de 27, u n  p o u v o ir  p roconsu la ire  
supé rieu r à ce lu i du  gouve rneu r lo ca l : i l  ré cu p é ra it p a r là  
I essentiel de ce q u ’i l  a v a it  cédé en 27. Le  Sénat décida en 
o u tre  que cet im p e riu m  p roconsu la ire  re s te ra it e n tie r mêm e 
quand  A uguste  se ra it p résent à R om e, à l ’ in té r ie u r  du  
pom œ rium  ou ligne  l im ita n t  le  te r r ito ire  u rb a in .

A in s i, p a r les deux étapes h a b ile m e n t ménagées q u i corres
ponden t a u x  dates de 27 e t de 23, A uguste  a v a it  fa i t  m a in te n ir  
et préciser les pouvo irs  q u i s’é ta ie n t a n té rie u re m e n t accum ulés 
®ur lu i  dans des circonstances irrégu liè res  ; u n  o rd re  léga l 
eta i t  ré ta b li ; q u ’i l  d iffé râ t beaucoup de l ’ancien, c ’est ce 
d o n t on ne songea it pas à s’é tonner.

A uguste  a v a it, dès lo rs , to u t  ce q u ’ i l  d é s ira it. I l  a rr iv a  pa r 
a su ite  que le Sénat, ou le  peup le , lu i  o ffr ire n t des t i t re s  n o u 

veaux, e t q u ’i l  les re fusa : car ils  n ’a u ra ie n t augm enté  en rie n  
Sa puissance réelle . I l  ne v o u lu t ê tre  n i  consul à v ie  n i d ic ta te u r 

censeur à v ie ; i l  se co n ten ta  de n om m er, en 22, deux  cen- 
eurs, P au llus  Æ m iliu s  Lep idus  e t L u c iu s  M u n a tiu s  P lancus, 

le 1 r i16 ? re n t a Peu Pr ès rie n , et q u i fo rm è re n t d ’a illeu rs  
d e rn ie r collège de censeurs q u ’a it  connu  l ’h is to ire
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ro m a in e 1. Toutes les fo is  q u ’i l  v o u lu t ensu ite  exercer lu i-m êm e  
e ffe c tive m e n t les a ttr ib u t io n s  q u i a v a ie n t été sous la  R é p u 
b liq u e  celles des censeurs, i l  le  l i t  « en v e r tu  du  p o u v o ir  consu
la ire  » (co n su la ri cum  im p e rio ), c ’es t-à -d ire  en se fa isa n t donner 
p a r le Sénat, p o u r le tem ps nécessaire, le p o u v o ir  de p rocéder 
à to u te s  les opé ra tions  du  cens.

I l  lu i  m a n q u a it encore, cependan t, d ’ être  g rand  p o n tife , 
p o n tife x  m axim us  : i l  fa l la it  b ien  que le p re m ie r personnage 
de l ’ É ta t  e û t en m a tiè re  re lig ieuse  l ’ in flu e nce  p répondéran te  
a ttachée  au g ra n d  p o n tif ic a t.  Le  g rand  p o n tife  é ta it  l ’ancien 
t r iu m v ir  Lép ide , q u i, p r iv é  de to u t  rô le  p o lit iq u e  depuis 36, 
v iv a i t  obscurém ent à l ’ écart. A uguste  ne v o u lu t pas, Lép ide  
v iv a n t ,  lu i  ê tre  s u b s titu é  : i l  a u ra it  c ra in t de p a ra ître  peu res
pe c tu e u x  de la  re lig io n . Lép ide  acheva de m o u r ir  en 13 a v a n t 
J.-C . ; Tannée su iva n te  A uguste  fu t  acclam é g rand  p o n tife  p a r les 
com ices, dans u n  im m ense concours de peup le  venu  de to u te  
l ’ I ta lie  p o u r rend re  p lus im posan te  ce tte  m a n ife s ta tio n . E n fin  
i l  accepta, en 2 a v a n t J .-C ., l ’ é tiq u e tte  h o n o rifiq u e  de «père de 
la  p a tr ie  » que le Sénat e t le peup le  te n a ie n t à lu i  décerner.

Dans ce tte  série de t itre s  i l  n ’en est aucun  q u i so it ap te  à 
e x p rim e r le caractère  m o na rch ique  du  gouve rnem en t nouveau ; 
e t ce tte  absence de d é n o m in a tio n  c la ire  é ta it  com m ode p o u r 
A uguste . E n  p re n a n t dans l ’ É ta t  la  place d o m in a n te , i l  a v a it  
créé le rég im e que nous appelons l ’E m p ire  ; m ais les R om a ins  
ne l ’ o n t pas connu  sous ce nom . P o u r eux, ce lu i que nous 
nom m ons l ’em pereur é ta it  le  princeps, e t c’ est p a r le  m o t de 
p rin c ip a tu s  que les générations su ivan tes d is tin g u e ro n t le  
rég im e nouveau  de l ’ancien  rég im e ré p u b lic a in , désigné p a r 
le  te rm e  de libertas. Im p e ra to r  fig u re  p a rm i les nom s e t les t itre s  
d u  p rin ce , m ais n ’ a pas de s ig n if ic a t io n  p ro p re m e n t p o lit iq u e . 
O n appe lle  princeps, p a r a b ré v ia tio n , ce lu i q u i est princeps  
c iv ita tis , le p lus n o ta b le  personnage de la  c ité , e t aussi p r in 
ceps senatus, le  p re m ie r in s c r it  su r la  lis te  des sénateurs. Nous 
avons a ffa ire  ic i, non  à une d é n o m in a tio n  o ffic ie lle , m ais à un  
fa i t  de langage co u ra n t, e n tré  dans l ’usage dès a v a n t la  m o r t 
d ’A uguste , q u i d i t  « sous m on  p r in c ip a t ( me p r in c ip e )  » dans 
les Res gestæ. E n  th é o rie , i l  n ’y  a pas, à R om e, u n  m o n a r
que e t des su je ts ; R om e est to u jo u rs  sous le  règne ano
n ym e  de la  lo i,  expression de la  v o lo n té  générale. Seulem ent, c’est

1. Après cette date, le titre  de censeur ne fu t repris que par des empereurs ; un seul 
(Claude) se donna pour collègue un citoyen (Vitellius).
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à v ie  que le p rin ce  est à la  tê te  des sénateurs e t des c itoyens ; 
i l  cum u le  les a ttr ib u t io n s  que les règles anciennes ré p a rtissa ie n t 
en tre  des m a g is tra ts  d is tin c ts  ; e t to u t  est disposé p o u r que la  
lo i, sous des é tique ttes  d iverses, so it à peu près u n iq u e m e n t ce 
l u ’i l  au ra  v o u lu  ou perm is ,

I I .  —  LES MAGISTRATURES ANCIENNES ET LES
f o n c t io n s  n o u v e l l e s 1.

Ce changem ent p ro fo n d  a été a ccu e illi sans rés is tance ; 
A uguste  n ’ a pas eu à lu t te r  con tre  une o p p o s itio n  sérieuse. 
D ’assez n o m b re u x  com p lo ts  o n t menacé sa v ie , m ais ce n ’é ta ie n t 
pas à v ra i  d ire  des a tte n ta ts  p o lit iq u e s  : ils  a v a ie n t p o u r 
o rig ine  des rancunes in d iv id u e lle s  ou des ja lous ies. Ceux d ’en tre  
les R om a ins  q u i, co m p re n an t le caractère  m ona rch ique  du 
rég im e nouveau , é ta ie n t disposés à s’en a fflig e r, se co n te n ta ie n t 
de regre ts  s ilenc ieux  e t p la ton iques  ; ils  a ccep ta ien t en général 
de co llabo re r avec A uguste , en re n d a n t, au fo n d  d ’ eux-m êm es, 
ù la  lib e r té  d ispa rue  u n  cu lte  im p u issa n t. S i A uguste  a dû  se 
défendre, ç’ a été m oins con tre  ses adversaires que con tre  ses 
P a rtisa n s ; souven t i l  a résisté  à l ’e n tra în e m e n t du  Sénat e t 
du peup le , q u i v o u la ie n t a lle r p lus v ite  e t p lus lo in  que lu i  sur 
le chem in  du  p o u v o ir  personnel.

C’est que, p o u r tous  les hom m es fa its , les guerres c iv iles  
é ta ien t u n  souven ir encore très  p roche, une expérience vécue. 
Le rég im e  ré p u b lic a in , faussé p a r les lu tte s  des coteries 
et les r iv a lité s  égoïstes des chefs, appa ra issa it com m e insé
pa rab le , dans la  m ém oire  des gens de ce tem ps, des in q u ié 
tudes e t des misères au m ilie u  desquelles i l  a v a it  f in i ;  des 
classes d irigean tes  a u x  p lus hum b les , to u t  le m onde a v a it 
longuem en t so u ffe rt. O n consen ta it à p a ye r de n ’ im p o rte  que l 
p r ix  l ’o rd re  p u b lic  e t la  sécurité  du  lendem a in . D e va n t l ’o m n i- 
Potence d ’A uguste , les sen tim en ts  presque un ive rse ls  é ta ie n t 
ces sen tim en ts  de sou lagem ent, de g ra t itu d e  e t de jo ie  q u ’ex- 
P rim e n t les poètes o ffic ie ls du  règne.

I '.O uvrages *  consulter. —  A. Bouché-Leclercq, Manuel des institutions romaines 
(Caris, 1886, in-8°) ; Mommsen et Marquardt, Manuel des antiquités romaines (voir à 
la fan de ce volume notre bibliographie générale, § I I I )  ; O. Hirschfeld, Die kaiserlichen

crwaltungsbeamlen bis au/ Diokletian (Berlin, 1905, in-8° ; une l t0 cd. de ce livre avait 
r  ™ 1877 sous le titre  : Untersuchungen auf dem Gebiete der römischen Verwaltung-*• 
geschickte) ; C. Cichorius, Die Neuordnung der Staatsämter durch Augustin, dans Römische 
otuuien (Leipzig, 1922, in-8«), p. 285-291.
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A u  su rp lus , A uguste  a v a it  été assez hab ile  p o u r désarm er 
d ’avance l ’o p p o s itio n  p a r le soin q u ’i l  a v a it  p ris  de m a in te n ir  
les anciens organes du  gouve rnem en t : en tre  le  passé e t le 
p résen t, i l  se m b la it q u ’ i l  y  eû t c o n tin u ité . L a  p lu p a r t des 
anciennes m a g is tra tu re s  é ta ie n t conservées : consuls, p ré teu rs , 
t r ib u n s  de la  plèbe, édiles curu les, édiles de la  p lèbe, édiles 
de Cérès, questeurs é ta ie n t élus d ’année en année, avec beau
coup p lus de ré g u la r ité  q u ’a u x  dern ie rs tem ps de la  R é p u 
b liq u e . C’é ta ie n t les comices q u i les é lisa ien t, e t des sanctions 
nouvelles fra p p è re n t les actes de c o rru p tio n . Le  consu la t 
é ta it  b rigué  avec assez d ’a rdeu r e t de s incé rité  p o u r q u ’en 
deux occasions, en 21 e t en 19, l ’ é lection  d é te rm in â t que lque 
tu m u lte . Le  nom bre  des questeurs, grossi ju s q u ’à qua ran te  
au tem ps de César, fu t  ram ené à v in g t  : c ’é ta it m o n tre r que 
ce tte  m a g is tra tu re  d e va it ê tre  a u tre  chose q u ’un  t i t r e  v ide . Dans 
le mêm e e sp rit, le nom bre  des p ré teurs  ne fu t  pas a rrê té  une 
fo is p o u r tou tes  : i l  v a r ia  à p lus ieurs reprises, en tre  h u it  e t 
seize, s u iv a n t les besoins constatés dans l ’a d m in is tra t io n  de 
la  ju s tice . L ’o rd re  dans leque l deva ien t ê tre  rem plies les d iffé 
rentes m a g is tra tu re s , les in te rva lle s  de tem ps q u i d e va ien t les 
séparer, la  h ié ra rch ie  des em plo is d o n t elles o u v ra ie n t l ’accès, 
to u t  cela fu t  fixé , de m an ière  à c o n te n ir dans des lim ite s  
connues le je u  de l ’a m b it io n  et de l ’é m u la tio n  ; i l  y  e u t a ins i 
un cursus honorum , « carriè re  des honneurs », une série norm a le  
des charges pub liques . Le  p r in c ip a t, en ceci, re p re n a it et con
s o lid a it des tra d it io n s  anciennes, en les géné ra lisan t e t en les 
re to u ch a n t. Le p o in t de d é p a rt de la  carriè re  sénato ria le  se 
t r o u v a it  p lacé à v in g t-c in q  ans, A uguste  a y a n t abaissé de 
tre n te  à v in g t-c in q  l ’ âge requ is p o u r la  questure . Les qua tre  
échelons du  cursus é ta ie n t la  questure , le t r ib u n a t  de la  plèbe 
ou l ’ é d ilité  (ces deux m a g is tra tu re s  é ta n t regardées com m e 
équ iva len tes), la  p ré tu re , le  consu la t.

Les seules m a g is tra tu re s  d ’époque ré p u b lica in e  q u ’ A uguste  
su p p rim a  é ta ie n t sans im p o rta n ce  : c ’ é ta ie n t les d u u m v irs  
chargés de la  p ro p re té  des rues dans les faubourgs de R om e, 
en tre  le m u r d ’ence inte  et la  p rem ière  borne m ill ia ire , e t les 
q u a tre  p ré fe ts préposés à l ’a d m in is tra t io n  de la  Cam panie, 
p ré fe ts  d o n t le rô le  é ta it devenu p u re m e n t n o m in a l au de rn ie r 
siècle de la  R épub lique . A u  co n tra ire , A uguste  m a in t in t  les 
autres pe tites  m a g is tra tu re s  : décem virs préposés au jug e m e n t 
des procès c iv ils , t r iu m v irs  c a p ita u x  (chargés de la  po lice), 
t r iu m v ir s  m onéta ires, q u a tu o rv irs  chargés de la p ro p re té  des
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rues de R om e, à l ’ in té r ie u r  de l ’ence inte  : l ’ exercice d ’une des 
fonctions de ce v ig in t iv i r a t  fu t  la  p rem iè re  étape dans la  ca r
riè re  des asp iran ts  au Sénat.

C ependant ce tte  f id é lité  appa ren te  a u x  v ie ille s  coutum es 
^ ’e x c lu a it pas des in n o v a tio n s  d o n t la  portée  é ta it grande. 
L ’une fu t  l ’h a b itu d e , in tro d u ite  peu à peu p a r A uguste  à p a r t ir  
de 23, e t déc idém ent é tab lie  a u x  env irons de l ’ère chré tienne , 
d ’abréger ré g u liè rem en t la  durée des fo n c tio n s  des consuls 
o rd ina ires ( o r d in a r i i) , entrés en charge au d é b u t de l ’année 
(1er ja n v ie r ) ,  e t de les rem p lace r p a r des consuls sufïects (s u f-  
fe c t i)1. P o s té rie u re m e n t à A ugus te , le  nom bre  des couples de 
consuls sufïects appelés à se succéder dans le cours d ’une année 
d e va it a lle r en a u g m e n ta n t p rog ress ivem ent, ju s q u ’à ré d u ire  à 
une durée de deux  m ois l ’exercice e ffe c tif du  consu la t. C ette p ra 
tiq u e  a v a it p o u r p r in c ip a l avantage de grossir le nom bre  des 
« consulaires » (anciens consuls) : les hautes fo n c tio n s  réservées 
aux  personnages de ce ra n g  p o u v a ie n t a ins i ê tre  pourvues p lus 
a isém ent, avec une p lus large lib e r té  de ch o ix . Le  p rince , en 
ou tre , t r o u v a it  son com pte  à ce que le  p lus g rand  nom bre  
Possible d ’a m b it ie u x  fussen t sa tis fa its , p a r l ’accès à u n  t i t r e  
q u i re s ta it le p lus  env ié  de tous  ceux auxque ls un  c ito ye n  
p o u v a it p ré tend re . M ais ce fra c tio n n e m e n t du  consu la t, s’i l  
en la issa it in ta c te  la  va le u r d ’é tiq u e tte , en d im in u a it sensib le
m e n t le p o u v o ir  réel.

P lus lou rde  de conséquences encore fu t  la  fa c u lté  q u ’A uguste  
s arrogea de d ic te r des ch o ix  a u x  comices p a r la  dés igna tion  
de cand ida ts . De to u t  tem ps les personnages in flu e n ts , usan t 
d ’un  d ro it  q u i a p p a rte n a it à chaque c ito ye n , é ta ie n t in te rve n u s  
dans les campagnes é lectorales p o u r m e ttre  le u r a u to r ité  e t 
leurs re la tio n s  au service de cand ida ts  am is. A uguste  s u iv a it 
donc u n  usage ancien q u and  i l  fa is a it conna ître , p a r conversa
t io n , p a r le ttre  ou de to u te  a u tre  m an iè re , sa sym p a th ie  p o u r 
te l e t te l ca n d id a t e t le  p la is ir  q u ’ i l  a u ra it  à les v o ir  élus. M ais 
ce q u ’ i l  y  a v a it  de nouveau , c’est q u ’aucune in te rv e n t io n  n ’ é ta it 
de force à con tre -ba lance r la  sienne e t q u ’aucune op p o s itio n  
n  osa it se p ro d u ire  une fo is sa préférence exprim ée : la place 
qu i l  te n a it  dans l ’ É ta t  fa is a it que to u t  le  m onde in te rp ré ta it  
ses désirs com m e des ordres, e t l ’ on p ro c la m a it doc ile m e n t les

t- A l ’époque ancienne, le consul sufïect est celui qui est substitué à un consul mort 
ou contraint de se démettre en cours d’exercice C’est avec César, puis avec le trium - 
’ 1 , a qu’on trouve les premiers exemples de consuls suiïeets délibérément substitués
"x  consuls ordinaires, à terme préfix.
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cand ida ts  d o n t i l  a v a it  recom m andé les nom s. A près l ’an 19, 
on ne se présente au consu la t que s i l ’ on est ca n d id a t du p rince , 
e t dès lo rs  l ’ é lec tion , p o u r les consuls, n ’est p lus q u ’une fo rm a 
l i té  ; le  p rin ce  désigne en o u tre  une p a rtie  des p ré teu rs , des 
édiles, des tr ib u n s  e t des questeurs.

E n f in  u n  t r a i t  ca ra c té ris tiq ue  d u  p r in c ip a t est la  c réa tion , 
a côté des anciennes m a g is tra tu re s , de fo n c tio n s  nouvelles 
aue le p rince  a tt r ib u e  à son gré, e t q u i son t des fo n c tio n s  te c h 
n iques. Q u ’i l  s’agisse de la  v i l le  de R om e, agg lom éra tion  m ons
trueuse p o u r l ’a n t iq u ité , d iff ic ile  à r a v ita i l le r  e t à m a in te n ir  
en o rd re , ou q u ’ i l  s’ agisse de l ’ E m p ire  é tendu  dém esurém ent, 
i l  y  a des besognes a d m in is tra tiv e s , de p lus en p lus com plexes, 
d o n t les m a g is tra tu re s  tra d it io n n e lle s  ne pe u ve n t p lus être  
chargées : la  com pétence techn ique  est nécessaire, la  durée 
de la  fo n c tio n  aussi. La co n ce n tra tio n  de to u te s  les affa ires 
e n tre  les m ains d ’un  petit, nom bre  de m a g is tra ts  annuels 
n ’é ta it possible q u 'a u x  p rem iers siècles de la  R ép u b liq u e , au 
tem ps d ’une économ ie em b ryo n na ire . La  m u lt ip lic a t io n  des 
em plo is , sous l ’ E m p ire , correspond à une d iv is io n  du  tra v a il,  
rendue ind ispensab le  p a r l ’ é v o lu tio n  accom plie .

C ’est p a r A uguste , en 27, q u ’a été créé le  p ré fe t de R om e 
ou p ré fe t de la  v i lle  (præ fectus U rb i) .  I l  y  a v a it u n  p ré fe t de 
la  v ille , à l ’ époque ré p u b lica in e , dans les circonstances où tous 
les m a g is tra ts  régu lie rs  é ta ie n t absents de R om e en même 
tem ps ; quand  A uguste  nom m a u n  p ré fe t, ce fu t  au m om en t 
où lu i-m êm e  q u i t ta i t  l ’ I ta lie  p o u r que lque durée : le p ré fe t 
é ta it chargé d ’assurer l ’o rd re  à R om e e t en Ita lie , b ien  q u ’un  
consul e t des p ré teu rs  y  fussen t présents. L a  fo n c tio n , sous 
A uguste , ne fu t  pas perm anente  : i l  n ’ y  e u t u n  p ré fe t que pen
d a n t les absences de l ’em pereur. M ais, ébauchée p a r A uguste , 
l ’ in s t i tu t io n  d e v a it ê tre  com plétée p a r T ibè re  e t de ve n ir p e r
m anen te  sous son règne.

E n  22, une d ise tte  m om entanée de b lé  a ffo la  le peup le  de 
R om e : i l  fa l lu t  q u ’une fo is de p lus A uguste  jo u â t le  rô le  de 
sauveur. I l  délégua le soin d ’ap p ro v is io n n e r Rom e à des « cu ra 
teurs du  blé » (cura lores fru m e n ti) .  appelés aussi « pré fe ts des 
d is tr ib u tio n s  de b lé  » (p ræ fecti fru m e n ti d a n d i) , q u i é ta ie n t 
au nom bre  ta n tô t  de deux et ta n tô t  de qua tre . Ce ne fu t  là  
q u ’un  systèm e tra n s ito ire  : a v a n t la  fm  de son règne (au plus 
tô t  en 8 après J .-C .), A uguste  rem p laça  les cu ra teu rs  du b lé 
p a r le « p ré fe t de l ’annone » (præ fectus annonæ ), chargé de 
d ir ig e r tou tes  les opéra tions q u i concou ra ien t au  ra v ita ille m e n t

— 24



L ’ordre sénatorial et l ’ordre équestre

de R om e, depuis les expéd itions  fa ites  p a r les p ro d u c te u rs  des 
Provinces ju s q u ’à la  ré p a r t it io n  dans les m archés de d é ta il.

E n  20, A uguste  créa les « cu ra teu rs  des rou tes  » (curatores  
v ia ru m ),  chargés de l ’ e n tre tie n  des rou tes  en I ta lie  ; en 11 
a va n t J .-C ., les tro is  « cu ra teu rs  des aqueducs » ( curatores 
a q u a ru m ), chargés des aqueducs de R om e ; en 6 après J.-C ., 
le « p ré fe t des v ig ile s  » (præ fectus v ig ilu m ) ,  q u i co m m a n d a it 
la  m ilice  spéciale organisée à R om e p a r A uguste  p o u r com 
b a ttre  les incendies e t fa ire  la  po lice  n o c tu rn e  des rues ; vers 
la  f in  de son règne sans dou te , les deux  « cu ra teu rs  des 
tem p les, tra v a u x  e t im m eub les p u b lics  » (curatores æ dium  
sacrarum  et operum  locorumque p u b lico ru m  tuendorum ), chargés 
d ’e n tre te n ir  les tem ples e t les au tres im m eub les de R om e 
a p p a rte n a n t à l ’ É ta t .

Tous ces fo n c tio n n a ire s  son t choisis p a r l ’e m p e re u r; à 
son gré, i l  les re lève  de le u r e m p lo i ou les y  p ro longe  ; i l  p e u t les 
u ti l is e r  exac tem en t s u iv a n t leurs capacités techn iques. Ils  
sont ses rep résentan ts , ses agents, les m e illeu rs  appu is du  rég im e 
nouveau, q u i a d is t ra it  à le u r p ro f i t  une bonne p a r t  des a t t r i 
b u tio n s  anciennes du  consu la t, de la  censure e t de l ’é d ilité .

I I I .  —  L ’ORDRE SÉNATORIAL ET L ’ORDRE ÉQUESTRE1.

De ces personnages, les uns —  p ré fe t de la  v i lle , cu ra teu rs  —  
é ta ie n t choisis p a rm i les sénateurs, les au tres  —  p ré fe t de 
l ’annone, p ré fe t des v ig iles  —  p a rm i les cheva lie rs. Les deux 
ordres p riv ilé g ié s  de l ’époque ré p u b lica in e  v o y a ie n t leurs 
p riv ilèges  con firm és e t étendus p a r A u g u s te ; en ceci encore, 
ü  se p ré s e n ta it com m e le re s ta u ra te u r, le  régénéra teu r de l ’ an 
cien gouve rnem en t. M ais l ’accès à l ’une ou l ’a u tre  ca rriè re  
é ta it à sa d isc ré tio n .

Le Sénat é ta it  to u jo u rs  le  g rand  corps de l ’ É ta t ,  l ’é lém ent 
pe rm anen t e t ré g u la te u r dans la  v ie  p u b liq u e  de R om e. A uguste

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . -—• M. Geizer, Die Nobilitäl der Kaiserzeit, dans Hermes. 
• L (1915), p. 394-415 ; Abele, Der Senat unter Augustus (Paderborn, 1907, 78 p. in-8°, 

î tome I  des « Studien zur Geschichte und K ultur des Altertums » publiés par
A  .rres-Gesellsehaft). ■—■ L ’ouvrage de É. Belot, Histoire des chevaliers romains con- 
uéree dans ses rapports avec celle des différentes constitutions de Rome, depuis le temps 

ges Gracques jusqu’à la division de l ’Empire romain (Paris, 1872, in-8° ; thèse), est vieilli, 
»AT°Ut Pour ^Empire. L ’article Equités Romani, par Kübler, dans la Real-Encyclo- 
292 s i Rassischen Altertumswissenschaft de Pauly et Wissowa, t. V I (1907), colonnes 
, ' réunit les données principales. Une étude complète, et bien mise à jour, se

°uve dans A. Stein, Der römische Rittersland (Munich, 1927, in-8°).
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s’a p p liq u a it  à m a in te n ir  en tre  le Sénat e t lu i-m ê m e  le con
ta c t  e t la  bonne en ten te . Ce n ’ é ta it  pas m a ltra ite r  le  Sénat, 
m ais au  c o n tra ire  re le ve r son a u to r ité  e t son prestige,^ que de 
l ’épu re r com m e f i t  A uguste  à p lus ieurs  reprises, p a rt ic u liè re 
m e n t en 18, usa n t en ces occasions des p o u vo irs  d u  censeur, 
d o n t i l  se fa is a it donner les d ro its  sans le  t i t r e .  Le  nom bre  des 
sénateurs, sous le  t r iu m v ir a t ,  a v a it  dépassé m il le ;  i l  y  a v a it 
p a rm i eux , depuis les de rn ie rs  tem ps de la  R é p u b liq u e  e t su r
to u t  depuis la  m o r t de César, beaucoup d ’ élém ents tro u b le s  et 
ind ignes. A uguste  les é lim in a  e t ram ena l ’e ffe c tif du  Sénat a u x  
env irons  de s ix  cents. I l  précisa le règ lem en t en p re s c r iv a n t 
deux  séances régu liè res p a r m ois, auxque lles  s’a jo u ta ie n t les 
séances e x tra o rd in a ire s  que dem anda ien t les c irconstances, 
e t en fra p p a n t d ’amendes les sénateurs absents sans excuse 
va la b le . I l  accorda a u x  sénateurs e t des sa tis fac tions  d ’é t i
q u e tte , e t une com pétence e ffec tive , com m e 1 a d m in is tra t io n  
d ’une p a rt ie  des p rov inces , la  ré ce p tio n  d ’ambassades é tra n 
gères, l ’a u to r is a t io n  de tra n c h e r, q u and  lu i-m ê m e  é ta it  absent, 
des a ffa ires q u i en tem ps o rd in a ire  dépenda ien t de l ’em pereur. 
E n fin , en ta n t  que ju r id ic t io n  d ’appe l e t en ta n t  que juge  au 
c r im in e l, n o ta m m e n t de ses propres m e m b re s1, le  Sénat e u t les 
a tt r ib u t io n s  d ’une h a u te  cou r de ju s tice .

M ais les garanties prises p o u r l ’entrée e t le m a in tie n  dans le 
Sénat d o n n a ie n t à A uguste  la  c e rtitu d e  que le p o u v o ir  de 1 as
semblée ne se d ressera it pas con tre  le  sien. Le  d ro it  de siéger 
au Sénat con tin u e  à s’a cq u é rir, com m e i l  est de règ le  depuis 
S y lla , p a r l ’exercice de la  questure  ; e t le fa i t  d ê tre  fils  d un  
séna teur désigne d ’avance u n  jeune R o m a in  p o u r la  questure , 
com m e c’est l ’usage depuis long tem ps . A in s i le Sénat est com 
p ris  dans que lque chose de p lus é tendu , 1 o rd re  sé n a to ria l, 
d o n t fo n t  p a rt ie , o u tre  les sénateurs actue ls , tous les sénateurs 
v ir tu e ls  que so n t les descendants de sénateurs. M ais, p a r une 
in n o v a t io n  d ’A ugus te , n u l ne p e u t a p p a rte n ir  au Sénat s’i l  
ne possède une fo r tu n e  déterm inée : i l  y  a désorm ais u n  cens 
séna to ria l, q u ’A uguste  se m b le 2 a v o ir  f ix é  d ’abo rd  à h u it  cent 
m ille  sesterces en c a p ita l, p o u r le p o rte r  ensu ite  à un  m ill io n . 
F a u te  de posséder ce tte  fo r tu n e , on ne p e u t b r ig u e r la  questure  ; 
e t si, a y a n t dé jà  u n  siège au Sénat, on v ie n t à s’a p p a u v r ir  e t à

1. Le droit des sénateurs de n'ètre jugés que par l ’empereur ou par leurs pairs 
n’existait pas théoriquement, mais était reconnu dans la pratique pour toutes les 
inculpations un peu graves.

2. Les auteurs ne sont pas d’accord sur les chiures.
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to m b e r au-dessous du  cens, on d o it  renoncer à la  q u a lité  de 
sénateur, à m oins q u ’une lib é ra lité  du  p rin ce  ne com ble  le  
d é fic it.  In ve rse m e n t, les c itoyens q u i, sans ê tre  fils  d ’u n  séna
te u r, possèdent la  fo r tu n e  requise, p e u ve n t être  cand ida ts  à 
la  questure  e t p a r su ite  e n tre r au Sénat ; ce tte  dém arche est 
perm ise th é o r iq u e m e n t à tous  ceux q u i o n t le  cens sé n a to r ia l; 
dans la p ra t iq u e , elle n ’est réa lisab le  que p o u r les jeunes gens 
q u i y  son t in v ité s  ou du  m oins adm is p a r  le  p rin ce  : i l  p e u t les 
encourager à, se p résen te r a u x  fo n c tio n s  d u  v ig in t iv i r a t ,  les 
a u to r ise r à p o rte r, com m e les fils  de sénateurs, la  tu n iq u e  à 
la tic la v e , les désigner e n fin , le  m o m e n t ve n u , com m e ses c a n d i
dats à la  questu re . Les conséquences de l ’ in s t i tu t io n  du  cens, 
combinées avec le d ro it  de p ré se n ta tio n  a u x  m a g is tra tu re s  que 
s’est a rrogé l ’em pereur, lu i  d o n n e n t la rgem en t p rise su r le Sénat.

P o u r les cheva lie rs , l ’exigence d ’u n  m in im u m  de fo r tu n e  
n ’é ta it pas une nouveau té  ; le  cens équestre resta  fix é  à q u a tre  
cent m ille  sesterces de c a p ita l. M ais c’est le c h o ix  de l ’em pereur 
q u i désigne, p a rm i les c itoyens q u i ré a lise n t ce tte  c o n d itio n  
p réa lab le  de fo r tu n e , ceux q u i son t in s c r its  su r la  lis te  des 
chevaliers ro m a in s . I l  fa u t des m o tifs  graves p o u r q u ’i l  n ’y  
in sc rive  pas les fils  de cheva lie r, q u a n d  ils  a r r iv e n t à l ’ âge v i r i l  
e t quand  la  c o n d itio n  de cens est re m p lie  ; la  q u a lité  de che
v a lie r p e u t b ien  ê tre  personnelle  en th é o r ie , e lle est h é ré d ita ire  
en fa it ,  e t l ’ o rd re  équestre est une ré a lité  com m e l ’o rd re  séna
to r ia l.  M ais parce que les p lus  riches des fa m ille s  équestres 
son t appelées à e n tre r —  de la  façon  q u i é ta it  ind iquée  to u t  à 
l ’heure — dans l ’o rd re  sé n a to ria l, e t aussi parce que le nom bre  
des cheva lie rs n ’est pas l im ité  com m e ce lu i des sénateurs, les 
cheva lie rs dépendent p lus m an ife s te m e n t que les sénateurs du  
bon p la is ir  du  p rince .

I l  fa u t n o te r que ce caractère  h é ré d ita ire  —  s inon dans la  
théo rie , au  m o ins dans l ’usage — du  ra n g  sé n a to ria l e t d u  ra n g  
équestre p o u v a it  ê tre  co n tra rié  p a r l ’exigence du  cens, lo rs 
q u ’u n  séna teur ou u n  ch eva lie r a v a it  p lus ieurs  en fan ts  : p a r le  
pa rtage  de la  succession, la  fo r tu n e  p o u v a it descendre au- 
dessous du cens. I l  est p ro b a b le  q u ’ en fa i t  u n  ce rta in  nom bre  
de fils  de sénateurs ou de chevaliers se son t tro u vé s  déchus 
Pour ce tte  ra ison  du  ra n g  p a te rn e l. M ais là  encore les lib é ra lité s  
du  p rince  p o u v a ie n t in te rv e n ir .  D ’a illeu rs  la  ra ré fa c tio n  des 
uaissances, dans les classes d irigean tes  de la  société rom a ine , 
te n d a it à d im in u e r le nom bre  de ces cas. Le  fils  d ’une fa m ille  
uisée é ta it  souven t fils  u n iq u e ; quand  i l  a v a it des frères.
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ce u x -c i p o u v a ie n t passer p a r a d o p tio n  dans des fam ille s  où 
i l  n ’y  a v a it  pas d ’h é ritie rs  na tu re ls .

Mêm e au-dessous des deux  ordres p riv ilé g ié s , la  fo r tu n e  
jo u a it  encore u n  rô le  com m e p rin c ip e  de d is tin c tio n  : u n  ca p i
ta l  de deux  cent m ille  sesterces q u a lif ia it  les c itoyens p o u r être  
in s c r its  dans la  q u a tr iè m e  décurie  de juges siégeant à R om e, 
créée p a r A uguste  a fin  de sou lager les tro is  décuries ex is tan tes 
q u i é ta ie n t form ées de sénateurs e t de cheva lie rs . ^

A in s i s’o p é ra it, p a r la  v o lo n té  e t p a r les soins d ’A uguste , 
u n  reclassem ent des personnes q u i com posa ien t la  société 
ro m a in e , s i p ro fo n d é m e n t dérangée p a r les guerres c iv ile s . 
Le  systèm e q u ’ i l  f ix a i t  é ta it  a v a n t to u t  une h ié ra rch ie  
cens ita ire . Sans dou te  une place é ta it  fa ite  à l ’hé réd ité , une 
aussi au  m é rite  personne l ; la  richesse n ’ é ta it  pas la  c o n d itio n  
su ffisan te  de l ’avancem ent socia l ; m ais elle en é ta it  la  c o n d itio n  
nécessaire, e lle l im i ta i t  e t g u id a it les ch o ix  de 1 em pereur. 
E lle  é ta it  p rise , n o n  pas com m e le c r ité r iu m  u n iq ue , m ais 
com m e le signe le p lus p ro b a n t e t le p lus  com m ode à cons ta te r 
de la  v a le u r in d iv id u e lle  e t de l ’a p titu d e  a u x  charges. C ette 
règ le  é ta it  fa ite  p o u r d é te rm in e r, dans to u te s  les rég ions de 
l ’E m p ire  e t dans to u te s  les zones de la  société, u n  e ffo rt vers 
l ’en rich issem ent.

Auguste

IV . —  LES GRANDES LIGNES DE L ’ADMINISTRA
TION NOUVELLE : LE GOUVERNEMENT DES PROVINCES, 
LA JUSTICEK

L ’a d m in is tra t io n  organisée p a r A uguste  â  eu p o u r f in  de 
créer des c o n d itio n s  favo rab les  a u x  désirs d  o rd re  e t de t r a 
v a i l  que d é ve loppa ien t, chez beaucoup d hom m es de ce tte  
époque, la  s tru c tu re  de la  société im p é ria le  e t la  ré a c tio n
con tre  le passé récen t. . .

U ne des lacunes les p lus graves du  rég im e ré p u b lic a in  a v a it  
été son im pu issance  à donne r a u x  p ro v in c ia u x  une a d m in is 
t r a t io n  régu liè re  e t sa tis fa isan te . L a  p o lit iq u e  d A uguste  com 
m ença à m e ttre  en a c tio n  e t à fa ire  passer dans les fa its  un  
des a rtic les  fo n d a m e n ta u x  du  p rog ram m e dém ocra tique  : la  1

1 . O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — Ouvrages de Bouché-Leclercq, de Mommsen et Mar- 
quardt et de Hirschfeld cités p. 21. Sur l ’organisation des tribunaux en Cyrénaï
que, des renseignements intéressants ont été fournis par une inscription récemment 
découverte (G. Oliverio, La stele di Augusta nnvenuta neU’agora di Cirene, dans 
le Noiiziario Archeologico, t.  IV , 1927, p. 13-67).



p a r t ic ip a tio n  e ffec tive  des p ro v in c ia u x  à la  v ie  ro m a in e , le u r  
a ss im ila tio n  progressive a u x  c itoyens de R om e, le u r entrée 
dans u n  systèm e économ ique où ils  n ’ é ta ie n t pas condam 
nés à fa ire  é te rn e lle m e n t fig u re  d ’ exp lo ités  e t de va incus . 
A uguste  en ceci re p re n a it l ’œ uvre que César a v a it  amorcée.

Les règles p rin c ip a le s , p o u r l ’a d m in is tra t io n  des p rov inces, 
fu re n t posées en 27, lo rs  du  pa rtage  e n tre  A uguste  e t le Sénat. 
Les p rov inces  pacifiées d o n t le  Sénat re ç u t le  gouvernem ent 
é ta ie n t l ’Asie (c ’es t-à -d ire  la  p a rt ie  occ identa le  de l ’Asie 
M ineu re ), l ’A fr iq u e  (co rrespondan t à la  T r ip o lita in e , à la  
T un is ie , e t à la  p a rt ie  o rie n ta le  de l ’A lg é r ie )1 —  b ien  q u ’une 
lég ion  y  fû t  m a in te n u e  — , la  p ro v in ce  de B ith y n ie  e t P o n t 
(nord -ouest de l ’Asie  M ineu re ), celle de C rète e t C yrénaïque, 
la  M acédoine, l ’A chaïe (Grèce), l ’ I l ly r ic u m  ( l i t to r a l  o r ie n ta l 
de l ’A d r ia tiq u e ) , la  S ic ile , la  Sarda igne e t Corse, la  B é tiq u e  
(Espagne m é rid io n a le ). Quelques années apres, ce tte  lis te  
s’augm enta  de C hypre  e t de la  G aule N arbonna ise  (sud-est 
de la  F rance). Les “gouverneurs de ces prov inces sénatoria les 
a va ie n t le t i t r e  de proconsuls ; ils  é ta ie n t tiré s  au so rt, p o u r 
l ’Asie e t l ’A fr iq u e  p a rm i les anciens consuls, p o u r les au tres 
p a rm i les anciens p ré teu rs . Ils  s’a d jo ig n a ie n t tro is  légats en 
géné ra l1 2 3 * quand  ils  é ta ie n t consula ires, u n  q u and  ils  é ta ie n t 
p ré to riens , p o u r être  secondés dans le u r tâche  d ’a d m in is tra t io n  
e t de ju r id ic t io n  ; en o u tre  chacun d ’eux  a v a it  sous ses 
ordres u n  questeur chargé de la  gestion  des fonds p u b lic s 8.

Les p rov inces  im pé ria les , où le  m a in tie n  de 1 o rd re  ex igea it 
la  présence de troupes , é ta ie n t la  S yrie  (à laque lle , à ce tte  da te , 
é ta ien t ra ttachées la  C ilic ie  e t la  P a m p h y lie , c ’est-à -d ire  les 
pa rties  rom aines de la  côte m é rid io n a le  de l ’Asie  M ineu re , 
e t F ile  de C hypre  q u i d e v a it ê tre  b ie n tô t rem ise au Sénat), 
la  G aule (q u i a l la it  ê tre  u n  peu p lus ta rd  d im inuée  de la  N a r
bonnaise), l ’ Espagne C ité rieu re  (Espagne d u  n o rd  e t de l ’ est), 
fa  L u s ita n ie  (P o rtu g a l e t p a rt ie  de l ’ ouest de l ’ Espagne). Ce 
lo t  p o u v a it  sem bler m odeste, m ais i l  é ta it  appelé à s accro ître

Le gouvernement des provinces, la justice

1. Dans la province d’Afrique se confondaient trois parties qui, au temps de César 
(voir Piganiol, La conquête romaine, p. 411), étaient distinctes : la province ancienne 
annexée en 146, V « Afrique nouvelle », et le territoire de Cirta, confié par César à 
Sittius. Postérieurement à la mort de César, la mort de Sittius et le trouble apporté 
par les guerres civiles dans la désignation des gouverneurs avaient amené la fusion 
des trois zones.

2. Ce chitïre de trois est donné comme constant par Dion Cassius (L III,  14). I l  n’est 
pas certain que dans la réalité l ’usage ait été aussi rigide, au moins pour l ’Afrique.

3. Dans la province de Sicile, i l  y avait peut-être deux questeurs, par une tradition
^m ontant à la conquête.
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de to u te s  les annexions q u i se ré a lise ra ien t, e t d ’a illeu rs  des 
corrections apportées dès le  règne d ’ A uguste  à la  ré p a r t it io n  in i 
tia le  re tra n ch è re n t du  nom bre  des p rov inces sénatoria les l ’ I l ly -  
r ic u m , pu is la  Sardaigne et Corse. Les gouverneurs des p rov inces 
im péria les  p o r ta ie n t le t i t r e  de p ro p ré te u rs  ; ils  é ta ie n t les re p ré 
sen tan ts , les légats de l ’ em pereur, lega ti A u g u s ti p ro  prætore. 
L ’em pereur les dés igna it s o it p a rm i les anciens consuls, so it 
p a rm i les anciens p ré teu rs , s u iv a n t l ’ im p o rta n ce  de la  p ro 
v in ce  e t des troupes q u ’elle re n fe rm a it;  i l  le u r a d jo ig n a it 
com m e subordonnés un  ou p lus ieurs légats d ’o rd re  séna to ria l, 
q u i les a id a ie n t dans l ’a d m in is tra t io n  c iv ile , e t u n  p ro c u 
ra te u r  de ra n g  équestre q u i d ir ig e a it les services financ iers .

L ’ É g yp te , com prise aussi dans la  p a r t  du  p rin ce , fu t  tra ité e  
d ’une façon spéciale. L a  tr a d it io n  m ona rch ique  et b u re aucra 
tiq u e  des Ptolém ées, l ’é tendue des dom aines ro y a u x , d o n t la  
p ro p r ié té  passa it n a tu re lle m e n t des ro is  à l ’em pereur, le rô le  de 
ce tte  p ro v in ce  dans le  ra v ita ille m e n t de R om e en b lé  d é te r
m in è re n t A uguste  à l ’a d m in is tre r com m e son b ien  p rop re  ; 
i l  v  é ta it représenté, com m e un  p ro p r ié ta ire  p a r son in te n d a n t, 
p a r un  cheva lie r q u i p o r ta it  le t i t r e  de p ré fe t d ’ É g yp te  ; e t 
n u l personnage de ra n g  sé na to ria l ne p o u v a it e n tre r en É g yp te  
sans la  pe rm iss ion  expresse de l ’em pereur.

Des procédés analogues a lla ie n t être  app liqués à la  catégorie , 
b ie n tô t créée p a r A uguste , des p rov inces p rocu ra to riennes. 
Form ées le p lus souven t p a r l ’annex ion  d ’un  p e t i t  royaum e  
ou d ’une m arche  m ili ta ire ,  e t co m prenan t des pays d iffic ile s , 
de ressources m a l connues ou peu développées, les prov inces 
p rocu ra to riennes son t com m e des p rop rié tés  que l ’em pereur 
se charge de m e ttre  en va le u r e t où  i l  se fa i t  supp léer p a r un  
in te n d a n t, u n  procura to r, de ra n g  équestre. M anda ta ires  de 
l ’em pereur, le p ré fe t d ’ É g yp te  e t les p rocu ra teu rs  cu m u le n t 
les a tt r ib u t io n s  a d m in is tra tiv e s , m ilita ire s  e t financières. Les 
prem ières p rov inces  p rocu ra to riennes fu re n t form ées en 16 e t 15 
a v a n t J.-C ., dans les rég ions conquises p a r A uguste  e n tre  les 
A lpes e t le D anube. Lo rsque  la  p ro v in ce  de Sardaigne e t Corse, 
en 6 après J .-C ., cessa d ’être  rangée p a rm i les prov inces 
sénatoria les, ce fu t  aussi u n  p ro c u ra te u r q u i la  gouverna.

E n tre  ces q u a tre  types  de gouverneurs, les différences sont 
sensibles. P roconsuls e t p rop ré teu rs  a p p a rtie n n e n t au Sénat ; 
p ré fe t d ’ É g yp te  e t p ro cu ra teu rs  son t des cheva lie rs. Les p ro 
consuls, en règ le  générale, ne re s te n t en fo n c tio n  q u ’une année ; 
les au tres pe u ve n t être  m a in tenus  aussi long tem ps q u ’i l  p la ît
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à l ’em pereur, d o n t les décisions en ce tte  m a tiè re  son t abso lu 
m e n t lib re s  ; en fa it ,  i l  laisse v o lo n tie rs  p e n d a n t p lus ieurs 
années à la tê te  de la  mêm e p ro v in ce  le g o u ve rneu r q u ’ i l  a 
chois i. M ais u n  t r a i t  com m un im p o rte  p lus que ces d ifférences : 
les gouverneurs, que lle  que so it la  durée de leurs pou vo irs  e t 
de que lque source q u ’ ils  les t ie n n e n t, ne son t p lus des despotes 
à q u i la  connivence de R om e e t la  cou tum e p e rm e tte n t tou tes  
les exactions. C hacun re ç o it u n  tra ite m e n t fixe , e t son d e vo ir 
de fo n c tio n n a ire  est d ’a d m in is tre r en vue  de l ’ in té rê t général 
le pays q u i lu i  est con fié  : dans cet in té rê t généra l se re jo ig n e n t 
e t co ïn c id e n t p o u r une la rge  p a r t l ’avan tage  de R om e e t l ’a va n 
tage des p ro v in c ia u x . Des mesures com m e le re n fo rce m e n t 
de la  colonie de C arthage, q u ’a v a it  fa i t  re n a ître  César, m ais 
q u ’ensu ite  Lép ide  a v a it  s ys té m a tiq u e m e n t a ffa ib lie , e t com m e 
la  fo n d a tio n  de colonies dans presque to u te s  les rég ions de 
l ’E m p ire , e x p r im e n t la  v o lo n té  de déve lopper les ressources 
des p rov inces, d ’en fa ire  les co llabo ra trices  e t les associées de 
l ’ I ta lie .

Des garanties  fermes fu re n t données a u x  ju s tic ia b le s  con tre  
les excès de p o u v o ir  e t les sentences a rb itra ire s  : le d ro it  d ’appe l 
a, en u n  c e rta in  sens, ses o rig ines dans les in s t itu t io n s  d ’époque 
ré p u b lica in e  e t dans les p rinc ipes  m êm e du  d ro it  p u b lic  ro m a in  ; 
m ais c ’est A ugus te  q u i en a fix é  e t précisé l ’ exercice. Dans les 
p rov inces , les m a g is tra ts  m u n ic ip a u x  ju g e n t les causes d ’une 
im p o rta n ce  lim ité e  ; leurs  a rrê ts  p e u ve n t ê tre  ré form és p a r 
les gouverneurs . Les a ffa ires p lus im p o rta n te s , jugées en p re 
m ière  ins tance  p a r le  gouve rneu r, p e u ve n t ê tre  portées en appe l 
d e va n t les consuls e t le Sénat ou d e va n t l ’em pereur p o u r les p ro 
vinces séna to ria les , d e v a n t l ’em pereur seul p o u r les p rov inces 
im pé ria les . P o u r R om e e t p o u r l ’ I ta lie , les a rrê ts  rendus en 
p rem iè re  ins tance  so it p a r les m a g is tra ts  de R om e avec le 
concours des juges, s o it p a r les m a g is tra ts  m u n ic ip a u x , d e v ra ie n t 
n o rm a le m e n t v e n ir  en appe l d e va n t les consuls e t le Sénat, 
car, th é o r iq u e m e n t, l ’a d m in is tra t io n  de R om e e t de l ’ I ta lie  
est de la  com pétence du  Sénat. E n  fa it ,  dès les prem ières années 

p r in c ip a t, l ’em pereur a t t ir e  à lu i  la  p lu p a r t  des appels : 
son d ro it  d ’ in te rcess ion  tr ib u n ic ie n n e  ju s t i f ie ra it  ces e m p iè te 
m ents , si q u e lq u ’u n  songea it à p ro te s te r. E n  f in  de com pte , 
lo rsque l ’em pereur re n vo ie  les appels au Sénat —  ce q u i est 
assez fré q u e n t en m a tiè re  c iv ile  — , le  Sénat a p p a ra ît com m e 
agissant en v e r tu  d ’une dé léga tion  im p é ria le  b ien  p lu tô t  que 
Par u n  p o u v o ir  p ro p re . A u  su rp lus , l ’em pereur p e u t to u jo u rs ,
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sans la isser s’engager la  p rem iè re  ins tance , évoquer d ire c te 
m e n t une cause à son tr ib u n a l.  I l  va  sans d ire  q u ’A uguste  ne 
s’ est pas a s tre in t —  pas p lus que ses successeurs —  à ju g e r 
pe rsonne llem en t tou tes  ces a ffa ires : i l  a délégué souven t sa 
ju r id ic t io n  à des m a n da ta ires , Sénat, p ré te u r u rb a in , com m is
saires spéciaux. M ais i l  n ’en est pas m oins v ra i que, des p ro 
v inces les p lus lo in ta in e s , la  personne de l ’em pereur é ta it 
aperçue au som m et d ’une h ié ra rch ie  com m e celle du  juge  
suprêm e e t du  p ro te c te u r im p a r t ia l.

V. —  LES FINANCES1.

A uguste  é ta it  dans la  nécessité d ’augm en te r les recettes 
pub liques  : les tra ite m e n ts  des fo n c tio n n a ire s , l ’e n tre tie n  de 
l ’ arm ée pe rm anen te  créée p a r les mesures d o n t i l  sera to u t  à 
l ’heure question , les tra v a u x  p u b lics  q u i é ta ie n t, après les 
ru ines  des guerres c iv ile s , la  p rem iè re  c o n d itio n  du  b ien -ê tre  
m a té r ie l q u ’A u gus te  v o u la it  déve lopper, to u t  cela grossissait 
sensib lem ent les dépenses. L ’im p ô t d ire c t, auque l é ta ie n t sou
mises les p rov inces , e t que l ’ I ta lie  ne p a y a it pas, é ta it  essen
t ie lle m e n t l ’ im p ô t fo n c ie r ; les cotes personnelles e t m ob iliè res 
n ’en é ta ie n t que le com p lém en t e t l ’accessoire. Sans r ie n  changer 
a u x  tra d it io n s  en ce tte  m a tiè re , A uguste  assura u n  m e ille u r 
rendem en t de l ’ im p ô t en p re s c r iv a n t des recensem ents, en 
p o u rs u iv a n t les opé ra tions  géodésiques ordonnées p a r César 
peu de semaines a v a n t sa m o r t e t en e n tre p re n a n t u n  cadastre  
général, œ uvre de longue  ha le ine  q u i d e v a it ê tre  te rm inée  
sous T ra ja n . L ’essentie l des rense ignem ents s ta tis tiq u e s  é ta it 
re c u e illi e t te n u  à jo u r  dans un  « é îa t som m aire  de l ’ensemble de 
l ’E m p ire  », b re v ia riu m  to tius  im p e r ii ;  les tra v a u x  des géomètres 
o ffic ie ls , sous la  d ire c tio n  d ’A g rip p a , e u ren t p o u r ré s u lta t l ’é ta 
b lissem en t de la  g rande carte  du  m onde gravée su r m a rb re  dans 
le p o rt iq u e  de V ip s a n ia 2, e t achevée vers 7 a v a n t J .-C . C ette  
ca rte  a été la  source, u n iq ue  ou p r in c ip a le , de tous les tra ité s  
géographiques ju s q u ’à la  f in  de l ’ E m p ire .

I l  fa l la it ,  en o u tre , des im p ô ts  nouveaux . A uguste  t i n t

1 . O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  R. Cagnat, Élude historique sur les impôts indirects 
chez les Romains jusqu'aux invasions des Barbares (Paris, 1882, in-8°) ; M. Rostow- 
zew, Geschichte der Slaalspachl in  der römischen Kaiserzeil bis Diokletian (p. 329-512 
du 9e volume de complément de la revue Philologus, Leipzig, 1903, in-8°).

2. Ce portique avait été construit par Agrippa en l ’honneur de sa sœur Vipsania 
Polla.

— 32 —



Les finances

com pte  de la  répugnance des R om ains p o u r l ’ im p ô t d ire c t et 
pe rsonne l e t ne créa que des im p ô ts  in d ire c ts , q u i s’a jo u tè re n t 
a u x  v ie ille s  taxes in d ire c te s  des p o rto ria , ou d ro its  de douane 
e t de c irc u la t io n , e t de la  vicesim a lib e rta tis , ou d ro it  de 5 p o u r 100 
su r la  v a le u r des esclaves a ffranch is . S’ in s p ira n t de la  fisca lité  
égyp tienne , i l  in s t itu a  l ’u n  après l ’ a u tre  un  im p ô t de 1 p o u r 100 
su r les ventes a u x  enchères (centesim a re rum  v e n a liu m ), u n  
im p ô t de 5 p o u r 100 (en 6 après J.-C .) su r les successions 
recue illies  p a r des c itoyens ro m a in s , à m o ins q u ’elles ne 
v inssen t de pa ren ts  très  proches ou que l ’ensemble de la  
succession ne fû t  in fé r ie u r  à 100.000 sesterces (v ices im a  
h e re d ita tiu m )1, u n  im p ô t de 4 p o u r 100 (en 7 après J .-C .) su r 
les ventes d ’esclaves ( q u in ta  et vicesim a vena lium  m a n c ip io ru m ).

L a  p lu p a r t  des im p ô ts  co n tin u è re n t à ê tre  afferm és. M ais 
dès ce m o m e n t se m an ifes te  une tendance  à ré d u ire  le rô le , 
l ’ indépendance e t les bénéfices des fe rm ie rs  de l ’ im p ô t ; les 
ré p u b lica in s , surve illés de près p a r les fo n c tio n n a ire s  im p é 
r ia u x , ne fo rm e n t p lus , com m e à l ’ époque des Gracques e t de 
C icéron, des com pagnies riches e t puissantes ; leurs  e n tre 
prises son t lim ité e s , le u r ra n g  socia l so uven t m éd iocre . O n 
p e u t p ré v o ir  que, p a r étapes, on a rr iv e ra  à se passer d ’eux.

L a  d iv is io n  des p o u vo irs  e n tre  l ’em pereur e t le  Sénat e n tra î
n a it  la  d is tin c tio n  de deux caisses pub liques  : Y æ ra rium  
p o p u li, tré so r du  Sénat, où  e n tra ie n t les revenus perçus à 
R om e, en I ta lie  e t dans les p rov inces sénatoria les, et le fiscus 
Cæsaris, tré so r de l ’ em pereur, a lim e n té  p a r les revenus des 
p rov inces im pé ria les . E n  o u tre , les im p ô ts  su r les ventes a u x  
enchères e t les successions, a y a n t reçu  une a ffe c ta tio n  spéciale, 
é ta ie n t versés dans une caisse p a rt ic u liè re , V æ ra rium  m ilita re . 
I l  y  a v a it  encore une a d m in is tra t io n  d is tin c te  p o u r la  fo r tu n e  
p rop re  de l ’em pereur, p a tr im o n iu m  Cæsaris, e t c ’é ta it  dans 
ce tte  caisse d u  p a tr im o in e  q u ’e n tra ie n t les revenus de l ’ É g yp te , 
assim ilée à une p ro p r ié té  p rivé e  d ’A uguste .

U n  fa i t  dom ine  ces com p lica tio n s  apparentes : c ’est l ’ a u to 
r i té  p ré pondé ran te  de l ’em pereur dans le  m a n ie m e n t des fonds. 
Les sénateurs q u i a d m in is tre n t Y æ ra riu m  sous le  t i t r e  de p ré 
teurs  e t Y æ ra riu m  m ilita re  sous le t i t r e  de p ré fe ts  son t ses 
hom m es de confiance. E n  fa is a n t des dons 'à  p lus ieurs  reprises 
à Y æ ra riu m  gêné, A ugus te  a c q u ie rt en re to u r u n  d ro it  de rega rd

I- Un premier essai de cet impôt avait été fa it en 40 par les triumvirs. Voir Piganiol 
Ua conquête romaine, p. 432.
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et l ’on accepte le  p rin c ip e  que les fonds pe u ve n t passer d ’une 
caisse à l ’a u tre . Les p re s ta tions  q u i in té ressen t les services 
d o n t se charge l ’em pereur, com m e le ra v ita ille m e n t de R om e, 
l ’e n tre tie n  des rou tes, son t n a tu re lle m e n t affectées au fisc, 
mêm e dans les p rov inces sénatoria les ; de p lus, dans ces p ro 
v inces, l ’em pereur p a rt ic ip e  à la  gestion des dom aines pub lics , 
en a tte n d a n t que peu à peu i l  les fasse passer sous l ’a d m in is 
t r a t io n  d irec te  du  fisc : p a r su ite  i l  y  a dans chaque p ro v in ce  
séna to ria le , à côté du  questeur q u i représente Y æ rarium , un  
p ro c u ra te u r im p é ria l, de ra n g  équestre, q u i représente le fisc.

D ’une façon générale, les p ro cu ra te u rs , agents de l ’em pereur 
d o n t ils  a d m in is tre n t les p rop rié tés  e t sou tiennen t les in té rê ts , 
son t les ouvrie rs  les p lus efficaces des tra n s fo rm a tio n s  de to u t  
o rd re  p a r lesquelles se réa lise, u n  peu p lus chaque jo u r , le 
rég im e nouveau. Le  t i t r e  de procura to r, très  com préhensif, 
recouvre  une grande v a r ié té  d ’a tt r ib u t io n s  e t de rangs ; i l  
va  de l ’ a ffra n c h i im p é ria l au cheva lie r. C’est, p o u r la  déléga
t io n  des po u vo irs , un  procédé d ’une ex trêm e  souplesse, d o n t 
A uguste , e t tous les em pereurs à son exem ple, se son t servis 
a fin  d ’ être  p a r to u t présents.

L a  s u b o rd in a tio n  rée lle  du  Sénat au p rince , m a l d issim ulée 
sous le pa rtage  app a re n t des d ro its  souvera ins, se laisse c la ire 
m e n t sa is ir dans le  règ lem en t é ta b li vers 15 a v a n t J.-C . p o u r 
la  frappe  des m onnaies. L ’em pereur se réserva le d ro it  de fra p p e r 
les pièces d ’ o r et d ’ a rgen t ; i l  la issa it au Sénat le d ro it  e xc lu s if 
d ’é m e ttre  la  m onna ie  de cu iv re . L a  m onna ie  de cu iv re  é ta it 
f id u c ia ire , ta n d is  que les espèces d ’o r et d ’a rgen t a va ie n t, les 
unes e t les au tres, la  va le u r réelle  du  m é ta l : u n  aureus de 
7 gr. 8 é q u iv a la it à 25 deniers d ’a rgen t de 3 gr. 9, ce q u i fixe  à 
12,5 le ra p p o r t de l ’o r à l ’ a rgen t. A in s i l ’ ancien é ta lon  d a r
gent e t le n o u ve l é ta lon  d ’o r, in t r o d u it  dans le systèm e m oné
ta ire  de R om e depuis l ’époque de César, é ta ie n t concu rrem 
m e n t em ployés.

VI. —  LES FORCES DE TERRE ET DE MERK

Ce q u i re n d a it possibles, ou p o u r m ie u x  d ire  in é v ita b le s , les 
re s tr ic tio n s  apportées a u x  p o u vo irs  du  Sénat, les unes to u t 1

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . ■— Mommsen, M ilitu ïï i provinciciliuTïi patries, dans 
Ephemeris epigraphica, V (1884), p. 159-249, reproduit en partie dans Mommsen, 
Gesammelte Schriften, t. V I I I  (Berlin, 1913, in-8»), p. 466-473, et, du même, Die Con-
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d un  coup e t o u ve rte m e n t, les au tres su b rep ticem en t e t peu à
peu, c’ é ta it  le fa i t  q u ’A uguste  seul d isposa it de la  fo rce  arm ée.

A  p a r t ir  d ’A uguste , e t c ’est là  une des ré form es décisives 
d o n t i l  est l ’a u te u r, l ’arm ée ro m a in e  est pe rm anente . A  l ’ époque 
ancienne, les lég ions, levées au com m encem ent de chaque 
cam pagne, é ta ie n t dissoutes à la  fin . Le service m ili ta ire  é ta it 
une o b lig a tio n  com m une à tous les c itoyens q u i en a va ie n t 
l ’âge e t les a p titu d e s  physiques ; m ais le so ld a t, une fo is te r 
minées les opera tions p o u r lesquelles i l  a v a it  été enrôlé, é ta it 
re n d u  à la  v ie  c iv ile . Sans dou te , la  fréquence des guerres a v a it 
eu p o u r ré s u lta t, de bonne heure, que des c itoyens a va ie n t 
passe a u x  armees une n o ta b le  p a rtie  de le u r existence * en 
o u tre , dans les dern iers tem ps de la  R épub lique , depuis M arius , 
les guerres lo in ta in e s , e t s u r to u t les guerres c iv iles , a va ie n t 
tra n s fo rm é , en fa it ,  l ’arm ée rom a ine  en une arm ée de m é tie r. 
Mais le  d ro it  n ’é ta it  pas changé. C ’é ta ie n t les circonstances, 
e t s u r to u t l ’anarch ie  des guerres c iv ile s , q u i a va ie n t érigé un  
c e rta in  nom bre  de légions en fo rm a tio n s  perm anentes.

L a  perm anence des corps e t la  longue durée du service, 
avec A uguste , d e v in re n t des règles. De la c in q u an ta in e  de 
lis ions q u i e x is ta it dans le m onde ro m a in  lo rs 'd e  la  b a ta ille  

d A c tiu m , i l  garda e n v iro n  la  m o it ié  ; en to u t  cas i l  y  a v a it  
v in g t-c in q  légions quand  i l  m o u ru t. Chacune é ta it u n  corps 
d in fa n te r ie , de c in q  à s ix  m ille  hom m es, com p lé té  p a r un  
groupe de cent v in g t  cava lie rs. Les lég ionna ires se re c ru ta ie n t 
p a rm i les c itoyens rom a ins , e t, dès le règne d ’A uguste , les 
engagements vo lo n ta ire s  fo u rn ire n t la  p lus grande p a r t des 
recrues : une m in o r ité  de so ldats seu lem ent é ta it  levée pa r 
co nscrip tion .

Les troupes a u x ilia ire s , a u x ilia ,  fo rm a ie n t au to ta l un  e ffe c tif 
sensib lem ent supé rieu r à ce lu i de l ’ensemble des légions.

é ta ie n t des corps de c in q  cents ou de m ille  hom m es, appelés

scripUonsordnung der römischen Kaiserzeit, dans Hermes, t. X IX  (1884), p. 1-79 et 210- 
de.,’, / ep?>d“ l t  daDS Gesammelle Schriften, t. V I (Berlin, 1910, in-8°), p. 20-117 (ces 
schïn „ mmTf  S0IÎ* fondamentaux) ; A. von Domaszewski, Die Rangordnung des römi-
The a t m 68' Ï T  f  Bonner ¿“ ^bûcher, t. C X V II (1908), 275 p. ; G. L. Cheesman, 

aux ilia  ot the Roman, imnp.ri.nl nrm-n iilvfand 'IQ'17. Qnl . T> r1«,__  ̂ r>___  »

(í.e Cairo 1 Q1« i to \  T’ .arme romaine a Egypte d Auguste à Dioclétien
Caire A r» . j t ome X L I des * Mémoires publiés par l ’Institu t français du 
provin e Lde-UX de™‘lers ouvrages, bien qu’étudiant chacun l ’armée particulière d’une 
général -L. P lei!nent beaucoup d indications valables pour l ’organisation militaire en 
in-8») A  . . . manne, E. Ferrero, L'ordinamento dette armate romane (Turin, 1878,
romano tX m é ^ e a a r& nConf**.riuove intorno a ll ’ordinamento dette armate doit’ impero 

nano  (Turin, 1884, m-8-) ; V. Chapot, L a  flotte de Misène (Paris, 1896, in 8°).
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en généra l cohortes dans l ’ in fa n te r ie , ailes dans la  cava le rie , 
e t, en général aussi, recru tés p a rm i les n o n -c itoyens , p a rm i les 
p ro v in c ia u x  la tin s  ou pérégrins. P ou r eux égalem ent la  con
s c r ip tio n  ne jo u a it  q u ’u n  rô le  re s tre in t ; l ’entrée au  service 
se fa is a it le  p lus  souven t p a r engagem ent v o lo n ta ire .

L a  durée m in im a  d u  service fu t  fixée , après des tâ to n n e m e n ts , 
à v in g t  ans p o u r les lég ionna ires, v in g t-c in q  ans p o u r les 
a u x ilia ire s . A  le u r l ib é ra t io n , les so ldats receva ien t une re tra ite , 
sous la  fo rm e  d ’une som m e d ’a rgen t versée une fo is p o u r tou tes  : 
c’est en vue  de ces pa iem ents  q u ’À uguste  créa l ’æ ra riu m  m il i-  
tare, do té  de ressources spéciales. A  ce c a p ita l en deniers 
s’a jo u ta it  souven t u n  lo t  de te rre  à co lon iser.

A in s i la  v ie  m ili ta ire  re t ie n t les hom m es depuis 1 adolescence 
ju s q u ’à, qua ra n te  ou q u a ra n te -c in q  ans, e t au delà. E n trés  au 
service com m e sim ples so lda ts , ils  p e u ve n t s’é lever ju s q u ’a u x  
grades d ’ o ffic iers suba lte rnes, d e ve n ir cen tu rions  dans les 
lég ions, cen tu rions  d ’in fa n te r ie  ou décurions de cava le rie  dans 
les corps a u x ilia ire s . M ais la  g rande masse, b ien  en tendu , reste 
dans le ra ng , ne dépasse pas les em plo is  de spécia listes ou de
sous-offic iers. _ .

Dans ce tte  arm ée de professionnels, seuls les o ffic iers supé
rieu rs  ne son t pas des m ilita ire s  de m é tie r : personnages 
d ’ o rd re  sé n a to ria l ou équestre, c’ est^ p o u r u n  tem ps q u ’ ils  
re ço ive n t des com m andem ents  dans 1 arm ée, ta n tô t  au d é b u t 
de le u r ca rriè re , ta n tô t  p lus ta rd  ; dans le u r v ie  p u b liq u e , ces 
grades son t s im p le m e n t des étapes q u i a lte rn e n t avec les 
fo n c tio n s  c iv iles .

L a  ré o rg a n isa tio n  de l ’o rd re  équestre p a r A uguste  a v a it 
p o u r o b je t, en tre  autres fins , de p o u rv o ir  au re c ru te m e n t des 
o ffic ie rs. C’est p a rm i les cheva lie rs que l ’empereur^ n o m m a it 
les tr ib u n s  des so lda ts , o ffic ie rs  supérieurs de la  lég ion , e t les 
p ré fe ts  de cohorte  ou d ’a ile , com m andan ts  des corps a u x i
lia ire s . I l  fa u t en tendre  ic i p a r cheva lie rs non  seu lem ent les 
cheva lie rs p ro p re m e n t d its , m ais aussi les jeunes gens de 
fa m ille  séna to ria le , q u i son t com ptés p a rm i les chevaliers 
ju s q u ’au jo u r  où  l ’exercice de la  questure  le u r donne u n  siège 
au Sénat : ces fu tu rs  sénateurs occupen t une p a rt ie  des places 
de tr ib u n s  dans les lég ions e t, sous le règne d ’A ugus te , com 
m a n d e n t les ailes ; les autres tr ib u n s  e t les p ré fe ts des cohortes 
a p p a rtie n n e n t à l ’o rd re  équestre dans le  sens s t r ic t 1.

1. A partir de Tibère !ea préfets d’aile sont chevaliers au sens strict, comme les 
préfets de cohorte.
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C’est encore une in n o v a t io n  d ’A uguste  —- s u iv a n t, en ceci, 
une in d ic a t io n  de César —  q u i donne à la  lég ion  u n  chef u n iq ue , 
supé rieu r a u x  tr ib u n s  q u i a u tre fo is  com m anda ien t la  lég ion  
à to u r  de rô le , le  « léga t de la  lég ion  » (legatus le g io n is ). Délégué 
du  p rince , com m e son t i t r e  l ’ in d iq u e , i l  est nom m é e t rem p lacé  
sans a u tre  règ le  que la  v o lo n té  im p é ria le  ; c’est u n  sénateur, 
presque to u jo u rs  u n  ancien p ré te u r. Seules les lég ions d ’ É g yp te  
(au nom bre  de tro is  sous A uguste ) n ’é ta ie n t pas comm andées 
p a r u n  lé g a t de ra n g  sé n a to ria l, p a r une a p p lic a tio n  du  mêm e 
p r in c ip e  q u i e x c lu a it les sénateurs du  gouve rnem en t de ce tte  
p ro v in c e  : chacune a v a it  à sa tê te  u n  p ré fe t de lég ion  q u i é ta it 
cheva lie r.

Sous l ’E m p ire  com m e sous la  R é p u b liq u e , la  f lo tte  jo u e  un 
rô le  b ien  m o in d re  que l ’arm ée dans le m a in tie n  de la  puissance 
ro m a in e  ; les services q u ’elle re n d  son t beaucoup m oins 
estim és. C ependant la  lu t te  co n tre  Sextus Pompée e t la  
b a ta ille  d ’A c t iu m  a v a ie n t m o n tré  la  nécessité d ’une f lo tte  
convenab lem en t équipée ; e t i l  fa l la it  q tie  des nav ires  pus
sent fa ire  la  po lice  su r to u te s  les côtes, s i l ’on  ne v o u la it  
pas que la  p ira te r ie  recom m ençâ t à tro u b le r  le  com m erce. 
A uguste  g roupa  les forces de m er en flo tte s  perm anentes d o n t 
chacune a v a it  u n  ra y o n  d ’a c tio n  d é te rm in é  ; i l  in s ta lla  n o ta m 
m e n t à M isène e t à R avenne  les d e u x  flo tte s  q u i d e va ien t res te r 
ju s q u ’à la î f in  de l ’E m p ire  les p lus im p o rta n te s  de la  m a rin e  
rom a ine . Les m a rins  se re c ru ta ie n t p a rm i les a ffranch is  e t 
les pérégrins  ; m o ins  payés que les so lda ts , ils  se rva ie n t p lus 
long tem ps , v in g t-s ix  ans au  m o ins. M ais le  p ré fe t m is à la  tê te  
de chaque f lo tte  é ta it, sau f e xcep tion , u n  ch e va lie r : les com 
m andem ents dans la  m a rin e  é ta ie n t a ins i assim ilés a u x  com m an
dem ents dans l ’arm ée de te rre , e t rangés p a rm i les « m ilices  
équestres ».

E n  som m e, dans tous  les dom aines de l ’a d m in is tra t io n , 
les e ffo rts  co n ve rg e n t vers le m êm e ré s u lta t : la  responsab ilité  
e t l ’a u to r ité  te n d e n t à se concen tre r dans les m ains de l ’em 
pe reu r. P a r les d ro its  q u ’ i l  s’est réservés dans le  gouve rnem en t 
des p rov inces , p a r le co n trô le  q u ’i l  exerce su r les décisions de 
ju s tice , p a r les revenus d o n t i l  dispose, p a r les n o m in a tio n s  
fiu  i l  fa i t  à son gré, i l  est le  m a ître , m a lg ré  les m énagem ents 
d ’é tiq u e tte  e t les fic tio n s  légales. I l  assume la  charge de m a in 
te n ir  dans le m onde u n  o rd re  d o n t les bénéfices e t la  g lo ire  
lu i  re v ie n d ro n t.
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V II. —  ABSENCE D’UNE RÈGLE DE SUCCESSION1.

I l  y  a, dans ce tte  m ach ine  b ien  m ontée , que lque chose q u i 
m anque de préc is ion , q u i est abandonné, dans une la rge  m esure, 
au je u  des c irconstances; e t ce tte  indéc is ion  touche , m a lheu 
reusem ent, u n  p o in t v i ta l  du  rég im e : A uguste  n ’a pas v o u lu  
ou n ’ a pas su f ix e r  une règ le  de succession au p o u v o ir , d ’ac
cès au p r in c ip a t.

L ’assen tim en t unan im e  q u i l ’a v a it  in s ta llé  lu i-m ê m e  au gou
ve rn e m e n t n ’ a v a it  p u  se p ro d u ire  que dans des circonstances 
excep tionne lles , d o n t le  nouveau  rég im e a v a it  ju s te m e n t p o u r 
f in  d ’em pêcher le re to u r. Son a u to r ité  s’in s c r iv a it ,  ta n t  b ien  
que m a l, dans les cadres des anciennes m a g is tra tu re s , q u i, 
lo in  d ’ê tre  hé réd ita ires , n ’ é ta ie n t q u ’annuelles en p r in c ip e ; 
a lle r p lus  a v a n t, a ff irm e r l ’hé réd ité  du  p o u v o ir  suprêm e, ç ’e û t 
été m e ttre  tro p  c la ire m e n t en évidence la  m ona rch ie  q u i se 
d is s im u la it sous les apparences du d ro it  ré p u b lic a in  : A uguste  
n ’osa pas. Ce q u i é ta it dans la- log ique  du systèm e, c ’é ta it  
l ’ é lec tion  p a r le peup le , ou , com m e succédané du suffrage p o p u 
la ire , l ’ é lec tion  p a r le S éna t; m ais ç ’e û t été re m e ttre  to u t  le 
rég im e en ques tion  à chaque changem ent de p rince . Dans cet 
em barras, A uguste  é v ita  de poser fra n ch e m e n t le p rob lèm e  ; 
i l  s’ en t in t  à des so lu tions  bâ ta rdes , e t ses successeurs fu re n t 
incapab les d ’en tro u v e r  d ’au tres. L ’ E m p ire  ro m a in  a to u jo u rs  
g ra ve m e n t so u ffe rt de ce tte  fa ib lesse congén ita le .

Le  b ia is  auque l A uguste  e t les autres em pereurs après lu i  
se rés ignè ren t co n s is ta it en ceci, que le  p rin ce  dé s ig na it de son 
v iv a n t  à l ’a tte n tio n  du  Sénat e t du  peup le  ce lu i q u ’ i l  d é s ira it 
a v o ir  com m e successeur ; son te s ta m e n t c o n firm a it ce cho ix , 
en d o n n a n t à ce t h é r it ie r  une p a r t p r iv ilé g ié e  dans la  fo r tu n e  
du  te s ta te u r ; les m a g is tra ts , le Sénat e t le peup le  é ta ie n t portés, 
q uand  le p rin ce  d ispa ra issa it, à su iv re  ces in d ic a tio n s  e t à v o te r 
la  lo i  nécessaire p o u r con fé re r Y im p e riu m  au nouveau  p rince  
a in s i recom m andé. M ais ce tte  dés igna tion , s i e lle a v a it  une 
v a le u r m ora le  e t, dans beaucoup de cas, une e fficac ité  p ra tiq u e , 
re s ta it  léga lem en t sans fo rce  ou, p o u r m ie u x  d ire , sans ex is
te n ce ; elle ne l ia i t  en d ro it  n i le Sénat, n i le peup le , n i les 
asp iran ts  éventue ls à l ’ em pire .

1 . O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — E. A. Stückelberg, Die Thronfolge von Augustus bis 
Constantin (thèse de Zurich, 1897, in-4°) : E. Groag, Studien zur Kaiser geschickte, 
I I I  et IV , dans les Wiener Studien, 1918, p. 150-167, et 1919, p. 74-88.
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A ugus te , ob ligé  p a r les c irconstances de re n ouve le r à p lu 
sieurs reprises ce tte  opé ra tio n , car p lus ieurs  de ceux sur 
lesquels se p o rtè re n t ses ch o ix  m o u ru re n t p ré m a tu ré m e n t, s’y  
p r i t ,  s u iv a n t les cas, de d iffé ren tes m anières. D ’un  m ariage 
avec S cribon ia , i l  a v a it  une fil le , Ju lie , née en 39 ; d ’un  
second m ariage , co n tra c té  avec L iv ie  (L iv ia  D ru s illa )  en 
38, après le d ivo rce  de S cribon ia , i l  n ’a v a it  pas d ’en fa n t. 
Sa sœ ur O c tav ie  a v a it  u n  fils , M arcus C laud ius M arce llus , né 
en 42. A uguste  m a ria , dès 25, M arce llus  e t J u lie  e t, l ’année s u i
va n te , p roposa au Sénat q u ’i l  f û t  perm is  à M arce llus  de b rig u e r 
le consu la t d ix  ans a v a n t l ’ âge léga l. C’é ta it  év idem m en t 
le recom m ander com m e son fu tu r  successeur. M ais le  jeune 
hom m e m o u ru t quelques m ois p lus ta rd  (23).

N ’ a y a n t pas de fils  et n ’a y a n t p lus de neveu, A uguste  v o u lu t 
que son m e ille u r lie u te n a n t, A g rip p a , q u i a v a it été son collègue 
au consu la t en 28 e t 27, lu i  d o n n â t des p e tits - f i ls  e t fû t  en 
o u tre  associé au  p o u v o ir . A g rip p a , à son to u r , épousa J u lie  
e t e u t d ’e lle deux  fils , Caius en 20, L u c iu s  en 17. A uguste  f i t  
con férer à A g rip p a  les p rin c ip a le s  des a tt r ib u t io n s  q u ’i l  a v a it  
lu i-m êm e  : l ’ im p e riu m  p roconsu la ire  p o u r to u te  l ’ é tendue de 
l ’ E m p ire  e t, à p a r t ir  de 18, la  puissance tr ib u n ic ie n n e . Les 
deux hom m es é ta ie n t du  m êm e âge ; A uguste  ne d e v a it 
donc pas co m p te r avec assurance q u ’ A g r ip p a  lu i  s u rv iv ra it  ; 
seu lem ent ce tte  présence de deux  associés au p o u v o ir , ce tte  
corégence é ta it  fa ite  p o u r écarte r la  crise q u ’a u ra it  risqué  de 
créer la  m o r t d ’u n  chef un ique .

E n  fa it ,  A g rip p a  m o u ru t en 12 a v a n t J .-C ., âgé seu lem ent de 
c in q u an te  e t un  ans. M ais dès la  naissance de L u c iu s , A uguste , 
pa r une a p p lic a tio n  e x tra o rd in a ire  des usages du d ro it  p r iv é , 
a v a it adop té  les deux en fan ts  nés d ’A g rip p a  e t de J u lie  : ses 
p e tits - f ils  p a r la  n a tu re  é ta ie n t a ins i devenus léga lem en t ses 
fils . I ls  s’ appe lè ren t dès lo rs Caius César e t L u c iu s  César. I l  
é ta it n o rm a l q u ’ils  p rissen t de le u r père a d o p tif  ce su rnom , 
com m e lu i-m ê m e  l ’a v a it  p ris  du  g rand  César ; cependant le 
m o t é ta it  s ig n if ic a t if ,  e t, to u t  en fan ts  q u ’ils  é ta ie n t, les m a r
q u a it com m e des cand ida ts  na tu re ls  au p r in c ip a t, p o u r le  jo u r  
où A uguste  e t A g r ip p a  a u ra ie n t d ispa ru . Le  Sénat e t le  peup le  
se co n fo rm è re n t d o c ile m e n t a u x  désirs d ’A uguste . C hacun 
des deux en fan ts , quand  i l  a t te ig n it  sa qu inz ièm e  année, 
âge auque l les jeunes R om a ins  re v ê ta ie n t la  toge v ir i le ,  fu t  
désigné, c in q  ans d ’avance, p o u r occuper à v in g t  ans le 
consu la t, avec dispense des m a g is tra tu re s  précédentes ; chacun
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des de u x , en m êm e tem ps , fu t  acclam é —  p a r les cheva lie rs, 
m ais ce rta in e m e n t à l ’ in s tig a tio n  d ’A uguste  —  com m e « p rince  
de la  jeunesse », princeps ju v e n tu lis . Ce t i t r e  ne c o m p o r ta it 
pas d ’a u tre  rô le  e ffe c tif que le  com m andem en t des cheva lie rs 
présents à R om e -—- jeunes gens de fa m ille  séna to ria le  ou 
cheva lie rs  p ro p re m e n t d its  —  lo rs  d ’un  dé filé  e t d u n  carrouse l 
annuels d e va n t l ’em pereur, parade q u i se s u b s titu a it  à 1 an 
cienne revue  q u inquenna le  des chevaliers p a r les censeurs ; 
m a is  dans l ’ e m p lo i de ce te rm e  de princeps, q u i fa is a it de Caius 
e t de L u c iu s  les p rem ie rs  des jeunes R om a ins , com m e le u r 
père a d o p tif  é ta it  le  p re m ie r des c itoyens e t des sénateurs, i l  
y  a v a it  une équ ivoque  e t une a llu s io n  vo lo n ta ire s  : Caius e t 
L u c iu s  appa ra issa ien t com m e les fu tu rs  successeurs du  p rince , 
avec l ’acqu iescem ent a n tic ip é  de l ’ o p in io n . L ’ événem ent dé joua 
les p rév is ions  d ’A uguste . L u c ius  César m o u ru t de m a lad ie , 
à  d ix -h u it  ans, en 2 après J.-C . ; Caius, q u i a v a it  occupé le 
consu la t en l ’an  1 de n o tre  ère, m o u ru t en 4, dans sa v in g t-  
tro is iè m e  année, des suites d ’une blessure reçue au cours d une 
cam pagne en A rm é n ie . .

D ’A g rip p a  e t de J u lie  é ta it  né, après la  m o r t d A g rip p a , 
u n  tro is iè m e  fils , A g r ip p a  P ostum us. A uguste , q u i ne l ’ a v a it 
pas adop té  lo rs  de sa naissance, songea m a in te n a n t à lu i.  
P a r a ille u rs  i l  a v a it  été am ené depuis long tem ps d é jà  à u t i l is e r  
la  c o lla b o ra tio n  de son beau -fils  T ib e re , qu  i l  n  a im a it pas 
beaucoup, m ais q u i é ta it  u n  hom m e fa i t  e t q u i a v a it  de grandes
qu a lités . ; .

Q uand  L iv ie , p o u r épouser O ctave , d ivo rça  d  avec T ib e n u s  
C laud ius N ero , elle a v a it  de lu i  un  fils , né en 42, q u i p o r ta it  les 
mêmes nom s que son père, e t que nous appelons T ibè re . U n  
second fils , N ero C laud ius D rusus, n a q u it en 38, tro is  m ois 
après le re m a ria g e 1. L ’u n  e t l ’a u tre , soutenus p a r le u r m ère, 
q u i é ta it  in te llig e n te  e t am b itieuse , fu re n t, du  v iv a n t  encore 
d ’A g rip p a , chargés de com m andem ents im p o rta n ts , en O rie n t 
e t dans les A lpes. D rusus, q u ’A uguste  p ré fé ra it à son frè re  (on 
ra c o n ta it  à R om e que D rusus é ta it en ré a lité  le fils  d ’A uguste , 
d o n t L iv ie , d is a it-o n , a v a it été la  m aîtresse a v a n t le d ivo rce ), 
épousa, vers 16 a v a n t J .-C ., une fi l le  d ’ O ctav ie , A n to n ia  la  
jeune  T ibè re  fu t  consu l en 13 a v a n t J .-C ., avec dispense de 
l ’âge léga l, e t, après la  m o r t d ’ A g rip p a , A uguste  v o u lu t q u ’i l

1. Le collège des pontifes, consulté, avait déclaré licite le mariage immédiat d’Octav > 
et de Livie, malgré la grossesse.
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épousât Ju lie , m ariée a ins i p o u r la  tro is ièm e  fo is . D rusus 
o b t in t  à son to u r  le  consu la t dans les mêmes co n d ition s  que 
son frè re , en 9 a v a n t J .-C ., m ais m o u ru t en ce tte  année m em e, 
des suites d ’une chu te  de cheva l, au cours d ’une cam pagne 
en G erm anie. C e tte  m o r t g rand issa it le  rô le  e t les chances de 
T ib è re  : i l  fu t  consul p o u r la  seconde fo is  en 7 a va n t 
pu is , com m e A g rip p a  douze ans p lus tô t ,  i l  f u t  associé à 
la  puissance tr ib u n ic ie n n e , q u ’A uguste  lu i  f i t  con fé re r, en 
6 a v a n t J .-C ., p o u r c in q  ans.

M ais à peine a v a it - i l  reçu  cet h o nneu r q u ’ i l  a l la i t  s’ en fe rm er 
à R hodes, dans une sorte  d ’e x il v o lo n ta ire , lo in  de to u te s  les 
a ffa ires . Les m ob iles de sa re tra ite  fu re n t p ro b a b le m e n t, d ’une 
p a r t ,  des d issen tim en ts  co n ju g a u x  —  car J u lie  m e n a it une v ie  
fo r t  l ib re , e t A uguste  f in i t  p a r la  p u n ir  d u re m e n t, quelques 
années p lus ta rd  (2 a v a n t J .-C .), en la  re lé g u a n t dans une
île  __f d ’a u tre  p a r t ,  les d ifficu lté s  de sa p o s itio n  en présence
de Cai’us e t de Luc ius  César, p lus jeunes, m ais p lus près que 
lu i  du  p o u v o ir . I l  fa u t b ien  qu  A uguste  a it  se n ti lu i-m e m e  
ces d iffic u lté s , pu isque  après que lque résistance i l  donna à 
T ibè re  l ’a u to r is a tio n  de p a r t ir .  Ses c in q  années de puissance 
tr ib u n ic ie n n e  passèrent dans cet é lo ignem ent ; i l  ne re v in t  à 
R om e q u ’en 2 après J .-C ., e t p o u r y  v iv re  d ’ abo rd  en s im p le  
p a rt ic u lie r .

L a  m o r t de Caius César re m it  T ib è re  au p re m ie r p la n . A uguste  
a d op ta , en m êm e tem ps , A g rip p a  P ostum us e t T ib è re  ; i l  
a v a it exigé q u ’au p réa lab le  T ibè re  a d o p tâ t, de son cô té , le 
fils  aîné de son frè re  D rusus, G erm anicus (né en 15), b ien  que 
T ibè re  e û t dé jà , d ’u n  m ariage  a n té r ie u r à son m ariage  avec 
Ju lie , u n  fils  appelé D rusus com m e son oncle, e t u n  peu p lus 
jeune  que G erm anicus. E n  o u tre , T ib è re  re p re n a it la puissance 
tr ib u n ic ie n n e  (m ilie u  de l ’ an 4 après J .-C .), e t ne d e v a it p lus 
cesser d ’ê tre  sous ce t i t r e  associé au gouve rnem en t. P o u r 
A g rip p a  P ostum us, au c o n tra ire , l ’ a d o p tio n  n ’e u t pas de suites 
durab les : son caractère  se révé la , p a ra î t- i l,  a n tip a th iq u e  e t 
in tra ita b le  ; au b o u t de tro is  ans (en 7 après J .-C .), A uguste  
annu la  l ’a d o p tio n  e t re légua le jeune  hom m e d abo rd  en 
Cam panie, pu is  dans une île  de l ’a rch ip e l toscan.

A in s i la  d és igna tion  des h é ritie rs  p ré so m p tifs  a été ten tée  
p a r A u gus te  sous des form es diverses : actes de d ro it  p r iv é

■ m ariages e t a d o p tio n s  —  q u i th é o r iq u e m e n t n  in té ressa ien t 
que les re la tio n s  fa m ilia le s  d ’A uguste  ; c o lla t io n  de t itre s  
H onorifiques —  princes de la  jeunesse —  ou de m a g is tra tu re s
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en dehors des règles du  cursus; assoc ia tion  e ffec tive  au p o u v o ir , 
p a r Y im p e riu m  p roconsu la ire  ou la  puissance tr ib u n ic ie n n e . 
Ces flo tte m e n ts  tra h is s e n t l ’h é s ita tio n  e t la  gêne d ’A uguste  
d e v a n t une question  q u i, cependan t, é ta it  fo ndam en ta le . I l  
sem ble mêm e que, p o u r m ie u x  d iss im u le r l ’ idée de m onarch ie  
e t com m e p o u r la isser a u x  R om a ins  une lib e r té  de ch o ix , i l  
a i t  p ris  so in q u ’ i l  y  eû t to u jo u rs  p lus d ’u n  h é r it ie r  désigné : 
A g r ip p a  e t M arce llus  d ’abo rd , pu is  A g rip p a , Caius e t L uc ius , 
pu is  Caius, L u c iu s  e t T ib è re , e n fin  T ibè re , A g r ip p a  Postum us 
e t G erm anicus son t recom m andés en m êm e tem ps , de façon 
p lus ou m oins n e tte , à la  sym p a th ie  des c itoyens.

E n  ré a lité , A uguste  s’est sans d ou te  avoué à lu i-m ê m e  que le 
systèm e fondé  p a r lu i  d e v a it chercher la  g a ran tie  de sa durée 
dans la  perm anence de ses b ie n fa its . T a n t que le p rince  assu
re ra it  l ’o rd re  e t la  p a ix  d u  m onde ro m a in , la  q u ié tu d e  e t la 
ré g u la r ité  de la  v ie  q u o tid ie n n e , r ie n  ne l ’em pêchera it de se 
donner u n  h é r it ie r  e t de lu i  tra n s m e ttre  sans secousse son 
p o u v o ir . L ’ im p o s s ib ilité  de poser une règ le  de succession n ’en
tra în e ra it  pas nécessairem ent, dans la  p ra tiq u e , de conséquences 
dangereuses, aussi long tem ps que le p r in c ip a t se ju s t i f ie ra it  
p a r des actes, aussi long tem ps que l ’organism e a d m in is tra t if  
fo n c tio n n e ra it b ien , à la  sa tis fa c tio n  du  p lus g rand  nom bre . 
C hacun des em pereurs a u ra it  à rend re , après sa m o r t,  les 
com ptes q u ’on ne lu i  d e m a n d a it pas ta n t  q u ’i l  ré g n a it ; sur 
l ’h a b ile té  e t la  chance de chacun d ’eux se jo u e ra it  la  destinée 
de sa fa m ille  e t, in d ire c te m e n t, la  destinée du  rég im e.

V III.  — L ’ENTOURAGE DE L ’EMPEREUR1.

L a  nécessité s’im p o s a it d ’a u ta n t p lus fo r te m e n t au p rince  
d ’a v o ir  de bons conseillers, des co llabo ra teu rs  dévoués et 
com péten ts . C’ é ta it  une tr a d it io n  ancienne que le général, le 
gouve rneu r de p ro v in ce , le  juge  eussent auprès d ’eux des am is 
q u i, sans t i t r e  o ffic ie l e t sans re sponsab ilité  légale, les a id a ie n t 
de leurs  av is , les déchargea ien t à l ’occasion d ’une p a r t de le u r 
besogne. A uguste  conserva cet usage. Les « am is » (a m ic i)  de

1. O u t r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  Éd. Cuq, Le conseil des empereurs, d'Auguste à Dio- 
clétien, dans les Mémoires présentés à  l ’Académie des Inscriptions, t. IX  (1884), p. 311- 
504 (p. 311-461 : d’Auguste à l ’avènement de Dioclétien) ; Mommsen, Die Gardetruppen 
der römischen Republik und der Kaiserzeit, dans Gesammelte Schriften, t. V I (Berlin, 
1910, in-8°), p. 1-16 (article publié en 1879) ; P. K . B. Reynolds, The vigils of 
imperial Rome (Oxford, 1926, in -8°).
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l ’em pereur e t, quand  i l  voyage, ses « com pagnons » ( comités) 
son t ses a u x ilia ire s  ; i l  p e u t, n a tu re lle m e n t, le u r donne r ou 
le u r fa ire  donner des fo nc tions  régu liè res, m ais i l  p e u t aussi 
se se rv ir d ’eux sans q u ’ ils  a ie n t u n  poste d é fin i. E n  p a r t i 
cu lie r, A uguste  se con fo rm e  à la  t r a d it io n  q u and  i l  siège 
com m e ju g e  : i l  est assisté d ’am is d o n t le g roupe est désigné, 
dès son règne, p a r le te rm e  de « conseil » (c o n s iliu m ).  Dans 
d ’au tres cas, c ’est p o u r dé lib é re r su r une a ffa ire  p o lit iq u e  q u ’ i l  
ré u n it  u n  conseil sem blab le . I l  va  de soi que ce conseil n ’ a n i 
co m p o s itio n  cons tan te  n i p é r io d ic ité  fixe .

Les con tem pora ins  d ’A uguste  o n t été très  frappés de le v o ir  
m e ttre  v o lo n tie rs  au nom bre  de ses « am is » des hom m es q u i 
a v a ie n t c o m b a ttu  con tre  César ou p o u r A n to in e , e t, à p lus 
fo r te  ra ison , les fils  de ces hom m es. Le  fa i t  é ta it  s i fré q u e n t 
q u ’ i l  p re n a it les a llu res  d ’une p o lit iq u e  sys té m a tiq u e m e n t 
app liquée  : A uguste  v o u la it  que son règne fû t  une grande récon 
c ilia t io n , fondée sur l ’o u b li ré c ip roque  de ce q u i s’ é ta it  passé 
p e n d a n t les guerres c iv ile s . I l  n ’ e x c lu a it d ’a illeu rs  personne 
de ceux q u i p o u v a ie n t lu i  ê tre  u tile s , e t i l  y  a v a it  p a rm i ses 
am is a u ta n t de sénateurs que de cheva lie rs.

Nous avons dé jà  pa rlé  de M arcus V ipsan ius  A g rip p a , q u ’A u 
guste f i t  e n tre r dans sa fa m ille  e t q u i fu t  a c t i f  dans les dom aines 
les p lus  va riés , a d m in is tra t io n , com m andem en t des armées e t 
des flo tte s , d ip lo m a tie , t ra v a u x  p u b lics  : i l  é ta it  de naissance 
très m odeste. A u  c o n tra ire , l ’a u tre  des conseillers fa v o r is  d ’A u 
guste, M écène1, descendait d ’ une v ie il le  fa m ille  d ’É tru r ie .

P a rm i les personnages q u i v iv a ie n t dans le  vo is inage  de 
l ’em pereur, les o ffic iers q u i com m anda ien t sa garde de va ien t, p a r 
le je u  n a tu re l des choses, p rend re  un  rô le  im p o r ta n t. De to u t  
tem ps le généra l a v a it  eu près de lu i,  p o u r v e ille r  su r sa p e r
sonne e t su r son q u a r t ie r  généra l ou « p ré to ire  » (p ræ to r iu m ), 
un  corps d ’é lite , une « coho rte  p ré to rie nn e  » ( cohors p ræ to ria ). 
A uguste , co m m a n d an t p e rm a n en t de to u te s  les forces m i l i 
ta ire s , p ro f ita  de ce tte  cou tum e  p o u r a v o ir  des so lda ts  sous la  
m a in  à R om e, où  é ta it  sa résidence n o rm a le . O u tre  une tro u p e  
de gardes du  corps recru tés p a rm i les G erm ains, i l  e u t n e u f 
cohortes p ré to riennes , d o n t chacune c o m p ta it m ille  hom m es 
(en p a rtie  cava lie rs) e t é ta it  sous les ordres d ’un  t r ib u n . T ro is  
d 'e n tre  elles fu re n t cantonnées à R om e, les au tres en d iffé re n ts

I l  s'appelait Gaius Mæcenas, Mæcenas étant un nom gentilice étrusque. Le 
gentilice Cilnius qu’on lui donne parfois est celui d’une famille à laquelle i l  se ratta- 
chait probablement par sa mère.
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p o in ts  de l ’ I ta lie .  E n  2 a v a n t J .-C ., un  com m andem en t supé
r ie u r  fu t  in s t itu é  au-dessus des tr ib u n s  : i l  f u t  con fié  d ’abo rd  
à deux  « p ré fe ts  du  p ré to ire  » (p ræ fec ti p ræ lo rio ), pu is , dans 
les dern ières années d ’A u g u s te , à u n  seul. P ré fe ts  du p ré to ire  
e t t r ib u n s  des cohortes p ré to riennes  é ta ie n t d ’o rd re  équestre ; 
n u lle  p a r t m ie u x  que dans le p ré to ire  ne se m a n ife s ta it la  con
fiance d ’A uguste  en cet o rd re , l ’assurance q u ’i l  a v a it  de 
son dévouem en t ; e t la  p ré fe c tu re  du  p ré to ire  fu t  b ie n tô t le 
poste le  p lus élevé auque l u n  ch e va lie r p û t  p ré te n d re , au-dessus 
de la  p ré fec tu re  de l ’annone e t m êm e de la  p ré fe c tu re  d ’ E g yp te

A  ces n eu f cohortes s’en a jo u ta ie n t tro is  au tres, appelées 
« cohorte  surbaines » ( cohortes urhanæ )  : de même e ffe c tif que les 
cohortes p ré toriennes e t commandées aussi p a r des tr ib u n s , 
elles é ta ie n t en perm anence à R om e, à la  d isp o s itio n  de l ’em 
pereur ou, en son absence, du  p ré fe t de la  v ille , p o u r m a in te n ir  
l ’o rd re  dans l ’ im m ense agg lom éra tion . E lles p u re n t, à p a r t ir  
de 6 après J.-C ., se fa ire  à l ’occasion p rê te r m a in -fo rte  p a r les 
sept m ille  homm es des sept cohortes de v ig ile s , en les d is
t r a y a n t m om en taném en t de le u r a ffe c ta tio n  spéciale de p om 
piers h

Les soldats des cohortes urba ines e t s u rto u t ceux des cohortes 
p ré to riennes é ta ie n t des p riv ilé g ié s . Ils  a va ie n t, p a r ra p p o r t 
a u x  lég ionna ires, des avantages de solde ; les p ré to riens , en 
ou tre , ne fa isa ien t que seize ans de service. R ecrutés en 
grande m a jo r ité  p a rm i les Ita lie n s , se rva n t dans des garnisons 
de ch o ix , ils  se sen ta ien t p o u r beaucoup de raisons supérieurs a u x  
lég ionna ires. L ’em pereur, à q u i ils  deva ien t les agrém ents 
m a té rie ls  e t m o ra u x  de le u r existence, c o m p ta it sur le u r 
g ra t itu d e  e t le u r lo ya lism e  ; ils  p r ire n t b ie n tô t conscience, 
q u a n t à eux, de la  force q u ’ils  rep résenta ien t. B ien  des événe
m ents é ta ie n t en germ e dans les décisions p a r lesquelles A uguste  
organisa son p ré to ire  e t en nom m a les p rem iers p ré fe ts.

IX . —  LE PROBLÈME DE L ’AMÉNAGEMENT DES FRON
TIÈRES\

L ’œ uvre de ré o rg a n isa tio n  in té rie u re  é ta it assez vaste et 
assez absorbante  p o u r q u ’A uguste , après la  dé fa ite  d ’A n to in e

1. Voir plus haut, p. 25.
2. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — Outre les ouvrages de Gardthausen et de Dessau 

cités plus haut, p. 14, on peut utiliser :
1° Pour les affaires d’Orient : V. Chapot, La frontière de l ’Euphrate, de Pompée à la
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et l ’annex ion  de l ’É g y p te , ne dés irâ t pas de nouvelles con
quêtes. I l  se fa i t  g lo ire , dans les Res gestæ, d ’a v o ir  réalisé à 
tro is  reprises la  fe rm e tu re  de la  p o rte  de Janus, sym bole  de la  
p a ix  un ive rse lle  : décrétée p a r le Sénat au d e b u t de 29, elle fu t  
ordonnée encore en 25, e t vers 8 a v a n t J.-C . Le  conseil qu  A u 
guste laissa à son successeur, de ne pas a g ra n d ir l ’ E m p ire , 
p o u v a it ê tre  l ’expression d ’u n  désir sincère. Le  soin q u ’i l  p r i t ,  
en beaucoup de contrées, de conserver ou mêm e de re s tau re r 
les dynasties  ind igènes, m arque  une tendance  de sa p o lit iq u e  : 
à l ’a d m in is tra t io n  d irec te  p a r R om e i l  a p lus d ’une fo is  p ré féré  
le p ro te c to ra t.

C ependant i l  e u t souven t à co m b a ttre . Le  désarro i causé 
p a r les guerres c iv iles  é ta it  à répa re r ; en o u tre , les R om a ins  
a va ie n t été m is , p a r les progrès récents de le u r d o m in a tio n , 
en co n ta c t avec des peuples q u i é ta ie n t dangereux ou p o u va ie n t 
le deven ir. A vec  p lus ou m oins de bonne fo i, A uguste  e t ses 
généraux o n t jugé  certa ines guerres p réven tives  nécessaires 
à la  tra n q u il l i té  de R om e.

Des mesures de po lice  fu re n t prises con tre  le b rigandage  : 
en I ta lie ,  n o ta m m e n t, c’est en p a rtie  p o u r ré ta b lir  la  sécurité  
com prom ise  depuis les guerres c iv iles  que des colonies de ve te 
rans fu re n t fondées après A c tiu m . L a  d iv is io n  de l ’ I ta lie  (q u i 
com prend  la  Gaule C isa lp ine e t lH is t r i e ) 1 en onze régions, 
im ag inée p a r A uguste , d u t aussi s e rv ir à l ’o rgan isa tion  de la 
po lice , en mêm e tem ps q u ’elle fo u rn is s a it u n  cadre a u x  opé
ra tio n s  de la  s ta tis t iq u e  o ffic ie lle . D ’une façon générale, u n

conquête arabe (Paris, 1907, in-8°, faso. 99 de la « Bibliothèque des Écoles fran
çaises d’Athènes et de Rome ») ; E. Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes im  Zeitalter 
Jesu C hristi (Leipzig, 3 vol. in-8“ ), t. I  (3e et 4® éd., 1901 ; la 1™ éd. de cet ouvragea 
été publiée en 1873 en un volume, sous le titre  de Lehrbuch der neuteslamentlichen Zeit
geschichte) ; W. Otto, Herodes, Beiträge zur Geschichte des letzten jüdischen Königshauses 
(Stuttgart,’ l913, in-8°), et article Herodes, dans Pauly et Wissowa, Real-Encyclopädie, 
2® fascicule de supplément (1913), col. 1-158 ; R. Grousset, Histoire de l  Asie (Paris, 
l r® éd., 1914, 1 vol. in-8° ; 2° éd., 1921-1922, 3 vol. in-8°), chap. t du t. I  (2® éd.) ; 
P. Asdourian, Die politischen Beziehungen zwischen Armenien und Rom von 190 v. Chr. 
bis 428 n. Chr. (thèse de Fribourg en Suisse, 1911, in-8°) ; J. de Morgan, Histoire 
du peuple arménien depuis les temps les plus reculés de ses annales jusqu à nos jours 
(Paris, 1919, in-8°) ; , .

2° Pour l ’Afrique : M. R. de La Blanchère, De rege Juba regis Jubæ filio  (Paris, 1883, 
in-8°), à ne pas suivre sans contrôle ; F. Jacoby, art. Iuba  11, dans Pauly et Wissowa, 
Real-Encyclopiidie, t. IX  (1916), col. 2384-2395 ; S. Gsell, Histoire ancienne de l ’Afrique 
du Nord, t.  V I I I  (Paris, 1928, in-8») ;

3° Pour l ’Europe : C. Jullian, Histoire de la Gaule, t. IV  (Paris, 1913, in-8°), ch. n 
*'t m  ; L. Schmidt, Geschichte der germanischen Frühzeit (Bonn, 1925, in -8°), ch. v
(« Bas Zeitalter der römischen Angriffskriege », p. 72-177).....................  (

■■ 1. Sur la côte de la Méditerranée, c’est le cours du Var qui faisait lim ite entre l ’Ita- 
üe et la Gaule Narbonnaise.
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dem i-siècle e n v iro n  de p r in c ip a t s u ff it p o u r rendre  à peu près 
sûres dans to u t  l ’E m p ire  les rou tes de te rre  e t de m er : sous 
T ibè re , c’ é ta it chose fa ite .

L a  p ro te c tio n  des fron tiè res  c o m p o rta it de b ien  p lus grosses 
d ifficu lté s .

S ur la  côte sep ten triona le  de la  pén insu le  ib é riq u e , le pays 
des A stures et des C antabres, q u i a lla it  du  fleuve N a v ia  ju s 
q u ’a u x  env irons de B ilb a o  e t, à l ’ in té r ie u r , a tte ig n a it le D ouro , 
re s ta it en dehors de la  d o m in a tio n  rom a ine , e t les incu rs ions  
de ces m on tagna rds  in q u ié ta ie n t les p rov inces  de L u s ita n ie  et 
d ’ Espagne C ité rieu re .

E n  A fr iq u e , depuis la  m o r t, survenue en 33, de Bocchus, 
ro i de M auré tan ie , des p ré fe ts rom a ins  a d m in is tra ie n t p ro 
v iso ire m e n t son royaum e, q u i a l la it  de l ’A t la n t iq u e  à l ’em 
bouchure  de l ’Am psaga (O u e d -e l-K e b ir, en tre  D j id je l l i  e t le 
cap B ouga roun ). I l  y  a v a it  là , so it dans les massifs m on tagneux  
com pris  à l ’in té r ie u r  du  royaum e , so it dans les régions q u i 
l ’a vo is in a ie n t au sud, beaucoup de tr ib u s  berbères in d is c i
p linées. Pas p lus que le royaum e m a u ré tan ien , la  p ro v in ce  
d ’A fr iq u e , q u i a l la it  de l ’Am psaga a la  G rande S yrte , e t celle 
de C yrénaïque n ’a va ie n t de fro n tiè re  b ien  dé term inée vers 
le sud ; elles a va ie n t à se c o u v r ir  con tre  les tr ib u s  insoum ises 
e t p illa rdes . L ’annex ion  de l ’ É g yp te  a v a it donné a u x  R om ains 
p o u r vo is ins des peuples assez régu liè rem en t organisés en 
royaum es, les É th io p ie n s  au sud, e t, vers l ’est, les A rabes, 
Sabéens au delà de la  m er R ouge, N abatécns au delà de la  
pén insu le  du  S inaï.

L a  p rov ince  de Syrie  to u c h a it égalem ent, p a r le sud e t l ’est, 
aux  N abatéens. Mais les soucis des R om ains ve n a ien t s u rto u t 
du  royaum e pa rth e , q u i s’ é te n d a it à l ’est de l ’ E u p h ra te . Les 
souvenirs du  désastre de Crassus, de l ’ insuccès d ’A n to in e  
é ta ie n t encore récents. H eureusem ent p o u r R om e, les ro is  
pa rthes, de la  dynastie  des A rsacides, é ta ie n t souven t occupés 
à ré ta b lir  le u r a u to r ité  su r leurs vassaux ; presque à chaque 
m o r t de souve ra in , les haines de fa m ille  ou les com pé titions  
de clans déch ira ie n t e t a ffa ib lissa ie n t l ’ É ta t.

Sous A uguste  com m e au tem ps des Séleucides la  Syrie  
n ’é ta it n i com pacte n i un ifiée . Le  royaum e de Judée (corres
p o n d a n t à la  P a lestine  m oderne, augm entée du pays des Druses 
e t de la  T ra n s jo rd a n ie ) a v a it  été donné p a r A n to in e  e t O ctave à 
l ’ Idum éen  H érode le G rand . I l  y  a v a it  des ro ite le ts  arabes 
à P a lm yre , à A b ila  (no rd -ouest de D am as), à Émèse (a u jo u r-
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d ’h u i H om s). U ne dynas tie  apparentée a u x  Séleucides ré g n a it 
to u jo u rs  su r le p e tit  pays de Commagène (au n o rd  d ’A lep , en tre  
le m o n t A m anus à l ’ouest, le T au rus  au n o rd , l ’ E u p h ra te  à 
l ’est). M ais tous ces princes é ta ie n t sous l ’ in flu e nce  e t le con
trô le  des R om a ins, le u r p a ya ie n t t r ib u t ,  accep ta ien t au besoin 
de recevo ir leurs troupes en garn ison.

L a  s itu a tio n  é ta it  analogue en Asie M ineure . L a  L yc ie  (p a rtie  
occidenta le  de la  côte m é rid iona le  de l ’Asie M ineure ) fo rm a it 
une ré p u b liq u e  con fédé ra tive  de v ille s , sous la  su rve illance  
de R om e. D eux  dynasties locales régna ien t su r de p e tits  d is
t r ic ts  m on tagneux , l ’une à O lbè en C ilic ie , l ’a u tre  à l ’ in té r ie u r  
de la  P aph lagon ie  (p a rtie  o rien ta le  de la  p ro v in ce  de B ith y n ie -  
P o n t). I l  y  a v a it  u n  royaum e  vassal de G a la tie , gouverné, 
depuis 36, p a r A m y n ta s , e t q u i co m p re n a it, o u tre  la  G a la tie  p ro 
p re m e n t d ite  (rég ion  cen tra le  de l ’Asie M ineure , avec A n cy re , 
a u jo u rd ’h u i A n go ra , p o u r v i lle  p rin c ip a le ), le P o n t G a la tique  
(côte de la  m e r N o ire , au nord -est de la  G a la tie ), la  Lycaon ie  
(au sud de la  G a la tie  e t au n o rd  du  T au rus ), l ’ Isau rie  e t la 
P is id ie  (au sud-ouest de la  G a la tie ), la  C ilic ie  T rachée ou m o n 
tagneuse (côte fa is a n t face à l ’île  de C hypre ). L a  Cappadoce 
(p la teau  d ’Asie M ineure , à l ’est de la  G a la tie  e t de la  Lycaon ie , 
au n o rd  du  Tau rus  e t à l ’ouest de l ’ E u p h ra te ) a v a it un  ro i, 
A rchélaos ; P o lém on é ta it  ro i du  P o n t de P o lém on e t du  P o n t 
de Cappadoce (côte de la  m er N o ire  au n o rd  e t au nord -est de 
la  Cappadoce). Ins ta llé s , com m e A m y n ta s  de G a la tie , depuis 
36, A rchélaos e t P o lém on é ta ie n t com m e lu i  vassaux de R om e. 
L a  P e tite  A rm én ie  (r ive  d ro ite  de l ’ E u p h ra te  supérieu r) a v a it 
été confiée p a r O ctave , en 30, au Mède A rtavasdès.

Ces royaum es surve illés p a r R om e, Commagène, Cappadoce, 
P e tite  A rm é n ie , P o n t, s’in te rp o sa ie n t, com m e des tam pons, 
en tre  l ’E m p ire  et les É ta ts  q u i, au delà de l ’E u p h ra te , p ro 
longea ien t au n o rd  le  royaum e p a rth e  : l ’Osroène, p a rtie  n o rd - 
ouest de la  M ésopotam ie , d o n t les ro is , chefs arabes p o rta n t 
Presque tous , de père en fils , le nom  d ’A b ga r, rés ida ien t à 
Édesse (O u rfa ) ; l ’A rm én ie , t ira illé e  en tre  l ’ in flu e nce  ro m a in e  
et l ’ in fluence  p a rth e , a ffa ib lie  p a r la  r iv a li té  des deux p a rtis  
q u i rep résen ta ien t ces in fluences e t p a r des d ifficu lté s  dynas
tiques analogues à celles q u i a g ita ie n t souven t les Parthes.

Le  royaum e de P o lém on e t p a r su ite  l ’a u to r ité  de R om e 
n ’a tte ig n a ie n t pas l ’e x tré m ité  o rien ta le  de la  m e r N o ire  (Col- 
chide) e t le Caucase. M ais au n o rd  de la  m er N o ire , le royaum e 
du Bosphore C im m érien  é ta it lu i  aussi vassal de R om e. I l  com 
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p re n a it la  côte de la  m e r N o ire  depuis le Caucase ju s q u ’ à l ’ H y -  
pan is (Boug), le p o u rto u r de la  m e r d ’A zo v  e t la  Crim ée.

C’é ta it  s u rto u t en E u rope  que la  fro n tiè re  de l ’E m p ire  
a v a it  besoin d ’ être  am éliorée. A u  no rd -es t de la  p ro v in ce  de 
M acédoine, la  Thrace , de la  m e r Égée au B a lk a n  e t de Serdica 
(Sofia) à la  ban lieue de Byzance —  v il le  lib re , m ais tr ib u ta ire  
de l ’ E m p ire  — , fo rm a it un  royaum e  gouverné p a r des princes 
ind igènes e t p ro tégé  p a r R om e. M ais au delà de la  Th race  e t 
au n o rd  de la  p a rtie  de la  M acédoine que la  Thrace  ne c o u v ra it 
pas é ta ie n t des barbares b e lliq u e u x  : Gètes (au n o rd  du  B a lka n , 
su r les deux rives  du  D anube), Mésiens (V ie ille  Serbie) ; au 
delà du  D anube, Bastarnes e t Daces, les p rem iers apparentés 
a u x  G erm ains, les seconds a u x  Thraces e t a u x  Gètes ; au delà 
des B astarnes, les Sàrm ates, nomades q u i se ra t ta c h e n t au 
groupe des peuples iran iens . Les v ille s  grecques échelonnées 
su r la  côte de la  m e r N o ire  en tre  la  Thrace  e t le Bosphore 
C im m érien  é ta ie n t à la  m e rc i e t sous la  dépendance des b a r
bares.

A  l ’ouest de la  pén insu le  b a lka n iq u e , la  p a rt ie  cen tra le  du  
m onde ro m a in  é ta it resserrée et com m e étranglée : la  p ro v in ce  
d ’ I l ly r ic u m  ne dépassait pas les A lpes D in a riq u e s ; au n o rd  
de l ’ I ta lie ,  les A lpes fo rm a ie n t à la  fo is la  fro n tiè re  de l ’ I ta lie  
e t celle de l ’E m p ire . I l  y  a v a it là , de to u te  évidence, u n  p o in t 
fa ib le  ; i l  é ta it  ano rm a l que les organes v ita u x  de l ’E m p ire  
fussent protégés p a r un  te r r ito ire  aussi m ince. U ne co rrec tion  
é ta it d ’a u ta n t p lus nécessaire que dans les vallées des A lpes, 
so it au n o rd  de l ’ I ta lie , so it en tre  l ’ I ta lie  e t la  G aule, se m a in 
te n a ie n t beaucoup de tr ib u s  indoc iles .

L a  dern iè re  p a rt ie  de la  fro n tiè re  ro m a in e , des A lpes à la  
m e r du  N o rd , s u iv a it le  cours du  R h in  : les R om ains a im a ie n t 
ces fro n tiè re s  c la ire m e n t m arquées e t faciles à s u rv e ille r que 
dessinent les fleuves. M ais lo rsque com m ence la  période im p é 
ria le , i l  y  a Pr ès d ’un  siècle que, au delà du  R h in , les tr ib u s  
germ aniques, long tem ps morcelées e t im pu issan tes, o n t 
p r is  figu re  de n a tions , se son t organisées en ligues, sont 
devenues capables d ’expansion . Quelques-unes de ces tr ib u s  
o n t m is le  p ied  sur la  r iv e  gauche du R h in  depuis la  te n ta t iv e  
d ’in va s io n  d ’A r io v is te  ; les U biens, en 37, y  son t venus p a c i
fiq u e m e n t, ins ta llés  dans la  rég ion  de Cologne p a r A g rip p a , 
q u i les a sous tra its  a ins i a u x  a ttaques d o n t leurs congénères 
les m enaça ien t sur la  r iv e  d ro ite . Les Chauques (O ldenbourg ), 
les Chérusques (W estpha lie ), les C hattes (Hesse), les Suèves
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(va llée  de l ’E lb e ), q u i son t alors les p rinc ipa les  n a tio n s  ger
m an iques, o n t le désir de s’a g ra n d ir e t d ’accro ître  le u r b ien- 
ê tre  ; m a lg ré  le fossé d u  R h in , ils  ne son t pas p o u r les R om ains 
des vo is ins  de to u t  repos.

X .  —  LA POLITIQUE EXTÉRIEURE : PROTECTORATS
ET ANNEXIONS1.

S o it p a r des campagnes m ilita ire s , so it p a r des m anœ uvres 
d ip lo m a tiq u e s , A uguste  s’est efforcé, dans tou tes  les pa rties  
de l ’ E m p ire , de p a re r a u x  dangers ou de les p ré ve n ir.

L a  conquête de la  pén insu le  ib é riq u e  fu t  achevée p a r la  sou
m iss ion  des A stu res e t des C antabres. A uguste  d irigea  d ’abo rd  
les opé ra tions  : i l  passa deux années en Espagne, de la  f in  de 
27 à la  f in  de 25. On p r i t  les p rinc ipa les  forteresses, e t l ’on 
c ro y a it la  p a c ific a tio n  acquise ; m ais les m on tagnards  se sou
le vè re n t en 24, pu is en 22, puis en 19. Châtiés avec une b ru ta lité  
cro issante, en de rn ie r lie u  p a r A g rip p a , ils  d u re n t accepter 
le  rég im e ro m a in , abandonner leurs acropoles, p a ye r l ’ im p ô t, 
fo u rn ir  des so ldats. A près des tâ to n n e m e n ts , A uguste , en tre  
7 e t 2 a v a n t J .-C ., f ix a  de façon du rab le  la  d iv is io n  a d m in is 
t ra t iv e  de l ’Espagne : i l  a g ra n d it la  p ro v in ce  d ’Espagne C ité - 
rieu re  d ’une p a r t a u x  dépens de la p ro v in ce  sénato ria le  de 
B é tiq u e , am putée de d is tr ic ts  m o n ta g n e u x  où la  po lice  é ta it 
m alaisée, d ’a u tre  p a rt a u x  dépens de la  L u s ita n ie , q u i eu t 
désorm ais p o u r l im ite  sep ten triona le  le D ou ro  ; les régions 
no u ve lle m e n t conquises dépenda ien t a ins i du  p ro p ré te u r d ’Es
pagne C ité rieu re .

E n  A fr iq u e , A uguste  r e f it  de la  M au ré tan ie  un  royaum e  
q u ’i l  donna , en 25, au p rince  berbère Juba  I L  Juba  I I  é ta it le 
fils  de Juba  I er, que César a v a it va in cu  e t dépossédé ; m ais 
élevé à R om e, dans la  fa m ille  d ’A uguste , to u t  pénétré  de la  
cu ltu re  g réco -la tine , Juba  I I  ne p o u v a it ê tre  q u ’un  pro tégé 
de R om e e t u n  in s tru m e n t de sa p o lit iq u e . Des colonies de 
vé té rans, d ’a illeu rs , fu re n t insta llées dans son royaum e  p a r 
A uguste . E lles l ’a idè ren t à c iv ilis e r peu à peu les Berbères q u i 
pe u p la ie n t la  M au ré tan ie , co llabo rè ren t aussi avec lu i  e t avec

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  Voir la bibliographie donnée plus haut, p. 44, et en 
putre G. Oberziner, Le guerre di Augusto contro i  popoli A lp in i (Rome, 1900, in-8°) ; O. 
Hirscbfeld, Z u r Geschichle des pannonisch-dalmatischen Krieges, dans Kleine Schriften 
(Berlin, 1913, in-8°), p. 387-397 (article publié d’abord en 1890).

49 —
4histoire g é n é r a l e , IV.



Auguste

les forces de la  p ro v in ce  d ’A fr iq u e  p o u r te n ir  en respect les 
tr ib u s  rem uantes des hau ts  p lateaux» U ne cam pagne du p ro 
consul C ornélius B a lbus , vers 20, m o n tra  les armes rom aines 
ju s q u ’à Ghadamès e t dans le Fezzan1 2.

U ne e xp é d itio n  d ’Æ liu s  G a llus, p ré fe t d ’ É g yp te , en A rab ie , 
au delà de la  m e r R ouge, fu t ,  m ilita ire m e n t, u n  insuccès (25) ; 
m ais elle renseigna les R om ains sur les cond itions  du  com m erce, 
pa r caravanes ou p a r m er, avec l ’A rab ie  mêm e e t avec l ’ In d e ; 
ils  p u re n t en d é to u rn e r une p a rtie  su r la  côte égyp tienne  de 
la m er Rouge. D u  côté de l ’ É th io p ie , i l  fa l lu t  c o m b a ttre , p o u r 
la  f ix a t io n  de la  fro n tiè re , con tre  la  re ine  ou « candace »* : un 
accord fu t  conc lu  en 21, à la  su ite  duque l le centre  p o lit iq u e  
de l ’É th io p ie  se re p o rta  d é fin it iv e m e n t vers le sud, de N apa ta  
à Méroé.

C’est en Asie s u rto u t que la  d ip lo m a tie  rom a ine  eu t à s’exer
cer. Les négocia tions fu re n t condu ites p a r A uguste  lu i-m êm e 
p a rfo is , p a r A g rip p a  p e n dan t p lus ieurs  années, pu is p a r Caius 
César ; on su t p ro f ite r  des dissensions q u i a ffa ib lissa ien t les 
Parthes et les A rm én iens p o u r fa ire  l ’économie d ’une grande 
guerre. P h raa te , ro i des P arthes, re s titu a  les enseignes prises 
naguère à Crassus e t à A n to in e , p o u r o b te n ir que l ’em pereur 
ne s o u tîn t pas u n  p ré te n d a n t con tre  lu i  (20 a va n t J .-C .) ;  un  
peu p lus ta rd  i l  envoya  q u a tre  de ses fils  en sé jou r pe rm anen t 
à R om e, m oins p e u t-ê tre  p o u r donner des gages à l ’em pereur 
que p o u r é lo igner des h é ritie rs  î ju i p o u rra ie n t chercher à 
h â te r l ’o u ve rtu re  de sa succession. M o r t vers 2 a v a n t J.-C ., 
i l  e u t p o u r successeur son c inqu ièm e fils , P hraatace : une ren 
con tre  solennelle, su r l ’ E u p h ra te , en tre  P hraa tace  et Caius, 
co n firm a  l ’ a m itié  en tre  les P arthes e t R om e. Quelques années 
p lus ta rd  (vers 9 après J .-C .), q uand  P hraatace fu t  renversé pa r 
une des ré vo lu tio n s  de pa la is si fréquentes chez les Arsacides, et 
quand  son adversa ire  Orode e u t été tu é  à son to u r , les Parthes 
dem andèren t à A uguste  de le u r envoye r l ’aîné des fils  de P h raa te  
q u i v iv a ie n t à R om e, V onon . Mais ils  s’ape rçu ren t v ite  q u ’i l  
a v a it oub lié  à l ’excès les hab itudes  na tiona les ; A rta b a n , fils  
d ’une princesse arsacide, se m it  à la  tê te  d ’une ré b e llio n  con tre

1. A la suite de cette campagne, Balbus se v it  accorder le triomphe. I l  fu t le dernier 
particulier qui ieçut cet honneur : après cette date le triomphe fu t réservé aux empereurs 
et aux membres de leur famille.

2. Ce mot n’est pas un nom propre, mais un titre  indiquant la royauté. La proportion 
des femmes est assez élevée parmi les souverains d’Elhiopie, dont le pouvoir, de type 
pharaonique, était soumis aux influences sacerdotales.
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V onon , le  chassa e t d e v in t ro i des P arthes (vers 11 après J.-C .),
sans q u ’A uguste  in te rv în t .

E n  cette  même année 20 a v a n t J .-C . où les Parthes re n d ire n t 
leurs trophées, le ro i d ’A rm én ie , A rta x ia s , hos tile  a u x  R om ains, 
é ta it assassine ; les A rm én iens acceptèrent com m e ro i son 
frè re , T ig rane , q u i a v a it  vécu à R om e. La  dynastie  s’é te ig n it un  
peu a v a n t 1 ère chré tienne. A près des événements confus, Caius 
César fu t  chargé d ’in s ta lle r  com m e ro i d ’A rm én ie  le  Mède 
A rioba rzane . L ’ o p é ra tio n  fu t  m alaisée : Caius eu t à fa ire  cam 
pagne en A rm én ie  p o u r so u te n ir son protégé, e t c ’est au cours 
de ce tte  e xp é d itio n  q u ’i l  re çu t, dans un guet-apens, la  blessure 
d o n t i l  d e v a it m o u r ir . A rioba rzane  e u t peine à se m a in te n ir  ; 
i l  y  e u t p lusieurs changem ents de souvera in , ju s q u ’au jo u r  
(vers 11 après J.-C .) où V onon , renversé p a r les Parthes, v in t  
s’in s ta lle r en A rm én ie .

A in s i, à la  f in  du  règne d ’A uguste , aucun des deux ro is , n i  
A rta b a n  chez les P arthes, n i V onon  chez les A rm én iens, n ’a v a it 
été cho is i pa r R om e. M ais l ’essentiel, d o n t on se co n te n ta it, é ta it 
que les deux royaum es fussent a ffa ib lis  p a r la  désunion, in ca 
pables d ’offensive ; on ne d é s ira it pas in co rp o re r dans l ’E m p ire  
ces régions q u i a va ie n t to u jo u rs  été en m arge du  m onde grec.

E n  Asie M ineure , un  changem ent no ta b le  se p ro d u is it en 
25 a v a n t J .-C ., à la  m o r t d ’A m y n ta s , ro i de G a la tie . Ses 
E ta ts  é ta ie n t séparés de l ’A rm én ie  p a r la  Cappadoce e t le 
P o n t ; ils  p o u va ie n t être trans fo rm és en p rov ince  sans que 
Rom e fu t  m ise en co n ta c t d ire c t avec l ’é tranger. A uguste  
annexa le royaum e  d ’A m y n ta s , q u i fo rm a  la  p ro v in ce  de 
G ala tie . Seules deux des régions q u ’a v a it gouvernées A m y n ta s , 
Ie P o n t G a la tique  et la  C ilic ie  Trachée, fu re n t ra ttachées, la 
Prem ière au royaum e de Po lém on, la  seconde au royaum e 
d A rché laos. Dans les années q u i s u iv ire n t, quelques m o d i
fica tions  fu re n t encore apportées à la ca rte  a d m in is tra t iv e  
de l ’Asie : en 22, l ’île  de C hypre  fu t  érigée en p ro v in ce  d is tin c te  
et rem ise au S éna t; en 20, A uguste  ré ta b lit ,  dans le m o n t 
Am anus (en C ilic ie  o rien ta le , à la  fro n tiè re  de la  Cornmagène), 
au P ro fit de T a rcond im o tos , le p e t it  royaum e que le père de 
Ce p rince  a v a it pe rdu  p o u r a v o ir  c o m b a ttu  du  côté d ’A n to in e  ; 
a même année, la P e tite  A rm én ie , devenue vacan te , fu t  réun ie  

a la Cappadoce. Polém on re çu t à son to u r , en 14, u n .n ouveau  
ornaine : le Bosphore C im m érien , tro u b lé  p a r les querelles 
e p ré tendan ts  au trô n e , lu i  fu t  a ttr ib u é  p a r A g rip p a . Q uand 

Polém on m o u ru t à quelques années de là  (8 ou 7 a v a n t J.-C .),
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A uguste  n ’annexa q u ’une fa ib le  p a rtie  de ses É ta ts , le P o n t 
G a la tiq u e , q u i fu t  ré u n i à  la  G a la tie  dans les années précé
d a n t l ’ère ch ré tienne  : le reste fu t  laissé à  ses h é ritie rs , q u i 
co n tin u è re n t à  garder p o u r le  com pte  de R om e la  fro n tiè re  de 
l ’ E m p ire . A u  co n tra ire , en P aph lagon ie , la  p e tite  dynastie  
lo c a le 1 d is p a ru t vers ce m om en t, e t son te r r ito ire  fu t  a jo u té  à  
la  p ro v in ce  de G ala tie .

E n  4 a v a n t J .-C ., c’est la  succession d ’ H érode le G rand  q u i 
fu t  à  rég le r. Des haines v io len tes  a va ie n t déch iré  sa fa m ille  ; 
i l  a v a it  m is à m o r t tro is  de ses fils , é c rit e t annu lé  coup sur 
coup p lus ieurs tes tam en ts . A uguste  co n firm a  le de rn ie r, q u i 
p a rta g e a it le  royaum e  d ’ H érode en tre  ses fils  A rché laos (Sama- 
rie , Judée, Idum ée), H érode A n tip a s  (G a lilée  e t Pérée) et 
P h ilip p e  (I tu ré e , H a o u ra n , pays en bo rd u re  du  désert). N eu f 
ans p lus ta rd  (en 6 après J .-C .), A rché laos, sur les p la in tes  de 
ses su je ts, é ta it  déposé: ses É ta ts  fo rm è re n t la  p ro v in ce  p ro - 
cu ra to rienne  de Judée, d o n t le p ro cu ra te u r é ta it  subordonné 
au lé g a t p ro p ré te u r de S yrie .

Si A uguste , en Asie, a eu p o u r p o lit iq u e  d ’é v ite r les co n flits  
e t de ne pas p ré c ip ite r les annexions, en E u rope  i l  e u t u n  o b je t 
d é fin i, q u i é ta it de donner p o u r fro n tiè re  à  l ’ E m p ire  le D anube, 
e t i l  n ’a pas hésité à  réa lise r son p rog ram m e p a r la  force.

U ne in cu rs io n  des B astarnes au sud du  B a lka n , dès 29, fo u r
n i t  à  L ic in iu s  Crassus, proconsu l de M acédoine, u n  p re te x te  
p o u r e n tre r en cam pagne e t a tte in d re  le D anube, en re je ta n t 
les Bastarnes e t en s o u m e tta n t les Mésiens e t une p a rtie  des 
Gètes. A près des a rrangem ents p rov iso ires  q u i concerna ien t 
à  la  fo is le royaum e th raee  et les te r r ito ire s  q u ’on v e n a it d ’oc
cuper, une p ro v in ce  fu t  créée, q u i e x is ta it, se m b le -t- il, en 6 après 
J .-C . ; elle p o r ta it  le n om  de Mésie, e t le conserva mêm e lorsque, 
pa r la  su ite  (p robab lem en t à p a r t ir  de l ’em pereur C laude), 
e lle c o m p r it , o u tre  le pays des Mésiens, la  rég ion  q u i s’étend 
en tre  le D anube, la  m er N o ire  et le  B a lka n , e t d o n t A uguste  
laissa d ’abo rd  la garde a u x  princes th races. Les v illes  grecques 
du  l i t to r a l  passa ient, au sud du D anube, sous la  d o m in a tio n  
de R om e ; au n o rd , sous son in fluence  et sa p ro te c tio n .

E n  26, l ’e ffo rt se p o rta  su r les A lpes : les Salasses, q u i te n a ie n t 
le passage du P e tit  ■ S a in t-B e rn a rd , fu re n t écrasés. Les cam 
pagnes des années su ivantes am enèrent la  soum ission de tou tes

Auguste

1. Voir p. 47.

52 —



Politique extérieure : protectorats et annexions

les hautes vallées. L a  p ro v in ce  des A lp e s -M a ritim e s  (dépa rte 
m ents des Basses-Alpes e t des A lp e s -M a ritim e s , à l ’exc lus ion  du  
l i t to ra l)  f u t  organisée en 14 a v a n t J.-G . ; le  gouverneur, appelé 
d ’abo rd  p ré fe t, d e v a it p rendre  sous N éron  le t i t r e  p lus n o rm a l 
de p ro cu ra te u r. A u  n o rd  de ce tte  p ro v in ce , on la issa à u n  
chef lo ca l, C o ttiu s , l ’a d m in is tra t io n  du  p e tit  royaum e  des 
A lpes C ottiennes, avec Suse p o u r cap ita le .

Dans la  p a rtie  sep ten triona le  des A lpes, les in c id e n ts  ne 
f ire n t pas d é fa u t non  p lus p o u r ju s t i f ie r  l ’ in te rv e n t io n  des 
troupes rom aines : une a tta q u e  de p illa rd s  su r l ’ H is tr ie  eu t 
p o u r ré p liq u e  deux  campagnes, en 16 e t 15. T ibè re  e t D rusus, 
dans la  seconde, co m b in è re n t leurs m anœ uvres, T ib è re  p a r
ta n t  de Gaule p o u r m a rche r su r le lac  de Constance e t le  h a u t 
D anube, D rusus v e n a n t d ’ I ta lie  p a r le B renne r. O n réa lisa  
sans grande peine en 16 l ’annex ion  du N o riq u e  (à peu près 
l ’A u tr ic h e  d ’a u jo u rd ’h u i, avec le D anube p o u r fro n tiè re  sep
te n tr io n a le  e t l ’Æ nus ou In n  p o u r l im ite  occ identa le ), en 15 celle 
de la  R é tie  e t V in d é lic ie  (B av iè re  au sud d u  D anube , p a rtie  
du  T y ro l et Suisse o rien ta le ) : ce fu re n t les prem ières en da te  
des prov inces p rocu ra to riennes.

Les résu lta ts  fu re n t acquis beaucoup m oins a isém ent dans 
la  p ro v in ce  d ’ I l ly r ic u m . R o u v ra n t les opéra tions p a r lesquelles 
O ctave, a v a n t A c tiu m , s’ é ta it e fforcé d ’é tendre dans ces régions 
la  zone rom a ine , A g rip p a , pu is T ibè re , de 14 à 9 a v a n t J .-G ., 
so u m ire n t les P annoniens, q u i occupa ien t le pays e n tre  les 
m ontagnes da lm ates e t le D anube ; l ’ im p o rta n ce  m ili ta ire  
prise a ins i p a r la  p ro v in ce  d ’ I l ly r ic u m  dé te rm in a  A uguste  à la  
fa ire  passer, en 11 a v a n t J.-G ., dans la  catégorie  des provinces 
im péria les . M ais, tra ité s  tro p  d u re m e n t p a r les co llecteurs 
d ’im p ô ts  e t les agents rec ru teu rs , les D a lm ates e t les P anno- 
n iens, en 6 après J.-G ., se sou levèren t avec assez de v io lence  
P our q u ’on fû t  in q u ie t en M acédoine e t mêm e en Ita lie . T ibère , 
avec G erm anicus p o u r lie u te n a n t, v in t  à  b o u t des révo ltés 
après tro is  ans de com bats. U ne p ro v in ce  d is tin c te  de P annon ie  
(H ong rie  su r la  r iv e  d ro ite  du  D anube, C arn io le , C roatie ) fu t  
créée (9 ou 10 après J.-G .) au n o rd  de l ’ancienne p ro v in ce  d ’ I l l y 
r ic u m  ou D a lm a tie  (D a lm a tie  m oderne, Bosnie , H erzégovine . 
M on ténég ro )1. L a  fro n tiè re  du  D anube é ta it  a tte in te , de l ’em 
bouchure  a u x  abords de la  source.

!• Les noms de Daimatie et de Pannonie n’entrèrent dans l ’usage qu’un peu plus 
ïfirc* .(entre 50 et 70) ; les deux provinces s’appelèrent d’abord Illyrieum  Supérieur et 
Mlyricum Inférieur.
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XJ. —  LES TENTATIVES DE CONQUÊTE EN GERMA
N IE » .

S ur le R h in , la  p o lit iq u e  d ’A uguste  a été m oins n e tte  et 
m oins heureuse ; e lle  a eu des hés ita tions , des re p e n tirs , des 
échecs. A uguste  a u ra it vo lo n tie rs  adm is com m e sa tis fa isan te  
et d é fin it iv e  la  fro n tiè re  du  R h in . Mais i l  y  a v a it en Germ anie 
des peuples assez fo rts  et assez a m b itie u x  p o u r in q u ié te r  
cette  fro n tiè re . D ’a u tre  p a rt, les représentants d ’A uguste  en 
Gaule, D rusus d ’abord , pu is T ibè re , o n t désiré se fa ire  v a lo ir  
p a r des succès m ilita ire s  e t des conquêtes. A u  surp lus, on 
a v a it to u t  lieu  de cro ire  que la  te rre  e t le c lim a t de la G erm anie 
é ta ie n t semblables à la  te rre  e t au c lim a t de la G aule septen
tr io n a le  ; e t ces pays p lu v ie u x  et sombres, si tr is te s  p o u r des 
m é rid io n a u x , a va ie n t l ’ im m ense avantage d ’assurer à 1 a g r i
c u ltu re  e t à l ’élevage une p ro d u c tio n  régu liè re , à l ’a b r i des séche
resses q u i a u to u r de la M éd ite rranée  peuven t to u jo u rs  rédu ire  
à r ie n  la réco lte  e t le troupeau . Le  p ro je t se fo rm a  de s u b s titu e r
au R h in  com m e lim ite  de l ’ E m p ire  un  a u tre  g rand  fleuve , l ’A lb is  
(E lbe ), d o n t la source é ta it peu éloignée du cours m oyen  du 
D anube : a ins i la  Gaule se ra it couverte , les G erm ains 
soum is ou tenus en respect. Ce vaste  p ro je t n ’a pu  être 
exécuté.

D eux voyages d ’A uguste  en Gaule, en 27 et en 16-15, o rga
n isè ren t le pays en vue des campagnes éventue lles. L a  « P ro 
v ince  » an té rieu re  à César fu t  rem ise, en 22, à l ’ a d m in is tra t io n  
du  Sénat, sous le nom  de Gaule N arbonna ise  (va llée du  R hône 
à p a r t ir  de V ienne , Savoie, D auph iné , P rovence, Languedoc, 
R ouss illon ). L a  Gaule conquise par César fo rm a  tro is  p rov inces : 
A q u ita in e  (des Pyrénées à la  L o ire ), Gaule C e ltique  ou L y o n 
naise (de la  L o ire  à la  Seine, la  M arne e t la  Saône a p p ro x im a ti
vem en t) e t G aule B e lg ique ; m ais ces tro is  provinces res ta ien t 
attachées en tre  elles, en beaucoup de dom aines, pa r les liens 
d ’une a d m in is tra t io n  com m une, e t les forces en é ta ie n t groupées 
sous u n  com m andem ent supérieur. Dans son second voyage, 
A uguste  m it  f in  a u x  exactions du  p ro cu ra te u r L ic in u s , q u i 
a lou rd issa it à l ’excès les im p ô ts  : i l  ne fa l la it  pas que les armées i.

i .  Ouvrages a  c o n s u l t e r .  —  Voir la bibliographie donnée plus haut, p. 44, et en 
outre H. Delbrück, GeschiclUe der Kriegskunsl im  Rahmen der politischen Geschichle, 
t. I I  (Berlin, 1™ éd., 1901 ; 3e éd., 1921, in-8°), livre I  (« Der Kampl' der Romer und 
Germanen », p. 1-256 de la 3e éd.) ; O. Hirschfeld, Die Organisation der drei Gallien 
durch Augustus, dans Kleine Schrijlen, p. 112-126 (publié d'abord en 1908).
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q u i a lla ie n t péné tre r en G erm anie laissassent derriè re  elles 
une p o p u la t io n  de m écontents.

L ’a tta q u e  p a r les G erm ains, en 25, de com m erçants rom a ins  q u i 
s’ é ta ie n t risqués au delà du  R h in , pu is u n  fa i t  p lus grave, une 
in cu rs io n  sur la  r iv e  gauche du  fleuve , en 17, des Tenctères, des 
Sicam bres ou Sugambres e t des U sipètes, c ’est-à -d ire  des peuples 
q u i occupa ien t la  r iv e  d ro ite  en tre  Coblen ce e t N im ègue, ju s t if ia ie n t 
une opé ra tio n  de po lice  q u i s’ é la rg it en en treprise  de conquête.

D rusus re ç u t le com m andem ent en Gaule à la  f in  de 13 ; 
l ’o ffensive rom a ine  com m ença peu de m ois p lus ta rd , après la  
m o r t d ’A g rip p a . L a  f lo tte  y  p r i t  p a r t aussi a c tive m e n t que les 
légions : elle lo n g ea it les côtes e t, de la  m er, p é n é tra it dans 
le pays en re m o n ta n t les fleuves. L a  cam pagne de 12 e u t p o u r 
ré su lta ts  le c h â tim e n t des S icam bres e t de leurs vo is ins , et 
l ’o ccupa tion  de la  côte fr isonne , en tre  le R h in  e t le V isu rg is  
(W eser). E n  11, c’est avec les légions que D rusus, à tra ve rs  
les terres des Sicam bres et des Chérusques, a t te ig n it  le W eser 
et re v in t  au R h in  p a r le pays des C hattes, la issan t des forteresses 
e t des garnisons dans les contrées parcourues, n o ta m m e n t à 
A liso  (H a lte rn , sur la  L ip p e ). E n  10, i l  m a in t in t  l ’ o rd re  chez les 
C hattes. E n fin , en 9, i l  a tte ig n it  l ’E lbe , pa r une e xp é d itio n  
de reconnaissance q u i dans sa pensée d e va it précéder des opé
ra tio n s  p lus m éthod iques ; m ais c ’est au re to u r de cette  cam 
pagne q u ’i l  m o u ru t. Son frè re  T ibère  fu t  son re m p la ça n t, 
et m a ta  les m ouvem ents de ré vo lte  par la d é p o rta tio n  en masse 
de S icam bres et de C hattes, transp lan tés  sur la  r iv e  gaueh 
du R h in  : to u te  la  rég ion  en tre  R h in  et Weser é ta it p ra t iq u e 
m e n t soumise.

Lorsque T ibè re , en 4 après J.-C ., fu t  de nouveau  associé 
au gouvernem ent, le m o m e n t lu i  p a ru t venu  de reprendre  
l ’œ uvre de D rusus et de fa ire  fra n c h ir  à la  puissance rom a ine  
la  dern iè re  étape, du  W eser à l ’E lbe . E n  5, avec ses légions, i l  
f i t  ro u te  ju s q u ’à l ’E lbe , à tra ve rs  le pays des Chauques et 
ce lu i des Lom ba rds  (H a n o v re ), re c u e illa n t la  soum ission des 
tr ib u s  su r son passage. L a  f lo tte , en mêm e tem ps, re m o n ta it 
l ’E lbe , e t re jo ig n a it l ’arm ée vers le  co n flu e n t de l ’ E lbe  e t de la  
H ave l ; les G erm ains de la  r iv e  d ro ite  de 1 E lbe , les Semnons 
(B randebourg ), accue illa ien t T ibè re  avec déférence e t re n d a ie n t 
hom m age à la  m a jesté  d iv in e  de R om e. A  p lus fo r te  ra ison, 
les pop u la tio n s  à l ’ouest de l ’E lbe  accep ta ien t 1 a u to r ité  de 
T ib è re : les chefs des Chérusques se rva ien t dans 1 arm ée rom a ine , 
co lla b o ra ie n t à l ’a d m in is tra t io n . I l  re s ta it à conso lider, du  R h in

Tentatives de conquête en Germanité
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à l ’ E lbe , cette  d o m in a tio n  récente e t, d ’a u tre  p a r t ,  à ia ire  la  
jo n c tio n  en tre  l ’ E lbe  e t le  D anube . U ne peuplade suève, les 
M arcom ans, sous le com m andem ent de M a rbod , amenée p ro 
bab lem e n t p a r les campagnes de D rusus à q u it te r  la  T h u - 
r in g e , v e n a it d ’en lever a u x  Celtes Boïens la  Bohèm e e t d ’y  
fo n d e r u n  É ta t  q u i se m b la it dé jà  fo r t  e t prospère : i l  fa l la it ,  
a v a n t q u ’i l  se fû t  déve loppé, le  d é tru ire  ou lu i  im poser le p ro 
te c to ra t de R om e. E n  6 après J.-C ., c ’est ce q u ’on s’a p p rê ta it 
à fa ire  : la  Bohêm e d e v a it ê tre  a ttaquée  en m êm e tem ps de 
l ’ouest p a r les légions d u  R h in , e t d u  sud p a r une arm ée que 
T ib è re  rassem b la it su r le  D anube.

O n ne p u t réa lise r ce p la n . Le  sou lèvem ent des P annoniens 
e t des D a lm ates éclata de rriè re  T ibè re  ; i l  d u t fa ire  vo lte -face  
e t renoncer à l ’en treprise  con tre  M arbod . E t  tro is  ans p lus 
ta rd , ju s te  au  m o m e n t où la  ré v o lte  i l ly r ie n n e  é ta it  dom ptée, 
une grande dé fa ite  in flig é e  p a r les G erm ains à l ’arm ée du 
R h in  anéan tissa it tous les ré su lta ts  ob tenus en G erm anie 
depuis v in g t  ans.

Le  com m andem ent en G erm anie é ta it  confié , en 9 après 
J.-C ., à Q u in tiliu s  V arus, a llié  à la  fa m ille  d ’A uguste . Son a d m i
n is tra t io n  fu t  m a la d ro ite , e t ses ta le n ts  m ilita ire s  é ta ie n t in s u f
fisan ts . I l  exaspéra les G erm ains en le u r  a p p liq u a n t sans m éna
gem ents le rég im e fisca l e t la  p rocédure  ju d ic ia ire  en usage 
dans les v ie ille s  p rov inces. A rm in iu s , un  des jeunes chefs 
chérusques incorporés dans l ’arm ée rom a ine , p répara  une 
in s u rre c tio n  d o n t V arus ig no ra  la  menace ju s q u ’au  de rn ie r 
m o m e n t. Q uand les h o s tilité s  com m encèrent, V a rus , q u i cam 
p a it près du  W eser, v o u lu t ram ener ses troupes vers le  R h in  : 
assa illi p a r les Chérusques e t leurs alliés dans une fo rê t m a ré 
cageuse de W e s tpha lie , le saltus Teutoburg iensis, i l  fu t  écrasé ; 
tro is  légions entières p é r ire n t avec lu i  (a oû t 9).^

A  R om e, le  désastre consterna A uguste  e t l ’o p in io n  ; d ’e x 
ceptionnelles mesures de c o n tra in te  fu re n t prises p o u r le re c ru 
te m e n t de légions destinées à rem p lace r celles q u i vena ien t 
d ’être  d é tru ite s . A rm in iu s  s’a rrê ta  d e va n t les forteresses 
rom aines du  R h in  ; m ais to u t  ce que p u t fa ire  T ibè re  accouru  
en Gaule fu t  de conso lider ce tte  ligne  de défense. L a  r iv e  
d ro ite  du  R h in  é ta it  évacuée, perdue p o u r l ’ E m p ire . T ibè re  
e t G erm anicus p u re n t b ien , dans les années su ivan tes, sè m o n 
tr e r  avec leurs troupes au delà du  fleuve , m ais sans beaucoup 
s’en écarte r, e t s u r to u t sans idée de conquête. Le  R h in  fu t  de 
nouveau la  fro n tiè re  d ’où l ’on s u rv e illa it  la  G erm anie , tâche
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fa c ilité e  p a r le  m anque d ’en ten te  e n tre  G erm ains : M a rb o d  re fusa 
l ’a lliance  d ’A rm in iu s , e t p ré fé ra  v iv re  en bonne in te lligence  
avec les R om a ins , q u i de le u r côté re n o nça ien t à l ’a tta q u e r ; 
les Chérusques fu re n t a ffa ib lis  p a r des d isputes avec leurs v o i
sins ou m êm e en tre  eux. De l ’en treprise  am b itieuse  conçue pa r 
A uguste  e t ses fils  a d o p tifs , i l  ne resta  que le nom  de G erm anie 
a p p liq u é  à une p a rtie  de la  G aule, à la  r iv e  gauche du  R h in , 
où les légions a va ie n t leurs cam ps. D étachée a d m in is tra t iv e 
m e n t de la  G aule, selon to u te  v ra isem b lance , lors des cam 
pagnes conquérantes de D rusus ou de T ibè re , ce tte  rég ion  fo r 
m a it,  avec les terres annexées au delà du  R h in , un  gouverne
m e n t de G erm anie ; après V arus, le te r r ito ire  m ili ta ire  con
serva la  mêm e indépendance a d m in is tra t iv e  e t le  mêm e n om  ; 
m ais ce tte  G erm anie  n ’e n fe rm a it p lus r ie n  de la  G erm anie 
v é r ita b le , celle q u ’a v a it  d é fin ie  César. T o u t au p lus la  présence 
sur la  r iv e  gauche du  R h in  des quelques tr ib u s  germ aniques qu i 
y  a va ie n t récem m ent tro u v é  p lace d o n n a it-e lle  à ce tte  é tiq u e tte  
une apparence de ra ison.

C’est le seul insuccès caractérisé q u ’a it  connu la  p o lit iq u e  
d ’A uguste . I l  é ta it  g rave, e t la issa it subs is te r dans le tracé  
de la  fro n tiè re , en tre  le D anube e t le R h in , une poche in co m 
m ode (Bade e t W u rte m b e rg ), occupée p a r des Suèves, de même 
souche que ceux de l ’E lbe . M ais, en som m e, la  s itu a tio n  é ta it 
s tab le  su r le R h in  com m e su r l ’ E u p h ra te  ; e t le renoncem ent 
à l ’o ccu p a tio n  de la  G erm anie s’e ffaça it en com para ison des 
ré su lta ts  acquis a illeu rs  : achèvem ent de la  conquête  de l ’Es
pagne, progrès de la  co lon isa tion  en A fr iq u e , avantages te r r i 
to r ia u x  e t d ip lo m a tiq u e s  obtenus en O r ie n t, a nnex ion  des 
pays de la  r iv e  d ro ite  du  D anube. L a  g lo ire  e t la  puissance 
d ’A uguste  en é ta ie n t augm entées, d ’a u ta n t p lus que tou tes  
les p rov inces n o u ve lle m e n t formées é ta ie n t p rov inces im p é 
ria les, les unes p rocu ra to riennes (Judée, N o riq u e , R é tie , A lpes- 
M a ritim e s ), les au tres gouvernées p a r des légats p rop ré teu rs  
(G a la tie , Mésie, Pannon ie , G erm anie). Ghaque succès re m p o rté  
à l ’e x té r ie u r c o n tr ib u a it  à déranger, au p ro f it  du  p rince , l ’ équ i
lib re  é ta b li th é o r iq u e m e n t en tre  le Sénat e t lu i.

X II .  —  LA MORT D'AUGUSTE (14 APR. J.-C.).

A uguste  m o u ru t le 19 a oû t de l ’an  14 après J .-C ., pendan t 
uu voyage en C am panie ; i l  a l la it  a v o ir  so ixante-se ize ans.
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Plus encore que p a r la  dé fa ite  de V arus, ses dernières années 
a va ie n t été assombries p a r l ’ iso lem en t où  le la issa it la  d ispa
r i t io n  de presque tous les hom m es de sa généra tion , m o rts  
a v a n t lu i.  Sa v ie  de fa m ille  n ’ é ta it pas exem pte  d ’ennuis. 
E n  8, i l  a v a it relégué dans une île  de l ’A d r ia tiq u e  une de ses 
p e tite s -fille s , née du  m ariage d ’A g rip p a  e t de J u lie  : appelée 
J u lie  com m e sa mère *, elle passa it p o u r a v o ir  la  m êm e condu ite  
e t fu t  pun ie  de la  mêm e façon. I l  s e n ta it que T ibè re  é ta it 
im p a tie n t de p rend re  sa p lace, e t q u ’en tre  T ibè re  e t Germ anieus 
i l  y  a v a it une h o s tilité  sourde, in q u ié ta n te  p o u r l ’ aven ir.

C ependant, quand  i l  m e tta it ,  dans les mois q u i précédèrent 
sa m o r t,  la  dern iè re  m a in  au ré c it de ses Res gestæ, à la  célèbre 
in s c r ip t io n  a u to b io g ra p h iq u e  q u i fu t  placée d e va n t son to m 
beau e t q u i nous est connue pa r des copies affichées dans des 
v ille s  d ’Asie M ineure , c ’é ta ie n t des sen tim ents  de sa tis fac tion , 
de fie r té  e t de sérén ité  q u ’i l  e x p r im a it. L a  longue su rv ie  du 
rég im e fondé p a r lu i  p rouve  que ces sen tim ents  é ta ie n t lég itim es.

Son œ uvre est p lus grande que sa personne. A vec  des défauts 
de caractère , d o n t le p lus grave é ta it sans dou te  un  m anque 
fonc ie r de générosité, i l  a eu de belles qua lités  d ’in te lligence , 
lu c id ité , p réc is ion , sens de ce q u i é ta it possible e t o p p o rtu n . 
I l  a eu, en ou tre , de la  chance ; i l  a été je lix ,  com m e S y lla , 
m ais p lus du ra b le m e n t. Chargé de liq u id e r la  s itu a tio n  d if f i 
c ile  q u ’a va ie n t créée les guerres c iv iles , i l  a réalisé un  systèm e 
q u i ré p o n d a it au dés ir général de repos e t de s ta b ilité  ; e t 
tous l ’o n t salué com m e un  hom m e p ro v id e n tie l, com m e un  
d ieu. N on  seu lem ent R om e e t l ’ I ta lie , m ais tous les pays q u i 
é ta ie n t ou a lla ie n t être  com pris  dans i ’ orbe ro m a in  o n t lo n g 
tem ps p ro f ité  de son a c tio n  ; son règne est u n  des m om ents 
p rin c ip a u x  de l ’h is to ire  un ive rse lle .

%

1. C’est du moins ce nom que lui donnent les documents. Elle devait s’appeler, 
normalement, Yipsania Julia, Vipsania étant le nom gentilice et Julia pouvant tenir 
lieu de cognomen.
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C H A P IT R E  I I I

L A  D Y N A S T IE  J U L IO - C L A U D IE N N E  

E T  V  O R G A N  IS A T  IO N  D U  R É G IM E  N O U V E A U 1

P endan t un  dem i-siècle (14-68) après la  m o r t d ’A uguste , 
le p r in c ip a t a été occupé p a r des hom m es de sa fa m ille  : T ibère , 
fils  de L iv ie  e t fils  a d o p tif d ’A uguste  ; pu is C a ligu la , p e tit-  
neveu de T ibè re  p a r la  n a tu re  et son p e tit- f i ls  p a r l ’a d o p tio n  ; 
pu is C laude, p e tit- f i ls  de L iv ie , neveu de T ibè re  e t oncle de 
C a ligu la  ; e n fin  N éron , fils  a d o p tif de C laude. Les deux  p re 
m iers, p a r le je u  des adop tions , sont passés dans la gens J u lia  ; 
C laude est resté dans la  gens C laud ia , où i l  é ta it né, e t y  a fa it  
e n tre r N éron . Le  groupe que fo rm e n t ces q u a tre  empereurs 
est appelé p o u r ce tte  ra ison, p a r les modernes, la  dynastie  
ju lio -c la u d ie n n e  : e t c ’est en e ffe t une dynastie , pu isque le 
p o u v o ir  se perpétue dans la mêm e fa m ille ; m ais i l  ne se tra n s 
m e t pas de l ’un  à l ’a u tre  s u iv a n t une règle arrê tée d ’avance, 
pu isque A uguste  n ’a v a it  n i p u  n i v o u lu  poser une lo i c la ire  de 
succession.

A u  cours de ce tte  période, le rég im e im p é ria l s’est précisé, 
s’est organisé dans le d é ta il ; une bu re a u cra tie  s’est form ée, 
assurant la  c o n tin u ité  de l ’a c tio n  gouvernem enta le  : aussi les 
in s t itu t io n s  d ’A uguste  on t-e lles su rvécu à la  crise v io le n te  q u i 
accom pagna la  f in  de la  dynastie .

I. — LE GOUVERNEMENT DE TIBÈRE (14-37) \

Q uand A uguste  m o u ru t, T ibè re  é ta it re vê tu  de la  puissance 
tr ib u n ic ie n n e  p o u r la  seizième fo is ; p lacé p a r A uguste  à la  tê te

O u v r a g e s  d ’ e n s e m b l e  a  c o n s u l t e r . — A. von Domaszewski, Geschichte der 
r°mischen Kaiser (Leipzig, 1909, 2 vol. in-8° ; 2e éd., 1914, t. I, p. 251-319 ; t. I I ,  
P* 1-78) ; H. Dessau, Geschichte der römischen Kaiserzeit, t. I I  (Berlin, 1926, in-8°), et 
les histoires romaines indiquées dans notre bibliographie générale (à la fin du volume).

2. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r .  — Aux ouvrages de A. von Domaszewski (t. I, p. 251« 
319) et de H. Dessau (t. I I ,  p. 1-103) à la note 1, joindre S. L. Tuxen, Kejser Tibe- 
riUs (Copenhague. 1896, in-8°) ; Gelzer, article Iu liusf n° 154, dans la Real-Encyclo-
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des troupes , i l  a v a it V im p e riu m  p roconsu la ire , e t a v a it ete 
s ix  fo is  salué im pera tor. I l  se t r o u v a it  su b s titu e  n a tu re lle m e n t 
au p rin ce  m o r t,  sans que personne p û t  s’en e tonne r n i s y  oppo 
s e r l e  te s ta m e n t d ’A uguste , in s c r iv a n t T ib e re  au  p rem ie r 
ra n g  de ses h é ritie rs , c o n firm a it ce tte  dés igna tion  ; les sénateurs 
la  ra t if iè re n t sans se la isser tro m p e r p a r la  comedie que jo u a  
T ib è re , fe ig n a n t d ’hés ite r e t de re fuser. I l  d u t y  a v o ir  une lo i 
vo tée  p a r le peuple  e t co n fé ra n t à T ib e re , con fo rm em en t à 
la  décis ion du  Sénat, les pouvo irs  q u i a va ie n t ap p a rte n u  à 
A u g u s te - m ais le  vo te  de ce tte  lex de im p e rw  p a r 1 assemblée 
du^ u p i ę t o  une s im p le  fo rm a lité , q u i se répé ta  p a r la  su ite  
au d é b u t de chaque règne b  C’est p a r u n  lu xe  de p récau tions 
que T ib è re  e t L iv ie , a u ss itô t après la  m o r t d A uguste , donnèren t 
h o rd re  d ’égorger, dans l ’île  où i l  é ta it  ex ile , A g r ip p a  P ostu - 
m us. U n  s o rt sem blab le  f i t  d ispa ra ître  des a v a n t la  f in  de 
l ’an 14, Ju lie , f i l le  d ’A ugus te , m ère d ’A g rip p a  P ostum us et

i a p L f “ n e m e I fd e e'T ib è re , la  longue a m b itio n  m a te rne lle  
de L iv ie  é ta it  sa tis fa ite . Le  te s ta m e n t d  A uguste  en o u tre  
la  fa is a it e n tre r p a r a d o p tio n  dans la  gens J u lia  et lu i  d o n n a it 
le su rnom  d ’A u g u s ta . Ces avantages h o no rifiques  ne s accom 
pagnèren t pas d ’une grande in fluence  : 1 hom m e de c in q u an te - 
c inq  ans q u ’é ta it  T ibè re  ne l ’a u ra it pas to leree. L iv ie  d e v a it 
m o u r ir  très âgée, en 29, sans a v o ir  m o d ifie  dans une m esure 
sensible le déve loppem ent du  règne de son fils

C on fo rm ém ent à la  m éthode d A uguste  et a l  a tt itu d e  que 
lu i-m êm e a v a it  prise d ’abo rd  d e va n t le Sénat, T ibe re  e u t so in  
d ’é v ite r ce q u i a u ra it m is tro p  en évidence 1 etendue de son p o u 
v o ir  personnel. I l  ne v o u lu t p o in t p o rte r le p rénom  d  Im p e ra to r  ; 
i l  a jo u ta  seu lem ent l ’ ép ithè te  d ’A u gus tus  a *  n o m  de T ib e n u s  
Ju liu s  Cæsar q u i é ta it le sien depms son a d o p tio n  , e t, su r les 
in sc rip tio n s  e t les m onnaies, le n o m  de T ib e n u s  Cæsar A ugus- 
tus succéda à ce lu i à 1 Im p e ra to r Cæsar A ugustus. I l  ne se la issa 
jam a is  décerner le t i t r e  de « père de la  p a tr ie  ». De son p ro p re

pM ede r classischen
536. -  L e . . s o u r c e S u é t o n .  ; le. livres L V II-L V II I  de 
mèneraient du a,*<md suicle , l a j ^  ^ tcrculu3 va jusqu'à pan 30, année où
die a ét“ ?ée L ’histoire des Juils sous Tibère est comprise dans le livre X V I I I  des

’ conférant au nouveau prince l'imperium  suprême, tel 
J iu g u s te T a v a it  possédé, n'est attestée de ! façon certaine qu a partir de Vespasien. 
Mais i l  paraît difficile que les prédécesseurs de Vespasien s en soient passes.

La  dynastie julio-claudienne
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m o u ve m e n t i l  re s tre ig n it le nom bre  des cand ida ts  q u  i l  dési
g n a it p o u r lés m ag is tra tu res .

M ais, sous ces apparences scrupuleuses, on s’é c a rta it en 
ré a lité  de p lus en p lus des in s t itu t io n s  répub lica ines . Les 
comices cessèrent d ’ é lire  les m a g is tra ts  : les élections fu re n t 
désorm ais fa ites p a r le Sénat, p ris  en que lque sorte p o u r le  
s u b s titu t de l ’ assemblée du peup le . O n p e u t d ire  q u ’à p a r t ir  
de ce m o m en t-là  i l  n ’y  e u t p lus d ’assemblée du  peup le . C a li- 
gu la , re ve n a n t su r la  décision de T ibè re , décréta  b ien  le ré ta 
b lissem ent des comices é lec to raux  ; m ais la  m esure fu t ,  semble- 
t - i l ,  sans portée p ra tiq u e . Les traces d ’une a c t iv ité  réelle  des 
com ices, p o u r la  période  pos té rieu re  à l ’avènem ent de T ibè re , 
son t sporadiques e t ince rta ines . D ’une façon générale, q u ’i l  
s’a g ît de v o te r  des lo is  (sans en excep te r la  lex de im p e rio ) 
ou de désigner des m a g is tra ts , le peup le  ne fu t  convoqué 
désorm ais que p o u r s’en tendre  com m un ique r les tex tes  que 
l ’em pereur e t le Sénat a va ie n t arrêtés ou les noms q u ’ils  a va ie n t 
choisis, e t p o u r sa luer de ses acc lam ations les uns ou les autres. 
Les oisifs de R om e • fo u rn issa ie n t les fig u ra n ts  necessaires 
p o u r représente r les curies ou les tr ib u s  dans ces assemblées 
fan tôm es.

C ette m o d ific a tio n , q u i en fa i t  é q u iv a la it à  su p p rim e r un  
des organes fo n d a m e n ta u x  des in s t itu t io n s  tra d it io n n e lle s , 
fu t  acceptée sans d iff ic u lté . E lle  é ta it p lus p ro fonde  en th é o r ie  
q u ’en ré a lité  : i l  y  a v a it  t ro p  long tem ps que l ’assemblée popu 
la ire  é ta it d iscréd itée , q u ’elle s’ é ta it m on trée  capricieuse, 
incapab le , vénale  e t se rv ile , q u ’elle a v a it  cessé, à v ra i d ire , 
d ’ être  le peuple  ro m a in . Les p lus n o m b re u x  e t souven t les 
m e illeu rs  des c itoyens, dispersés en Ita lie  e t dans les prov inces, 
ne p o u v a ie n t p a rt ic ip e r  a u x  comices. A uguste  a v a it im ag iné , 
p o u r certa ins colons d ’ I ta lie , un  systèm e de vo te  p a r corres
p o n d a n ce ; m ais le  procédé n ’ é ta it  guère com m ode et ne p o u 
v a i t  ê tre  généralisé. A  aucun  m o m e n t on  ne conçu t u n  rég im e 
re p ré se n ta tif ; b ien  q u ’i l  y  e û t dans le cu lte  p ro v in c ia l des 
em pereurs certa ines amorces en ce sens, on n ’e u t ja m a is  1 idée 
que la  souvera ine té  pop u la ire  p o u v a it ê tre  exercée p a r délé
g a tio n  à des m anda ta ires . F a u te  d ’a v o ir  aperçu ce tte  possi
b ilité , la  R om e im p é ria le  regarda  com m e in é v ita b le  la  d isp a ri
t io n  p ra t iq u e  de l ’assemblée.

Cette ré fo rm e  se m b la it de n a tu re  à re n fo rce r l ’ a u to r ité  du 
Sénat. M ais T ibè re  se ménagea de larges com pensations. La  
p lus im p o rta n te  fu t  la  c o n ce n tra tio n  à R om e des n e u f cohortes

Le gouvernement de Tibère (14-37)
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pré to riennes (alors q u ’A uguste  n ’en m a in te n a it à Rom e que 
tro is )  et la  co n s tru c tio n  pou r elles d ’un  cam p pe rm anen t 
(castra  p ræ to ria )  dans un  fa u b o u rg  de la  v i l le  (23). Cette force, 
à 1 en tiè re  d isp o s itio n  de l ’em pereur, p o u v a it b rise r tou tes  
les résistances.

D  autres fa its  com m encèrent à effacer la  f ic t io n  q u i d o n n a it 
le p r in c ip a t com m e la  c o n tin u a tio n  du  rég im e ré p u b lica in . 
A lo rs  qu A uguste , ju s q u ’à la  fin  de son règne, s’é ta it fa i t  
renouve le r ses pouvo irs  tous les c in q  ou tous les d ix  ans p a r 
un  vo te  dans les form es régulières, T ibère  laissa to m b e r ce tte  
p ra tiq u e . Le conseil du  p rince  (co n s iliu m  p r in c ip is )  n ’ é ta it 
sous A uguste  qu  une ré u n io n  officieuse où l ’em pereur convo 
q u a it te ls ou te ls de ses am is quand  i l  le ju g e a it à propos. A vec 
l ib è re  ce conseil, sans re ce vo ir encore une o rgan isa tion  o ff i
c ie lle , p rend  un  caractère fixe  : ceux q u i le com posent en fo n t 
p a rtie  d ’une m anière perm anente . L a  c réa tion , en 15, de fonc
tionna ires  p ris  p a rm i les consulaires e t chargés de su rv e ille r 
le cours du  T ib re  dans R om e, les quais e t, p a r une lia ison  
nécessaire, les égouts q u i y  déboucha ien t ( curatores a lve i T ib e r is  
et r ip a ru m ) \  augm enta le nom bre  des postes techn iques d o n t 
les t itu la ire s  re le va ie n t de l ’em pereur seul. L a  p ré fec tu re  de 
la  v ille , fo n c tio n  in te rm it te n te  sous A uguste  e t au d é b u t du  
règne de T ibè re , d e v in t pe rm anen te  dans la  seconde p a rtie  
de son p r in c ip a t.

C ette  dern ière  in n o v a tio n  eu t p o u r o rig ine  une longue absence 
de T ibe re , q u i, en 26, q u it ta  R om e p o u r a lle r en Cam panie, 
e t ne re p a ru t ja m a is  dans la  cap ita le . On ne co n n u t pas au 
ju s te  les m o tifs  de sa d é te rm in a tio n . E lle  p eu t s’e xp liq u e r en 
p a rtie  p a r le désir de cacher a u x  R om ains les incom m od ités  
physiques q u i l ’a ffligea ien t e t q u i g rand issa ien t avec l ’ âge; i l  
passa it aussi p o u r m ener, dans sa re tra ite  fa v o r ite  de Caprée, 
une v ie  de débauches obscènes qu i, à R om e, a u ra it fa i t  scandale! 
Mais sans dou te  i l  y  a v a it encore, dans cette  o b s tin a tio n  à 
ne p lus h a b ite r R om e, du  m épris  e t de la  m éfiance p o u r les 
sénateurs e t p o u r le peuple, une m isa n th ro p ie  de v ie il hom m e 
d ’E ta t ,  le se n tim e n t que la  menace, d is ta n te  m ais certa ine , 
de son a u to r ité  é ta it au m oins aussi efficace que la  présence 
réelle p o u r im pose r l ’obéissance à tous.

A  mesure q u ’i l  a va n ça it en âge, i l  hésita  de m oins en m oins 1

1. La mention des égouts [et cloacarum) s’ajoute au titre  de ces fonctionnaires sous 
le régné de lra jan.
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à a ff irm e r e t conso lider ce tte  a u to r ité  p a r des châ tim en ts . 
C’est le côté le p lus som bre de son règne que la  p lace croissante 
p rise  p a r les « procès de m ajesté  ». L a  lex m ajestatis  ou de m a jes
tate, q u i pun issa it tous  les actes de n a tu re  à d im in u e r la  m ajesté  
du  peuple ro m a in , é ta it une lo i ancienne, d o n t la  fo rm e  a v a it 
été souven t ra je u n ie , en de rn ie r lie u  p a r César, e t q u ’A uguste , 
to u t  en é v ita n t les in te rp ré ta tio n s  abusives, a v a it eu soin de 
m a in te n ir  en v ig u e u r. L ’é las tic ité  du  te rm e  en f i t ,  à p a r t ir  de 
T ibè re , l ’in s tru m e n t le p lus re d ou tab le  du  p o u v o ir  personne l : 
c’é ta it  a tte n te r  à la  m ajesté  de R om e q u ’offenser la  personne 
auguste du  p rince , e t de proche en proche non  seu lem ent les 
actes et les écrits , m ais les paroles,, les in te n tio n s , les op in ions 
vra ies ou supposées fu re n t qua lifiées offenses e t punies com m e 
des crim es. Beaucoup d ’a m b itie u x , d o n t p lus ieurs a va ie n t du 
ta le n t, se f ire n t dé la teurs, m é tie r lu c ra t i f  q u i p e rm e tta it  de con
q u é rir  la  b ienve illance  du p rince , en dénonçan t ceux p o u r q u i 
on le sa va it m a l disposé, e t de gagner une fo rtu n e  en recevan t 
com m e p rim e  une p a r t des biens des condam nés. Les « p ro 
cès de m ajesté  » é ta ie n t jugés p a r l ’em pereur ou p a r le Sénat : 
i l  é ta it in é v ita b le  que les accusations de ce genre dussent v ise r 
souven t des m em bres de l ’ o rd re  séna to ria l, e t dans la  p ra 
tiq u e  les sénateurs n ’é ta ie n t, au c rim in e l, ju s tic ia b le s  que du 
Sénat ou du tr ib u n a l im p é ria l. Les peines é ta ie n t s o it la  
re léga tion , d o n t les cond itions  fu re n t aggravées p a r T ibè re , 
s o it la  d é p o rta tio n , peine nouve lle  q u i, p lus lou rde  que la  
re léga tion , e n tra în a it la  m o r t c iv ile  e t la  con fisca tion  des 
b iens, so it e n fin  la  m o r t. Les sénateurs a u ra ie n t p u , p a r une 
résistance concertée, fa ire  échec a u x  a p p lica tio n s  in jus tes  de 
la lo i : ils  en fu re n t incapab les, parce que des in im itié s  les d iv i
sa ien t e t parce que beaucoup d ’en tre  eux, à to r t  ou à ra ison, 
ca lcu la ien t égoïstem ent que le systèm e to u rn e ra it  à le u r p ro f it .  
Désorm ais le Sénat dé libé ra  tro p  souven t dans une a tm o 
sphère dégradante  de c u p id ité , de ha ine  e t de peur.

IL  — LA QUESTION DE SUCCESSION SOUS TIBÈRE 1

La  c ruau té  soupçonneuse à laque lle  T ibè re  é ta it de p lus en 
plus en tra îné  p a r son h um eu r fu t  exaspérée encore à p lusieurs

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  Aux ouvrages indiqués p. 59, n. 2, ajouter Mommsen, 
Die Familie des Germanicus, dans Gesammelle Schrijlen, t. IV  (Berlin, 1906, in-8°), 
P* 271-290 (article publié en 1878) ; Kroll, art. Iulius, n° 137 (Germanicus), dans 
Pauly et Wissowa, Real-Encyclopàdie, t. X  (1917), col. 435-464.
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reprises p a r les événem ents. E t  s u r to u t, aussi cons tam m ent 
q u ’A uguste , m ais sous d ’autres fo rm es, i l  f u t  obsédé p a r le 
p rob lèm e de sa p rop re  succession.

A  la  m o r t d ’A uguste , G erm anicus, fils  a d o p tif de T ibè re , 
é ta it dans sa v in g t-n e u v iè m e  année; i l  a v a it  été consul en 12. 
Son cadet D rusus, fils  de T ibè re  p a r la  n a tu re , a v a it  été ques
te u r en 11, e t é ta it  consu l désigné p o u r l ’an 15. U n  des p rem iers 
actes de T ibè re  fu t  de fa ire  donner pa r le Sénat à G erm anicus 
l ' im p e r iu m  p roconsu la ire  q u i, con fo rm ém en t a u x  p lans d ’A u 
guste, dés igna it en G erm anicus l ’h é r it ie r  p ré so m p tif. T ibè re  
a n n o n ça it d ’a u tre  p a r t l ’in te n tio n  d ’associer de m êm e Drusus 
au p o u v o ir , ré ta b lissa n t a ins i la  d u a lité  d ’h é ritie rs  q u ’A uguste  
s’é ta it a ttaché  à m a in te n ir .

G erm anicus e t D rusus e u ren t to u t  de su ite  l ’occasion de se 
m o n tre r à T ibè re  com m e de très bons co llabo ra teu rs . A  la  
nouve lle  de la  m o r t d ’A uguste , des m u tin e rie s  se p ro d u is ire n t 
dans l ’arm ée de P annon ie  e t dans l ’armée de G erm anie : les 
so ldats p ro te s ta ie n t con tre  la  du re té  de la  d isc ip lin e , la  lo n 
gueur du  service, l ’ insu ffisance de la  solde a ins i que des a va n 
tages accordés a u x  vé té rans ; e t le changem ent d ’em pereur 
le u r pa ra issa it un  m o m e n t b ien  cho is i p o u r m a n ife s te r le u r 
m écon ten tem en t. Des offic iers fu re n t m a ltra ité s  ou mêm e tués. 
M ais D rusus en P annon ie , G erm anicus en G erm anie su ren t 
ram ener l ’o rd re  en c o m b in a n t la  persuasion e t l ’énergie, les 
concessions ra isonnables et les ch â tim en ts  (au tom ne  14).

C ependant, en tre  T ibè re  e t G erm anicus, la  m ésentente, 
dé jà  ancienne, se p ro lo n g e a it e t s’a g g ra va it. L ’o p in io n  p u b liq u e , 
q u i la  d e v in a it, é ta it n a tu re lle m e n t portée  à l ’exagérer encore, 
e t tous les réc its  m a lv e illa n ts  q u i c ircu la ie n t dans R om e à 
ce su je t c o n tr ib u a ie n t eux-m êm es à déve lopper ce tte  a n tip a th ie , 
la  re n d a ie n t p lus réelle  e t m oins guérissable. G erm anicus é ta it 
p o p u la ire , parce q u ’on g a rd a it bon  souven ir de son père D rusus, 
parce que lu i-m êm e  é ta it  d ’e sp rit o u v e rt e t de caractère a ffab le  : 
T ibè re  en ressen ta it de la  ja lous ie , e t que lque in q u ié tu d e . 
Les légions du  R h in , quand  elles s ’é ta ie n t révo ltées, a va ie n t 
vaguem en t espéré que G erm anicus re je tte ra it  l ’a u to r ité  de 
T ibère  e t, appuyé  su r elles, p ré te n d ra it au p r in c ip a t ; e t b ien 
que G erm anicus ne se fû t  pas laissé e n tra în e r dans la  ré b e llio n , 
T ibè re  p o u v a it c ra ind re  q u ’en une a u tre  occasion son lo y a 
lism e ne flé ch ît. G erm anicus a v a it  épousé A g rip p in e , fd le  
d ’A g rip p a  et de J u lie  ; c ’é ta it  une fem m e in te llig e n te , énergique 
e t vertueuse, m ais L iv ie  ne l ’a im a it pas e t c o n tr ib u a it dans la
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mesure de ses forces à ind ispose r T ibè re  con tre  G erm anicus.
Lorsque , en 17, T ibè re  envoya G erm anicus en O rie n t en le 

chargean t de rég le r les affa ires des prov inces e t des royaum es 
vassaux, on in te rp ré ta  ce tte  m ission, non  com m e une m arque  
de confiance, m ais com m e une m anœ uvre  calculée p o u r séparer 
G erm anicus des légions du  R h in , à la  tê te  desquelles i l  v e n a it 
de fa ire  des campagnes heureuses. P o u r ta n t, en tre  ces cam pa
gnes e t le d é p a rt de G erm anicus p o u r sa nouve lle  tâche , T ibè re  
a v a it  perm is  q u ’i l  cé léb râ t avec éc la t le tr io m p h e  ; i l  é ta it  n o r
m a l, d ’ au tre  p a rt, q u ’u n  fu tu r  em pereur s’in i t iâ t  au p o u v o ir 
dans d iffé ren tes régions e t d iffé ren ts  dom aines. M ais l ’op in io n  
s’ o b s tin a it à v o ir  dans la  condu ite  de T ibè re  des m ach ina tions  
sournoises, e t p a r la  su ite  l ’événem ent sem bla ju s t if ie r  ces soup
çons. U n  c o n flit  v io le n t m it  a u x  prises G erm anicus e t le  léga t 
de S yrie , P ison (Cnæus C a lpu rn ius  P iso). Le  fa i t  que ce P ison, 
connu  p o u r son caractère irasc ib le , v e n a it de rece vo ir ce gou
ve rnem en t, la  hardiesse avec laque lle  i l  re fusa d ’obé ir à G er
m an icus m a lg ré  l ’a u to r ité  supérieure d o n t G erm anicus é ta it 
re v ê tu , to u t  cela f i t  a p p a ra ître  ce c o n flit  com m e sciem m ent 
préparé  p a r T ibère . I l  n ’é ta it pas apaisé quand  G erm anicus 
to m b a  m alade e t m o u ru t, à A n tio ch e  (octobre  19) : beaucoup 
de gens c ru re n t q u ’i l  a v a it été em poisonné p a r P ison et que 
P ison, p a r ce m e u rtre , a v a it exécuté les ordres de l ’em pereur. 
E n  ce p o in t la  c u lp a b ilité  de P ison est très douteuse e t l ’ in n o 
cence de T ibère  ce rta ine  : i l  fa l lu t  cependant, sous la pression 
générale, fa ire  ju g e r p a r le Sénat P ison, q u i se tu a  à la  ve ille  
d ’ê tre  condam né ; e t l ’on  n ’en pers is ta  pas m oins à rend re  
T ibè re  responsable de la  m o r t d u  héros q u ’on re g re tta it. Ces 
rum eu rs , q u ’i l  n ’ig n o ra it pas, l ’i r r i ta ie n t  e t l ’a ig rissa ien t.

A  ce m om en t dé jà  T ibè re  a v a it  laissé u n  hom m e prend re  
su r lu i  une grande in fluence  : ce fa v o r i é ta it S é jan1. Associé 
d ’abo rd  dans le com m andem ent des cohortes pré to riennes à 
Seius S trabo , q u i é ta it  p ré fe t du  p ré to ire  à la  m o r t d ’A uguste , 
Séjan é ta it seul p ré fe t du  p ré to ire  depuis 17. I l  su t d e ve n ir le 
co n fid e n t e t l ’a m i de T ibè re , l ’hom m e ind ispensab le , l ’a u x i
lia ire  to u jo u rs  p rê t. Dans sa fa m il ia r ité  quo tid ie n n e  avec l ’em 
pereur, se n ta n t com bien é ta ien t flo tta n te s  les règles d ’accès 
au trô n e  e t se souvenan t sans dou te  de précédents com m e ce lu i 
d ’A g rip p a , i l  fo rm a  peu à peu le p ro je t d ’a rr iv e r  lu i-m êm e  au

1. Lucius Ælius Seianus : fils de Seius Strabo, i l  avait été adopté par Ælius Gallus.
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p r in c ip a t, en e n tra n t dans la  fa m ille  im p é ria le  ou en se s u b s ti
tu a n t à elle. Le  fa i t  q u ’i l  a p p a rte n a it seu lem ent à P ordre 
équestre n ’ é ta it pas un  obstacle : sa fq m ille  é ta it de celles q u i, 
p a r le u r fo rtu n e  e t le u r s itu a tio n , é ta ien t qua lifiées p o u r fo u rn ir  
des recrues à l ’o rd re  séna to ria l, e t une décision du  p rin ce  
p o u v a it lu i  o u v r ir  d ’emblée le Sénat, ce q u i, en e ffe t, f in i t  pa r 
a v o ir  lieu . L a  m o r t de G erm anicus encouragea son a m b itio n .

I l  com m ença p a r fiance r sa fi l le  à un  p e tit-n e ve u  de T ibère ; 
m ais le jeune hom m e m o u ru t d ’acc ident a v a n t le m ariage (20). 
Dès lors Séjan tra v a il la  à é lim in e r ceux q u i, Germanicus^ d is
p a ru , é ta ie n t désignés p o u r re c u e illir  l ’hé ritage  de T ibè re  : 
D rusus, à q u i son père f i t  donner p a r le Sénat, en 22, la  pu is 
sance tr ib u n ic ie n n e  ; N é ron , fils  aîné de G erm anicus, en fa ve u r 
de q u i, dès l ’an 20, lo rsq u ’ i l  a tte ig n a it  sa qu inz ièm e année, 
T ibè re  a v a it fa it  v o te r  des mesures q u i h â te ra ie n t son entrée 
dans la carriè re  des honneu rs ; D rusus, second fils  de G e rm an i
cus, à q u i é ta ie n t prom ises les mêmes fa c ilité s  qu  à son frè re .

C’est d ’abo rd  contre  le m ie u x  placé de ses r iv a u x , D rusus, 
fils  de T ibè re , que Séjan m anœ uvra . I l  d e v in t l ’a m a n t de sa 
fem m e L iv i l la 1 e t la  décida à fa ire  em poisonner son m a r i : 
c’est a ins i du  m oins q u ’à R om e on e xp liq u a  la  m o r t de D rusus, 
survenue en 23. C ontre  les fils  de G erm anicus, sa ta c tiq u e  
fu t  p lus com pliquée : su r ses conseils, auxquels T ibè re  d e v in t 
encore p lus docile  du  jo u r  où i l  e u t q u it té  R om e p o u r la  Cam
panie, les am is de G erm anicus et d ’ A g rip p in e , suspects d ’hos
t i l i t é  à l ’em pereur ré g n a n t, fu re n t accusés e t condam nés; 
Séjan f in i t  p a r o b te n ir  (29) q u ’A g rip p in e  e t N é ron  fussent 
relégués dans des îles e t D rusus em prisonné.

L a  vo ie  sem b la it ouve rte  d evan t Séjan. T ibère  ne lu i  a v a it 
pas perm is , en 25, d ’ épouser L iv i l la  ; en 30, i l  le fiança à sa 
p e tite - f i lle  Ju lie , fem m e de N éron , que la  condam na tion  de 
N éron  re n d a it lib re . Ce changem ent d ’a tt itu d e  de la p a rt 
de l ’em pereur m arque  les progrès réalisés p a r Séjan dans l ’ in 
te rv a lle . E n  o u tre , to u t  en lu i  la issan t le com m andem ent 
d u  p ré to ire , T ibè re  le nom m a sénateur, e t le désigna pou r 
le consu la t de l ’année 31. Le  caractère excep tionne l de cette  
p ro m o tio n  fu t  sou ligné encore p a r le  fa i t  qu  au 1er ja n v ie r  31, 
ce fu t  T ibè re  q u i e n tra  en fo n c tio n  com m e consul o rd ina ire  
avec Séjan : o r, dans ses consulats précédents, T ibè re  a v a it 
chaque fois eu com m e collègue l ’h é r it ie r  p ré so m p tif, Germ anicus

La  dynastie julio-claudienne

1. Livilla, appelée aussi Livia, était une sœur de Germanicus.
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en 18, D rusus en 21. R e vê tu  p a r su rc ro ît de l ’ im p e riu m  p ro 
consula ire , Séjan n ’a tte n d a it p lus que la  c o lla tio n  de la  p u is 
sance tr ib u n ic ie n n e  p o u r être to u t  à fa it  u n  corégent.

T o u t cela s’e ffondra  d ’u n  coup, en octobre  31. D epuis le 
d é b u t de m a i T ibère  e t Séjan a va ie n t cessé d ’exercer le consu la t, 
p o u r fa ire  place à des consuls suffects. Séjan, re tenu  à Rom e 
pendan t que T ibè re  é ta it en C am panie, s e n ta it ou c ro y a it 
s e n tir  chez l ’em pereur quelque re fro id issem en t à son égard. 
T ibè re  ta rd a it  à réa lise r le m ariage p ro m is , d if fé ra it  la  co lla 
t io n  de la  puissance tr ib u n ic ie n n e . Séjan m é d ita  u n  coup 
d ’É ta t  q u i, avec l ’a p p u i des pa rtisans  q u ’i l  a v a it  p a rm i les 
sénateurs, les chevaliers e t les o ffic iers du  p ré to ire , le  sub
s titu e ra it  à T ibère . M ais a v a n t q u ’i l  passât à l ’e xécu tion , T ibè re  
fu t  a v e r t i p a r sa belle-sœ ur A n to n ia  —  veuve du  p re m ie r D ru -  
sus e t m ère de G erm anicus —  du danger que son fa v o r i lu i  
fa is a it co u rir. B rusquem en t éclairé, i l  p ré v in t la  te n ta t iv e  de 
Séjan : une le ttre  de T ibè re  au  Sénat dénonça les menées de 
Séjan e t exigea son a rre s ta tio n . C ette a tta q u e  in a tte n d u e , 
soutenue sur place p a r quelques homm es résolus, en tre  autres 
p a r l ’o ffic ie r S erto rius  M acro , à q u i T ibè re  p ro m e tta it  la  p ré 
fec tu re  du  p ré to ire , e t pa r le p ré fe t des v ig iles  G ræ cinius Laco, 
ne laissa pas à Séjan e t à ses am is le  tem ps de se consu lte r e t 
de résister. Séjan fu t  jugé  som m a irem en t e t m is à m o r t le  
jo u r  même ; sa fa m ille  e t beaucoup de ses pa rtisans  fu re n t 
exécutés im m é d ia te m e n t après lu i  ou dans les m ois q u i s u iv i
re n t ; dans le nom bre  fu t  L iv i l la .

De ces événements, T ibère  garda le souven ir d ’a v o ir  été 
t r a h i p a r son m e ille u r a m i, e t l ’ im press ion  que lu i-m êm e p o u 
v a it ,  d ’un  m o t, im poser au Sénat et au peuple  sa v o lo n té  ou 
son caprice. P lus que jam a is  i l  f u t  soupçonneux, m ép risan t 
e t crue l. Beaucoup espéraient que, Séjan d ispa ru , T ibère  
changera it de condu ite  envers la  fa m ille  de G erm anicus : i l  
n ’en fu t  r ie n . N éron  a v a it été m is à m o r t dès a va n t la  chu te  
de Séjan ; on laissa D rusus et A g r ip p in e  m o u r ir  de fa im , l ’u n  
dans sa p rison , l ’a u tre  dans son île  (33). Les procès de m ajesté , 
les condam nations e t les suicides se m u lt ip lia ie n t, déc im an t 
l ’o rd re  séna to ria l. T ibè re  s’is o la it, s’a bs tena it de cho is ir un  
successeur e t de l ’associer à son p o u vo ir.

C ependant le  tro is ièm e  fils  de G erm anicus n ’a v a it  pas été 
frappé  com m e sa mère e t ses frères. Né en 12, i l  s’a p p e la it 
Caius Ju liu s  Cæsar, e t les soldats de G erm anie, près desquels
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i l  a v a it  passé une p a rtie  de son enfance, l ’a va ie n t surnom m é 
C a ligu la , à cause des p e tits  b rodequ ins m ilita ire s  (caligæ ) 
que ses paren ts  lu i  fa isa ie n t p o rte r. Séjan l ’a v a it  tro u v é  tro p  
jeune p o u r q u ’i l  f û t  nécessaire de le  su p p rim e r. Séjan tom bé , 
T ibè re  m o n tra  à ce t ado lescent que lque b ienve illance , e t lu i 
donna la  questure  en 33, a v a n t l ’ âge léga l ; m ais i l  ne f i t  
r ie n  p o u r le désigner expressém ent com m e le fu tu r  p rince . 
O u tre  ce p e tit- f i ls  p a r l ’a d o p tio n , T ibè re  a v a it u n  p e tit- f i ls  
p a r la  n a tu re , T ib e riu s  G em ellus, né en 19 ou 20 de D rusus et 
de L iv i l la  ; m ais l ’em pereur, q u i n ’a v a it ja m a is  m o n tré  beau
coup d ’a ffe c tio n  p o u r D rusus e t q u i v e n a it de fa ire  p é r ir  L iv i l la ,  
ne s’in té ressa it guère à T ib e riu s  G em ellus, q u i, du  v iv a n t  de 
son g rand-père , ne re v ê t it  mêm e pas la  toge v ir ile .

C a ligu la  et T ib e r iu s  G em ellus é ta ie n t les seuls représentants 
m ascu lins de la  gens J u lia . I l  y  a v a it  b ien  encore, p a rm i les proches 
paren ts  de T ibè re , son neveu T ib e riu s  C laud ius, fils  du  p rem ie r 
D rusus, né en 10 a v a n t J .-C . (c’est ce lu i que nous^ appelons 
C la u d e ): m a is , o u tre  q u ’i l  n ’é ta it pas en tré  pa r l ’ado p tio n , 
com m e son frè re  G erm an icus, dans la  fa m ille  im pé ria le  des Jules, 
on le te n a it  p o u r u n  incapab le , u n  peu fou , e t n i A uguste  
n i T ibè re  ne lu i  a va ie n t o u v e rt les fonc tions  pub liques.

Q uand T ib è re , en 35, rédigea son te s ta m e n t, i l  in s c r iv it  
au p re m ie r ra n g  des h é ritie rs  de ses b iens, à t i t r e  égal, C a ligu la  
e t T ib e riu s  G em ellus. Q u a n t à la  succession au trô n e , i l  s’en 
re m e tta it  a u x  circonstances de décider en tre  eux ; m ais i l  lu i  
é ta it  fac ile  de p ré v o ir  que C a ligu la , p lus âgé, e t p lus popu la ire  
en sa q u a lité  de fils  de G erm anicus, p re n d ra it l ’ avantage. A  
v ra i d ire , p le in  de dégoû t e t d ’am ertum e , T ibè re  é ta it peu t-ê tre  
assez in d if fé re n t à ce q u i a r r iv e ra it  après lu i.  M alade depuis 
quelque tem ps, i l  m o u ru t dans une v i l la  du  cap Misène le 
16 m ars 37. I l  é ta it dans sa s o ix a n te -d ix -h u itiè m e  année, e t 
i l  est in u t i le ,  p o u r e xp liq u e r sa m o r t,  d ’im a g in e r —  com m e 
les bavards de R om e n ’o n t pas m anqué de le fa ire  —  que des 
gens de son en tourage l ’é to u ffè re n t dans son l i t .

111. —  CALIGULA (37-41 )K

Dans les dern iers tem ps de la  v ie  de T ibè re , C a ligu la  s’é ta it 
assuré le concours de S erto rius  M acro , p ré fe t du  p ré to ire  : 1

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  A l ’ouvrage de H. Dessau (t. I I ,  p. 104-136) cité p. 59, 
n. 1, joindre H. W illrich, Caligula, dans la revue Klio, t. I I I  (1903), p. 85-118, 288-317,
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T ib è re  m o r t, le  p ré fe t e t les troupes  présentes à M isène sa luè ren t 
em pereur C a ligu la . O n a p p r it  à R om e du  m êm e coup que 
T ibè re  é ta it  m o r t e t C a ligu la  p roclam é. Le  Sénat e t le  peup le  
ra t if iè re n t ce tte  dés igna tion  p a r leurs  acc lam a tions  d  abo rd , 
pu is  p a r l ’accom plissem ent des fo rm a lité s  légales, la  c o lla tio n  
o ffic ie lle  des pou vo irs  q u i co n s titu a ie n t le p r in c ip a t. Pas p lus que 
T ibè re , C a ligu la  ne p r i t  le p rénom  d ’ Im p e ra to r  ; c’ est p a r le 
nom  de Caius Cæsar A ugustus  q u ’i l  f u t  n o rm a le m e n t appelé. 
M ais i l  accepta, au b o u t de quelques m ois, le  t i t r e  de « père 
de la  p a tr ie  », que T ib è re  a v a it  cons tam m en t refusé. A  p a r t ir  
de C a ligu la , les em pereurs, en règle générale, re çu re n t ce t i t r e  
au b o u t d ’un  ce rta in  laps de tem ps après le u r avènem ent, de 
sorte  que seuls ne l ’ o n t pas p o rté  ceux d o n t le  règne a été t ro p
c o u r t1. .

O n  ne conna issa it guère ce jeune  em pereur, q u i a v a it  peu 
vécu  à R om e e t a v a it  ete laisse a 1 é ca rt des a ffa ires. M ais on 
lu i  fa is a it c ré d it, ta n t  en so u ve n ir de son père que p a r l ’e ffe t 
du  s e n tim e n t unan im e  de sou lagem ent, de dé liv rance , que la 
m o r t de T ib è re  a v a it  dé te rm iné . L u i-m ê m e  ne se m b la it pas 
a v o ir  de p rinc ipes  de co n d u ite  b ien  arrêtés : i l  fa is a it donne r 
à sa g ra n d ’m ère A n to n ia  le  t i t r e  d A u g u s ta , m ais la  t r a i t a i t  
avec si peu d ’égards que lo rs q u ’ elle m o u ru t, le  1er m a i 37, i l  
passa p o u r a v o ir  h â té  ce tte  m o r t ; i l  o b te n a it du  Sénat 1 an n u 
la t io n  du  te s ta m e n t de T ibè re , en ta n t  que ce te s ta m e n t m e tta it  
T ib e r iu s  G em ellus su r le  m êm e p ied  que lu i,  m ais d a u tre  p a rt 
i l  fa is a it décerner à son cousin  le t i t r e  de « p rin ce  de la  jeunesse » ; 
p re n a n t le consu la t en ju i l le t  37, i l  cho is issa it p o u r co llègue son 
oncle C laude, m ais p a r a illeu rs  le  b a fo u a it e t fa is a it r ire  à ses 
dépens ; i l  p ro c la m a it son dés ir de ne r ie n  fa ire  que d accord 
avec le Sénat, e t i l  a ff ic h a it son respect de la  tr a d it io n  ré p u 
b lica in e  en re n d a n t a u x  comices l ’ é lection  des m a g is tra ts  •— 
m esure d o n t nous avons d i t  p lus h a u t q u ’elle fu t  à v ra i d ire  
sans portée  p ra t iq u e  —  ; m ais à d ’autres m om ents i l  se m on 
t r a i t  fo r t  ja lo u x  de son a u to r ité  personnelle , décidé à su p p rim e r

397-470, monographie où la tendance apologétique est un peu trop sensible, et Gelzer, 
article Iulius, n° 133, dans Pauly et Wissowa, Real-Bneyclopâdie der classischen 
Allertumswissenschaft, t. X  (1917), col. 381-423.

Les sources principales sont la Vie de Caligula par Suétone ; le livre L IX  de Dion Las- 
sius. Dans Josèphe, Antiquités juives, livres X V IÏ I-X IX , le récit de la mort de Calí
gula et de l ’avènement de Claude est spécialement intéressant. La partie des 
Annales de Tacite qui concernait ce règne est perdue.

1. Ce laps de temps est d’ailleurs variable. II a été particulièrement long pour Hadrien 
et Marc-Aurèle.
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les r iv a u x  possibles e t à ex iger q u ’une a d u la tio n  se rv ile  
e n to u râ t sa personne e t celle de ses proches. L ’année 37 n ’ é ta it 
pas achevée, q u ’u n  o ffic ie r du  p ré to ire  a lla  p o rte r  à T ib e riu s  
Gem ellus l ’o rd re  de se tu e r. De la  m êm e m an iè re  C a ligu la  se 
d é fit, en 38, de S erto rius M acro , après lu i  a v o ir  re t iré  la  pré fec
tu re  du  p ré to ire  sous p ré te x te  de lu i  donner en échange celle 
d ’É g y p te  : i l  p u t a lors m e ttre  à p ro f it  le m o m e n t où M acro, 
dans l ’in te rv a lle  de ses deux  charges, é ta it désarmé. L ’em pereur 
a v a it  tro is  sœurs, A g rip p in e , D ru s illa , J u lia  L iv i l la 1 : i l  v o u lu t 
q u ’elles fussent associées a u x  m arques de respect e t de soum is
sion d o n t lu i-m êm e  é ta it  l ’o b je t.

A près a v o ir  p a ru  a ins i hés ite r que lque tem ps en tre  deux 
a tt itu d e s , i l  s’o rie n ta  b ie n tô t, dé libé rém en t, vers u n  despotism e 
d ’a llu re  as ia tique . I l  est très  d o u te u x  q u ’une m a lad ie , d o n t i l  
s o u ffr it  peu de tem ps après son avènem ent, a it  tro u b lé  son 
é ta t m e n ta l : sa jeunesse, la  griserie  du  p o u v o ir , l ’absence, 
dans le Sénat te rro risé  depuis T ibè re , de conseillers désin
téressés e t probes su ffisen t à e xp liq u e r ses caprices e t ses excès. 
L a  lo i de m ajesté  fu t  de nouveau  le p ré te x te  d ’ exécutions 
nom breuses, e t C a ligu la , o u tre  q u ’i l  p re n a it p la is ir  à v o ir  
s o u ffr ir  e t m o u r ir  les v ic tim e s , c o m b la it ta n t  b ien  que m a l, 
p a r la  con fisca tion  de leurs biens, le  d é fic it creusé dans la  
caisse im p é ria le  p a r ses p ro d ig a lité s  e t ses gaspillages. Celle 
de ses tro is  sœurs q u ’i l  a im a it le m ie u x , D ru s illa , m o u ru t en 
3 8 ; après a v o ir donné tou tes  les m arques possibles de désespoir, 
i l  exigea q u ’elle fû t  com ptée p a rm i les déesses. Lu i-m êm e , 
après s’être proposé d ’im ite r  A le xa n d re , e n te n d a it être iden 
t i f ié  à un  d ieu , se co s tu m a it en H ercu le  ou en Bacchus, en 
A p o llo n  ou en J u p ite r. On s’en in d ig n a it  à R om e ; des conspi
ra tio n s  s’esquissaient, q u i é ta ie n t c rue llem en t réprim ées. P e r
sonne n ’é ta it g a ra n ti con tre  les sautes de son hum eur, e t les 
deux sœurs q u i lu i  re s ta ie n t fu re n t reléguées dans des îles. I l  
c o m m it e n fin  la  fa u te  d ’ind ispose r e t d ’in q u ié te r mêm e les o ff i
ciers des cohortes p ré toriennes : l ’un  d ’ eux, le t r ib u n  Cassius 
Chærea, fo rm a  u n  co m p lo t avec quelques-uns de ses camarades ; 
ils  m assacrèrent C a ligu la , le 15 ja n v ie r  41, dans une galerie 
voûtée pa r laque lle  i l  se re n d a it d ’une p a rtie  à l ’a u tre  du 
P a la tin  ; sa fem m e Cæsonia e t une p e tite  fil le , la  seule en fa n t 
q u ’ i l  la issâ t, fu re n t tuées après lu i.

L a  dynastie julio-claudienne

1. Le gentilico Julia est naturellement commun à toutes trois ; mais les deux pre
mières sont couramment désignées par leur surnom seul.
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IV . — LE RÈGNE DE CLAUDE (41-54) ET LES INTRIGUES 
DE COUR1.

Les con jurés n ’a va ie n t r ie n  p ré vu  au delà de la  m o r t de 
C a ligu la . Personne n ’ é ta it désigné n i n ’appa ra issa it comme 
q u a lif ié  p o u r p rendre  le p o u v o ir . De la  gens J u lia , aucun rep ré 
se n ta n t m âle ne subs is ta it. Les consuls e t le Sénat, déposi
ta ires  régu lie rs de l ’a u to r ité , p u re n t cro ire  q u ’i l  le u r app a rte 
n a it  de décider, q u ’i l  dépenda it d ’eux, so it de ré ta b lir  1 ancien 
rég im e, la  libertas  —  e t les consuls donnèren t « libertas  » comm e 
m o t d ’o rd re  à Chærea quand  i l  v in t  se m e ttre  à le u r d ispo
s it io n  __, so it d ’appeler au p r in c ip a t, s i le m a in tie n  du  p r in -
c ip a t é ta it reconnu  ind ispensab le , l ’hom m e q u ’ils  a u ra ien t 
cho is i : on p o u v a it songer, p a r exem ple, a u x  m aris  ou aux  
fils  des a rriè re -p e tite s -fille s  d ’A uguste , ou à quelque a u tre  
m em bre d ’une v ie ille  fa m ille . M ais p e n dan t q u ’ on h é s ita it, 
q u ’on re d o u ta it les co m pé titions  possibles e t les lu tte s  c iv iles 
q u ’elles r isq u a ie n t d ’e n tra îne r, une tro u p e  de p ré to riens , p a r
co u ra n t le pa la is im p é ria l, re n c o n tra it C laude q u i, c ra ig n a n t 
d ’être  tr a ité  com m e C aligu la , che rcha it à  se d iss im u le r : m a igre  
lu i,  ils  le t ira ie n t  de sa cachette  e t le sa lua ien t em pereur. Ils  
l ’em m enèrent au cam p des cohortes pré to riennes, q u i tou tes 
se ra lliè re n t à lu i.  I l  cessa de se dérober, e t p o u r s’ assurer la  
f id é lité  des p ré to riens  le u r accorda une d is tr ib u t io n  d a rgen t 
(donativum ) : c’é ta it  l ’é q u iva le n t des legs fa its  en fa ve u r des 
soldats p a r A uguste  e t T ibè re  ; m ais que ce tte  largesse, au 
lie u  d ’être une lib é ra lité  de l ’ em pereur m o r t,  a p p a rû t comme 
le pa iem en t p a r le n ouve l em pereur du  concours que les sol
da ts lu i  p rê ta ie n t, c ’é ta it une in n o v a tio n  grave et^ dangereuse. 
O n se con fo rm a  p a r la  su ite  au p récédent a ins i créé.

1 . O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — Outre le livre de H. Dessau (t. I I ,  p. 137-173) cité 
P 59 n 1 voir H. Lehmann, Claudius und seine Zeit (Gotha, 1858, in-8 ), encore u ti
lisable - 'e . Groag, article Claudius, n-> 256, dans Pauly et Wissowa, Real-Enqjrlopadw 
der classischen Altertumswissenschaft, t. I I I  (1899), col. 2778-2836 ; A. P. Ball, The 
satire of Seneca on the apotheosis of Claudius (New York, 1902, in-8 ), édition précédée 
d'une introduction historique ; K. Vivell, Chronologisch-kritische Untersucnungen zur 
Geschichte des Kaisers Claudius nebst einem Versuch zu Regesten dieses Kaisers (thèse de 
Heidelberg, 1911, in-8°) ; F. Sandeis, Die Stellung der kaiserlichen Frauen aus dem 
julisch-claudischen Hause (thèse de Giessen, 1912, in-8°). Y1T , . . ,

Les sources principales sont les livres X I (mutile au début) et X I I  des Annales de 
Tacite, contenant les événements depuis l ’an 17 jusqu a la mort de Claude ; la Vie de 
Claude par Suétone, le livre L X  de Dion Cassius, intégralement conserve jusqu à 
l ’année 47, puis représenté par des abrégés faits au x<= siècle (sur 1 ordre de I empereur 
Constantin Porphyrogénète), au x ie (Xiphilin) et au xn e (Zonaras) ; les livres X IX  et 
Xx des Antiquités juives de Josèphe.
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N i les consuls n i le Sénat ne rés is tè ren t sérieusem ent. S’i l  
y  eu t un  m o m e n t dans l ’a ir  l ’idée d ’opposer a u x  cohortes 
p ré toriennes les cohortes u rba ines, elle ne fu t  pas re tenue. 
A près v in g t-q u a tre  heures de flo tte m e n t, le Sénat ra t if ia  l ’ in i 
t ia t iv e  des p ré to riens  e t re co n n u t à C laude les mêmes pouvo irs  
q u ’à ses prédécesseurs.

Le  ch o ix  de C laude, d ’a illeu rs , é ta it défendable. Cet hom m e 
de c inquan te  ans n ’a v a it été à aucun m o m e n t com prom is 
dans les cruautés de T ibè re  n i dans les fo lies de C a ligu la . Les 
études h is to riques  e t l ’a d m in is tra t io n  de sa fo r tu n e  p rivée  
a va ie n t été ses p rinc ipa les  occupations. S’i l  ne p o r ta it  pas le 
mêm e gen tilice  que le fo n d a te u r de l ’ E m p ire , i l  n ’en é ta it 
pas m oins é tro ite m e n t lié  à la  fa m ille  im pé ria le  ; fils  du  p re m ie r 
D rusus e t frè re  de G erm anicus, i l  b é n é fic ia it de la  sym p a th ie  
q u i s’a tta c h a it à le u r souven ir. A u  surp lus i l  n ’y  a v a it pas de 
fa m ille  p lus ancienne e t p lus noble  que celle des C laud ii. Les 
rid icu les  ex té rieu rs  q u i chez lu i  p rê ta ie n t à la  ra ille r ie , e t q u i 
l ’a va ie n t fa i t  ju g e r sévèrem ent p a r A uguste  e t T ibè re , é ta ie n t 
peu de chose, somm e to u te , com parés a u x  tares m orales de 
C a ligu la . On p o u v a it lu i  rep rocher d ’a v o ir  p ris , dans sa v ie  
effacée, l ’h a b itu d e  e t le g oû t de fré q u e n te r des gens de peu. 
M ais l ’a ris to c ra tie  ne s’ é ta it pas m on trée  à son avantage, au 
cours des dernières années : i l  n ’ é ta it pas m auva is  q u ’on che r
châ t a illeu rs  des ressources en homm es.

A u x  noms q u ’i l  p o r ta it  a va n t son avènem ent, T ib e r iu s  
C laudius G erm anicus, le n o uve l em pereur a jo u ta  ceux de 
Cæsar A ugustus , in te rca lés en tre  C laud ius e t G erm anicus : 
a ins i, to u t  en conservan t son g e n tilice  p rop re , i l  p re n a it ce 
n om  g lo rie u x  e t s ig n if ic a t if  de Cæsar, d o n t ses prédécesseurs 
a va ie n t fa it  l ’ é lém ent essentiel de le u r d é n o m in a tio n  e t le 
sym bole  de le u r p o u vo ir.

Son règne, q u i ne fu t  pas é c la ta n t, fu t ,  a d m in is tra tiv e m e n t, 
u n  bon règne, com m e nous aurons à le d ire  p lus lo in . Mais 
l ’a m b itio n  e t la  c u p id ité  tro u b la ie n t son entourage ; e t si 
d iffé re n t que fû t  C laude de T ibè re  e t de C a ligu la , i l  vé cu t au 
m ilie u  des mêmes in tr ig u e s  de cou r e t des mêmes dram es. 
Les prem ières exécutions du  règne fu re n t celles de Chærea et 
de ses com plices : p a r là  s’a ff irm a ie n t la  s o lid a rité  en tre  
princes et la  c o n tin u ité  de l ’in s t i tu t io n  m onarch ique .

U n  événem ent su rvenu  dès 42 c o n tr ib u a  d ’a illeu rs  à rendre  
Claude accessible aux  soupçons e t p ro m p t a u x  condam na
tio n s . Une co n sp ira tion  fu t  form ée con tre  lu i  ; elle a v a it p o u r
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p rin c ip a le  chance de succès l ’a p p u i de F u riu s  G am illus Scri- 
bon ianus, léga t de D a lm a tie . C am illus  p roc lam a  q u ’i l  ne 
reconna issa it pas l ’a u to r ité  de C laude ; m ais, ne v o u la n t ou 
n ’ osant se fa ire  n om m er em pereur, i l  déclara  q u ’i l  a l la it  ré ta 
b l i r  la  R é p u b liq u e . C’est p o u r ce tte  ra ison  sans dou te  que ses 
deux  légions, au b o u t de quelques jo u rs , cessèrent de le su iv re . 
I l  s’e n fu it dans une île  da lm a te , et fu t  tu é  p a r u n  so lda t. M a lgré  
l ’a vo rte m e n t ra p id e  de l ’en treprise , l ’exem ple re s ta it in q u ié 
ta n t  : c ’ é ta it la  p rem ière  fo is  q u ’u n  fo n c tio n n a ire  im p é ria l, 
gouve rneu r de p ro v in ce  e t co m m andan t d ’arm ée, s’é ta it  
insurgé  con tre  l ’em pereur.

A uss i C laude se la is s a -t- il souven t conva incre  p a r sa fem m e, 
p a r un  am i, p a r u n  a ffra n ch i, p a r u n  d é la teu r, que te l sénateur, 
te l cheva lie r, te lle  fem m e en vue  é ta it  u n  danger p o u r lu i  e t 
d e v a it ê tre  supp rim é . I l  a im a it l ’a p p a re il ju d ic ia ire  e t les p ro 
cès, re ch e rch a it to u te s  les occasions de siéger com m e juge ; 
ses fa m ilie rs  e u ren t to u jo u rs  beau je u  p o u r lu i  fa ire  accepter 
des dénonc ia tions à l ’a ide desquelles eux-m êm es sa tis fa isa ien t 
leurs  rancunes personnelles ou s’enrich issa ien t.

Q uand C laude a rr iv a  à l ’em p ire , i l  é ta it m a rié  p o u r la  t r o i 
sième fo is . Ses d e u x  prem ie rs  m ariages a va ie n t été rom pus 
p a r le  d iv o rc e ; Messaline (V a le ria  M essalina), sa tro is ièm e  
fem m e, é ta it beaucoup p lus jeune  que lu i.  I l  a v a it dé jà  d ’elle 
une f il le , O e ta v ie 1; tro is  semaines après son avènem ent elle 
lu i  donna u n  fds, q u i fu t  appelé T ib e riu s  C laudius G erm anicus 
com m e son père : i l  d e v a it recevo ir, deux  ans p lus ta rd , après 
la  cam pagne de son père en B re tagne , le  su rnom  de B rita n n ic u s  
sous leque l i l  est connu.

Les tém oignages su r la  v ie  de débauche que m e n a it Messa
lin e  son t tro p  concordants p o u r q u ’on puisse les m e ttre  en doute . 
Dans la  tou te -pu issance  q u i lu i  é ta it  échue elle v i t  d ’abo rd  e t 
s u r to u t le m oyen  de m u lt ip lie r  ses am ants , de c o n tra in d re  ou  de 
ch â tie r ceux q u i se re fu sa ie n t. E lle  y  v i t  aussi la  p oss ib ilité  
de se dé fa ire  des fem m es d o n t elle é ta it  ja louse : l ’une des deux  
sœurs de C a ligu la , rappelées d ’e x il à la  m o r t de le u r frè re , 
J u lia  L iv i l la ,  fu t  de nouveau  reléguée p o u r in co n d u ite , puis 
ïnise à m o r t ;  le  ph ilosophe Sénèque (Luc ius  Annæ us Seneca),

1- Exactement Claudia Octavia. Mais elle est toujours désignée par ce dernier nom, 
Qu’elle portait en souvenir de son arrière-grand’mère Oetavie, sœur d’Auguste, et mère 
d’Antonia dont Claude était le fils, — De même, la fille que Claude avait eue de sa 
seconde femme s’appelait Claudia Antonia, et est toujours nommée Antonia, comme 
8a grand’mère.
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accusé d ’a v o ir  été son com plice , fu t  ex ilé  en Corse. Messaline 
se débarrassa de mêm e d ’une a u tre  Ju lie , celle q u i a v a it  été 
fiancée à Séjan. V a le rius  A s ia ticu s , personnage consula ire , d u t 
se tu e r  parce que Messaline d é s ira it ses ja rd in s . P ou r que le 
long  aveug lem ent de Claude p r î t  f in , i l  fa l lu t  q u ’un nouve l 
adu ltè re  de Messaline, avec un  jeune sénateur a m b itie u x , S ilius, 
in q u ié tâ t les a ffranch is  q u i é ta ie n t au service de Claude en 
le u r d o n n a n t à c ra ind re  p o u r le u r p rop re  s itu a tio n . L ’u n  d ’eux, 
Narcisse, ra p p o rta  à C laude que le m ariage de S ilius  e t de 
Messaline v e n a it d ’ être célébré avec tou tes  les apparences 
d ’une cérém onie rég u liè re ; i l  lu i  persuada que son p o u v o ir 
et sa v ie  é ta ie n t menacés, e t, lu i  fo rç a n t la  m a in , o b t in t  la  
m o r t de Messaline e t de ses am ants (48).

A u s s itô t une lu t te  d ’in fluences s’engagea en tre  les a ffranch is , 
q u i v o u la ie n t que C laude se re m a riâ t, e t d o n t chacun a v a it  sa 
cand ida te . Ce q u i é ta it  en je u , c ’ é ta it, o u tre  l ’associa tion 
im m é d ia te  au p o u v o ir , la  perspective  d ’en disposer le jo u r  où 
C laude m o u rra it .  Le  déba t fu t  tra n ch é  en fa ve u r d ’A g rip p in e , 
seule s u rv iv a n te  des filles  de G erm anicus, que so u tena it l ’a f
fra n c h i Pa llas. U n  vo te  du  Sénat, à cette  occasion, déclara lé g i
tim es les m ariages en tre  oncle e t nièce (fille  de frè re ), q u i 
ju sq u e-là , sans être in te rd its  fo rm e lle m e n t, é ta ie n t étrangers 
a u x  usages rom a ins  (débu t de 49).

A g rip p in e , âgée alors d ’e n v iro n  tre n te -q u a tre  ans, a v a it 
été deux fo is m ariée e t deux fo is veuve . De son p re m ie r m ariage 
avec D o m itiu s  A henobarbus , elle a v a it  u n  fils , Luc ius  D o m i- 
tiu s , né en 37. D u  jo u r  où Claude l ’eu t épousée, elle e u t comm e 
pensée constante  de co n qué rir p o u r ce fils  la  succession im p é 
r ia le  ; la  question  d o m in a n te , dans l ’en tourage de l ’em pereur, 
fu t  de sa vo ir q u i l ’e m p o rte ra it, B rita n n ic u s  ou D o m itiu s .

D o m itiu s  a p p a ru t to u t  de su ite  com m e a y a n t le p lus de 
chances. P lus âgé que B rita n n ic u s , i l  p o u v a it deven ir p lus tô t  
l ’a u x ilia ire  de C laude, alors presque sexagénaire. Que B r i 
tann icus  fû t  le  fils  de l ’em pereur, cela ne lu i c réa it aucun 
d ro it  précis, dans le systèm e a m b igu  du p r in c ip a t ; e t q u ’i l  
fû t  le fils  de M essaline, c ’é ta it p lu tô t  une ta re . D ’a illeu rs , 
p a r son grand-père  G erm anicus, D o m itiu s  se ra t ta c h a it  à 
A uguste  en ligne  p lus d ro ite  que B rita n n ic u s . Ces chances 
fu re n t renforcées p a r les m anœ uvres d ’A g rip p in e  : Sénèque, 
rappe lé  d ’e x il, fu t  p lacé p a r elle auprès de son fils  p o u r d ir ig e r 
son éduca tion  e t le p répa re r à l ’em pire  ; les fiança illes  d ’O ctav ie , 
fi l le  de C laude, avec L u c iu s  Ju n iu s  S ilanus, fils  d ’une a rriè re -
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p e tite - f ille  d ’A uguste , fu re n t rom pues, S ilanus, accusé d ’inceste 
avec sa soeur, fu t  c o n tra in t de se tu e r, e t O ctav ie  fu t  fiancée 
à D o m itiu s  ; en fin , au débu t de 50, A g r ip p in e  o b t in t  de Claude 
q u ’i l  a d o p tâ t D o m itiu s , d o n t le nom  fu t  désorm ais N ero 
C laudius G erm an icus1. C ette ado p tio n , a lors que Claude a v a it 
un  fils , é ta it peu conform e a u x  règles du  d ro it  p r iv é 2 ; mais 
l ’a d o p tio n  de G erm anicus p a r T ibè re  s’é ta it  fa ite  dans des 
cond itions  analogues, e t l ’ in té rê t de l ’ É ta t  p o u v a it ju s t if ie r  
la  condu ite  de C laude. I l  n ’y  a pas de ra ison  p o u r que nous 
condam nions chez les Césars une p ra tiq u e  que nous app ro u 
vons chez les A n to n in s .

Les deux  en fan ts , frères désorm ais, a jo u ta ie n t à leurs nom s 
le cognomen de Cæsar, q u i les q u a lif ia it  p o u r le p r in c ip a t, 
com m e ja d is  les fils  a d o p tifs  d ’A uguste . M ais la v ig ila n ce  
d ’A g rip p in e  assura it de l ’avance à N éron . Dès 51 i l  re v ê t it  
la  toge v ir i le ,  fu t  désigné p o u r occuper le consu la t quand  i l  
a tte in d ra it  sa v in g tiè m e  année, re çu t l ’ im p e riu m  p roconsu la ire  
et le t i t r e  de « p rince  de la  jeunesse » ; i l  com m ença b ie n tô t à 
p a ra ître  en p u b lic , à p rononcer les discours préparés pa r Sénèque. 
E n  53 fu t  célébré son m ariage avec O c tav ie , à peine pubère.

B rita n n ic u s  c o m p ta it de m oins en m oins. A g r ip p in e  a v a it 
soin d ’é lo igner des cohortes pré to riennes les o ffic ie rs  q u i, p ro 
tégés au tre fo is  p a r M essaline, re s ta ie n t dévoués à son fils . 
E n  51, elle f i t  n om m er p ré fe t du  p ré to ire  A fra n iu s  B u rru s , 
p o u r a v o ir  u n  hom m e à elle dans ce poste déc is if : tou tes  les 
p ro b a b ilité s  é ta ie n t m a in te n a n t en sa faveu r.

A uss i n ’hés ita -t-e lle  pas quand  elle s e n tit ou c ru t se n tir  
q u ’elle a v a it m oins d ’a u to r ité  su r C laude, e t que Narcisse, 
à q u i elle en v o u la it  to u jo u rs  d ’a v o ir  appuyé  con tre  elle, en 
48, une a u tre  p ré tendan te , s’e ffo rça it d ’a g ir sur l ’e sp rit de Claude 
dans l ’ in té rê t de B rita n n ic u s . E lle  p ro f ita  d ’une absence de 
Narcisse, ob ligé p a r sa santé d ’a lle r a u x  eaux, p o u r em po i
sonner C laude, avec l ’a ide d ’une empoisonneuse professionnelle  
nom m ée Locuste e t la  co m p lic ité  du  m édecin  de l ’ em pereur. 
P endan t quelques heures on d iss im u la  la  m o r t de Claude ; on  f i t  
conna ître  seulem ent q u ’i l  é ta it m a lade. P u is, tou tes  les précau
tions  a y a n t été prises, N éron , accom pagné de B u rru s , se m o n tra

1. Néron, employé ici comme prénom, était un surnom en usage dans la gens
Claudia.
. 2. Par l ’adoption Néron devenait le frère d’Octavie. Aussi fa llu t-il qu’Octavie, 

simultanément, fû t adoptée dans une autre famille, pour que le mariage projeté restât 
Possible.
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a u x  p ré to riens  q u i é ta ie n t de garde au pa la is  e t q u i le sa luèren t 
em pereur ; de là , se re n d a n t au cam p, i l  fu t  salué de mêm e 
p a r l ’ensemble des cohortes. A u s s itô t après, u n  vo te  du  Sénat 
lu i  conféra le  p r in c ip a t, en co m p lé ta n t p a r les autres a tt r ib u ts  
le p o u v o ir  p roconsu la ire  q u ’i l  possédait dé jà  ; m ais ce tte  fois 
encore le ch o ix  des so ldats a v a it eu le pas su r la  decis ion de 
l ’assemblée. S i quelques-uns pensèrent à B r ita n n ic u s , aucun 
n ’osa se p rononce r o u ve rte m e n t p o u r lu i  (13 octobre  54).

La dynastie julio-claudienne

y .  —  NÉRON (54-68) K

Le n o u ve l em pereur a lla it  a v o ir  d ix -se p t ans. Sous son nom , 
A g rip p in e  e n te n d a it b ien  a v o ir  encore p lus de p a r t  e ffec tive  
au p o u v o ir  que du  v iv a n t  de C laude. C’ est elle q u i p r i t  1 in i 
t ia t iv e , p o u r conso lider le règne de son lils , de fa ire  em poisonner 
le p roconsu l d ’Asie M arcus Jun ius  S ilanus (frère de Luc ius  
q u i a v a it  été le fiancé d ’O ctav ie ) e t de fa ire  tu e r  Narcisse. Mais 
N éron  n ’accepta pas v o lo n tie rs  ce tte  tu te lle , e t peu de tem ps 
après son avènem ent une lu t te  d ’abo rd  cachée, pu is ouve rte , 
s’ engagea en tre  sa m ère e t lu i.  I l  est p robab le  que dans ce tte  
lu t te  l ’ o p in io n  générale fu t  du  côté de N é ron  : on v o y a it  to u 
jo u rs  d ’un  m auva is  œ il l ’ in tru s io n  des fem mes dans la  p o li
t iq u e  ; Sénèque e t B u rru s , b ien  q u ’ils  dussent le u r p o s itio n  à 
A g rip p in e , v o u la ie n t 1 ém a n c ip a tio n  e t 1 indépendance de 
l ’em pereur.

Ce c o n flit  du ra  p lus  de q u a tre  ans. Les prem ières m an ifes
ta tio n s  en fu re n t la  disgrâce de Pa llas, q u i cessa de p a rt ic ip e r  
à l ’a d m in is tra t io n , e t la  suppression de certa ins homm ages 
d ’é tiq u e tte  auxque ls A g rip p in e  p ré te n d a it a v o ir  d ro it .  Comme, 
p a r représa illes, e lle se m o n tra it  disposée à se ra p p ro che r d Oc- 1

1 O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r  — Au livre de H. Dessau (t. I I ,  p . 174-299) cite p. 59, 
n 1 joindre H. Schiller, Geschichte des römischen Kaiserreiches unter der Regierung 
des Nero (Berlin, 1872, in-8°), travail consciencieux qui n ’a pas trop v ie illi; B. W. 
Henderson The life and principale of the emperor Nero (Londres 1903, in-8° ; 2« éd„ 
1905), peu original ; Hohl, article Domitius, n» 29, dans Pauly et VVissowa, Real-Ency- 
clopädie der classischen Altertumswissenschaft, 3e vol. de supplément (1918), col.
349-394

Les sources principales sont les livres X I I I -X V I  des Annales: de Tacite (dont le 
texte s’arrête au milieu d’une phrase, dans le cours de 1 annee 66) ; la Vie de INeron 
par Suétone ; les livres L X I -L X I I I  de Dion Cassius (représentés seulement par les 
abrégés byzantins) ; le livre X X  de Josephe, Antiquités juives ; les livres II-1V  de la 
Guerre de Judée, ouvrage écrit entre 75 et 79 par le meme Josephe, qui avait pris part 
aux opérations, du côté des Juifs (le livre I  est un résumé des événements anterieurs 
et est annulé par les Antiquités juives).
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ta v ie  —  de q u i N é ron  se d é ta ch a it —  e t de B r ita n n ic u s , N é ro n  
f i t  em poisonner B r ita n n ic u s , q u i a l la it  a v o ir  qua to rze  ans (55)- 
L a  ve rs ion  o ffic ie lle , d ’après laque lle  ce tte  m o r t é ta it  n a tu re lle , 
ne d u t guère tro u v e r créance. E n tre  la  m ère e t le fils , l ’ i r r i ta ,  
t io n  s’ exaspéra it : A g r ip p in e  a v a it  cherché à c o n tra rie r la  
lia iso n  de N éron  avec l ’a ffranch ie  A c te ; e lle  fu t  p lus hostile  
encore à la  nouve lle  m aîtresse de q u i N éron  s’ é p r it  en 58, Poppée 
(Poppæ a Sabina), fem m e de l ’a r is to c ra tie  ro m a in e , m ariée à 
l ’ un  des am is de l ’em pereur, O th o n  (M arcus S a lv ius O tho ). 
A  to u t  p r ix  N é ron  v o u lu t se débarrasser de sa m ère : i l  la  f i t  
assassiner en m ars 59.

Ces c inq  prem ières années du  règne de N éron , assombries 
p a r de te ls m eurtres , son t cependant restées dans la  m ém oire  
des R om ains com m e une période heureuse, le qu inquenn ium  
N eronis. C’est que les m o rts  v io len tes , p e n d a n t ce tem ps, o n t 
été en p e t i t  nom bre  e t n ’o n t fra p p é  que dans u n  ra y o n  très  
re s tre in t. E n su ite  seu lem ent N éron , ava n ça n t en âge, libé ré  de 
la  su rve illance  m a te rn e lle , de m oins en m o ins docile  aussi aux  
conseils de Sénèque e t de B u rru s , a fa i t  jo u e r la  lo i de m ajesté  
e t m u lt ip lié  les condam nations in jus tes .

L ’année 62 fu t  celle où  N éron , ro m p a n t déc idém ent avec les 
élém ents ra isonnables de son entourage, d e v in t le ty ra n  d o n t 
l ’ im a g in a tio n  p o p u la ire  a gardé le souven ir. E n  ce tte  année, 
B u rru s  m o u ru t;  Sénèque, se n ta n t se ré d u ire  à r ie n  son in fluence  
e t g ra n d ir l ’h o s tilité  de N éron , se re t ira  de la  cour ; O ctav ie , 
répud iée  sous p ré te x te  de s té r ilité , pu is accusée d ’adu ltè re , 
fu t  reléguée dans l ’île  de P a n d a ta ria  e t m ise à m o r t ; N é ron  
épousa Poppée, d ivorcée d ’avec O th o n . C orné lius S u lla , qu i 
a v a it  épousé A n to n ia , f il le  d ’u n  des prem ie rs  m ariages de 
C laude, e t R u b e lliu s  P la u tu s , a rr iè re -p e tit- f ils  de T ib è re , exilés 
a n té rieu rem en t, p a r m esure de p ré ca u tio n , l ’un  en Gaule et 
l ’a u tre  en Asie, fu re n t exécutés, a ins i que Pallas e t q u ’un  au tre  
a ffra n ch i, D o ryp h o re , q u i s’ é ta it a t t iré  la  ha ine de Poppée. 
Après ces prem ières v ic tim e s , i l  y  en e u t d ’au tres, en nom bre  
c ro issan t; une des p lus no tab les fu t ,  en 64, le consu la ire  D eci- 
Qius Ju n iu s  S ilanus, frè re  de M arcus e t de Luc ius.

N éron  p e rd it  p a r ce tte  condu ite  une bonne p a r t des s y m 
path ies q u i ju sque -là  s’ é ta ie n t attachées à lu i.  Dans le bas 
Peuple, on lu i  resta  reconna issant des fêtes q u ’i l  d o n n a it ; 
m ais les classes m oyennes e t élevées lu i  d e v in re n t hostiles. On 
a v a it p o u r cela p lus  d ’une ra is o ii : a m a te u r d ’a r t  e t passionné 
de modes grecques, i l  se p ro d u is a it en p u b lic  com m e ch an teu r
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e t jo u e u r de c ith a re , e t com m e conduc teu r de char ; e t s i cela 
lu i  v a la it  d ’ être acclam é à N aples, v i lle  to u te  grecque où i l  a l la it  
vo lo n tie rs , à R om e ces e xh ib itio n s  é ta ie n t regardées com m e 
déshonorantes. On lu i  re p ro ch a it en o u tre  des débauches scan
daleuses, des gaspillages insensés, en p a r t ic u lie r  ceux d o n t l ’am é
nagem ent de la  « M aison d ’O r » q u ’i l  co n s tru isa it su r 1 E squ i- 
l in  é ta it l ’occasion; quand  la  p lus grande p a rtie  de R om e fu t  
dévastée p a r u n  incend ie  d o n t l ’o rig ine  é ta it  p robab lem en t 
fo r tu ite ,  m ais q u i se t r o u v a it  fa c il ite r ,  en d é b laya n t le te r ra in , 
les cons truc tions  de N éron , beaucoup l ’accusèrent d ’ être 
l ’ incend ia ire . I l  essaya de d é tou rne r les soupçons en les re je ta n t 
su r les chré tiens, secte nouve lle  e t im p o p u la ire , e t en les fa isa n t 
p é r ir  dans les supplices (64). M ais on lu i  en v o u lu t encore 
d ’enlever, à R om e e t dans les p rov inces, les trésors des tem ples 
e t les statues des d ie u x , sous p ré te x te  de se p ro cu re r l ’a rgen t 
nécessaire p o u r la  ré p a ra tio n  des dommages causés p a r le 
feu. I l  a v a it  p o u r conseille r e t p o u r agent d exécu tion  l ig e l l in  
(O fon ius T ig e llin u s ), u n  des deux  préfe ts en tre  lesquels le com 
m andem en t du  p ré to ire  a v a it  été pa rtagé  à la  m o r t de B u rru s  : 
c ’ é ta it u n  hom m e m éprisé et détesté p a r to u t  ce q u ’i l  y  a v a it 
d ’honnê te  dans R om e.

Les in d ig n a tio n s  e t les m écon ten tem ents  s’u n ire n t dans une 
vaste  co n sp ira tio n  où to u te  sorte  de gens e n trè re n t, les uns 
p ré p a ra n t a c tive m e n t le m e u rtre  de N éron , les autres se con
te n ta n t de su iv re  avec sym p a th ie  les p ré p a ra tifs  sans y  co lla 
b o re r p ra tiq u e m e n t. P o u r rem p lace r N é ron , quelques-uns 
songeaient à Luc ius  Ju n iu s  S ilanus, fils  de M arcus S ilanus 
em poisonné en 54, e t descendant d ire c t d ’A uguste  au c in 
quièm e degré ; la  m a jo r ité  lu i  p ré fé ra  le consu la ire  P ison (Caius 
G a lpurn ius P iso), hom m e riche  e t c u ltiv é , q u i a v a it beaucoup 
d ’am is. R enoncer à la  m onarch ie  pa ra issa it im possib le  ; m ais 
on a cce p ta it l ’ idée de tra n s fé re r le  p o u v o ir à q u e lqu ’ un  q u i 
n ’ a v a it  aucun  lie n  de pa ren té  n i avec le fo n d a te u r du  rég im e 
n i avec l ’ em pereur ré g n a n t.

L ’a m p le u r mêm e du  co m p lo t e t l ’ indéc is ion  de p lusieurs 
con jurés f ire n t échouer l ’en trep rise  : elle fu t  dénoncée à 
N éron  ju s te  a v a n t l ’exécu tion . C onvaincus ou soupçonnés 
d ’y  a v o ir  p a rtic ip é , de n o m b re u x  personnages d u re n t m o u r ir  : 
p a rm i eux P ison, Sénèque, le poète L u c a in  (M arcus Annæ us 
Lucanus), Fæ nius R u fu s , collègue de T ig e llin  à la  p ré fec tu re  
du  p ré to ire . S ilanus aussi fu t  tu é  un  peu p lus ta rd , a v a n t la  
f in  de l ’année (65). L u i d ispa ru , la  descendance d ’A uguste
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n ’a v a it  p lus d ’a u tre  rep résen tan t que N éron , e t N é ron  n ’a v a it 
pas d ’ e n fa n t : de son m ariage  avec Poppée é ta it née seulem ent 
une fil le  q u i n ’a v a it  vécu que quelques m ois (63), e t Poppée 
m o u ru t en 65 ; re m a rié  peu de m ois après avec S ta t il ia  Messa- 
l in a , N é ron  s’é ta it  presque a u ss itô t séparé de sa fem m e.

A  p a r t ir  de ce m om en t le Sénat eu t sans cesse à ju g e r e t con
dam ner des suspects, à la  requête  de N éron  ou de ses agents. 
A n to n ia , f il le  de C laude e t veuve de C orné lius S u lla , Pætus 
Thrasea e t Barea Soranus, consulaires respectés de tous p o u r 
le u r in té g r ité , P é trone  (T itu s  P e tro n iu s ), q u i a v a it été le com 
pagnon  de p la is ir  de N éron , fu re n t les v ic tim e s  les p lus en vue. 
Les procès ne se ra le n tire n t pas mêm e quand  N éron , en 67, fu t  
absent de R om e p e n d a n t presque to u te  l ’année, q u ’i l  em p loya  
à p a rc o u r ir  la  Grèce, fa is a n t cé lébrer dans les grands sanc
tu a ire s  les je u x  tra d it io n n e ls , y  p re n a n t p a r t  e t s’y  la issan t 
décerner tou tes  les couronnes. E t  c’est au cours de ce voyage 
de Grèce que ses soupçons, dépassant le cercle h a b itu e l, com 
m encèrent à se p o rte r sur les chefs à q u i lu i-m êm e  a v a it confié  
les légions : deux  frères, les S u lp ic ii, q u i com m anda ien t les 
armées de G erm anie  Supérieure e t de G erm anie In fé rie u re , 
e t C o rbu lon  (D o m itiu s  C orbu lo ), q u i co m m a n d a it l ’armée 
d ’O r ie n t, fu re n t appelés en Grèce, p o u r y  apprendre  que des 
dé la teurs  a va ie n t pa rlé  con tre  eux ; sans être  m is en mesure 
de d iscu te r ces accusations, e t ne p o u v a n t co m p te r en Grèce 
su r aucun  a p p u i, ils  d u re n t se tu e r . P o u rta n t C o rbu lon , depuis 
douze ans, re n d a it en O rie n t, su r u n  th é â tre  d iffic ile , les p lus 
grands services : m ais cela m êm e le re n d a it dangereux.

A  la  f in  de 67, N é ron  q u it ta  la  Grèce. U e n tra  dans R om e 
au m ilie u  d ’un  g rand  cortège de fê te , q u i cé léb ra it ses tr io m p h e s  
a u x  je u x  grecs. Ses succès d ’ a rt is te , ceux q u ’ i l  avait, rem portés  
e t ceux q u ’ i l  p o u v a it so u h a ite r encore, é ta ie n t au  p re m ie r p lan  
de sa pensée ; con tre  ses ennem is, i l  s’en re m e tta it  à la  v ig ila n ce  
des dé la teurs e t à la  com pla isance d u  Sénat. L a  ré vo lte  
p rovoquée  p a r sa ty ra n n ie  a lla it  le t ro u v e r  m a l p rê t à la  lu t te .

VI. — L ’ADMINISTRATION SOUS LES SUCCESSEURS 
D’AUGUSTE : LA BUREAUCRATIE IM PÉR IALE\

A u cu n  des q u a tre  em pereurs q u i o n t succédé à A uguste  
n ’ a p u  re n fo rce r le rég im e p a r l ’a c tio n  de sa personne. T ibè re

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — Outre les ouvrages cités p. 59, 68, 71 et 76, R. Waltz 
La vie politique de Sénèque (Paris, 1909, in-8°).
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s’ est fa i t  dé tester e t C laude passa it p o u r m éprisab le  ; C a ligu la  
e t N éron  o n t été, p a r leurs con tem pora ins  m êm e, regardés 
com m e des m onstres. Ils  n ’o n t pas eu non  plus^ une ligne  
p o lit iq u e  constante  : T ib è re  e t C laude, pa r m o d é ra tio n  affectée 
ou p a r goû t d ’archaïsm e, o n t cherché à ne pas tro p  s’ écarte r 
des tra d it io n s  rom aines ; C a ligu la  et N é ron  o n t v o u lu  im poser 
à R om e u n  despotism e de ty p e  o rie n ta l. E t  cependant, d  un  
m o u ve m e n t co n tin u , le m écanism e des in s t itu t io n s  nouvelles 
est devenu, sous ces règnes, p lus ré g u lie r et p lus solide, grâce 
à la  c réa tion  d ’organes techn iques, de b u re a u x , déposita ires 
de l ’expérience a d m in is tra t iv e  q u i s’am assait jo u r  apres 
jo u r .

Les in tr ig u e s  de cour, m ariages e t d ivorces, r iv a lité s  e t crim es, 
com p lo ts  e t procès, appara issa ien t a u x  con tem pora ins , à ceux 
du  m oins q u i v iv a ie n t à R om e, com m e les grands événem ents 
de l ’époque ; e t dans les h is to riens , dans T a c ite  s u r to u t, ce 
son t les fa its  de cet o rd re  q u i son t poussés en p le ine  lu m iè re  
e t q u i t ie n n e n t la  p lus la rge  place dans le ré c it. Les p ro p o rtion s  
de la  ré a lité  s’en t ro u v e n t faussées. Ce q u i caractérisé 1 epoque 
des successeurs d ’A uguste , c’est b ien  le  rô le  p ré p o n d é ra n t 
que p re n d  la  cou r, e t le déve loppem ent de la  v ie  de cour. 
M ais ce tte  v ie  a deux aspects. I l  y  a, d ’une p a rt, les m em bres 
des fam ille s  sénatoria les e t des riches fa m ille s  équestres, l u t 
ta n t  p o u r des héritages, des t itre s , des sa tis fac tions  de jo u is 
sance e t de v a n ité  ; e t i l  y  a, d ’a u tre  p a rt, m oins v is ib le  m ais 
p lus sérieuse, l ’a c tio n  des organes a d m in is tra t ifs  q u i t ra v a il le n t 
à cen tra lise r les affa ires e t à en assurer l ’e xp é d itio n .

De ce p o in t de vue , le règne décis if fu t  ce lu i de C laude. Ses 
co llabo ra teu rs  im m é d ia ts , q u i fu re n t souven t les vé rita b le s  
d irec teu rs  de sa p o lit iq u e , é ta ie n t des a ffranch is . R eaucoup 
n ’é ta ie n t pas ses a ffranch is  à lu i  : i l  y  en a v a it  q u i é ta ien t les 
a ffranch is  de ses paren ts  ; d ’ autres é ta ie n t en place depuis 
le  règne de C a ligu la  ou mêm e de T ibè re . M ais c’est sous son 
rècxnc e t avec son consentem ent q u ’ils  se p a rta g è re n t ré g u liè 
re m e n t les tâches a d m in is tra tiv e s  ; ils  gé ra ien t, en ta n t  que 
se rv iteu rs  personnels du  p rince , 1 E m p ire  assim ile a un  vaste  
dom aine, à une im m ense fo r tu n e  d o n t le m a ître  a besoin d ’in 
tendants* à chacun desquels i l  assigne u n  ressort. P o lybe , 
C a llis te , s u r to u t Narcisse e t Pa llas son t les p lus connus. Les 
R om ains o n t v u  avec m a lve illa n ce  ces anciens esclaves d é te n ir 
la  ré a lité  du  p o u v o ir , amasser des richesses d o n t 1 o rig ine  n  é ta it 
pas to u jo u rs  c la ire . I l  n ’en reste pas m oins que le u r m é rite
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personnel a dû  la rgem en t c o n tr ib u e r à le u r succès, e t que le u r 
œ uvre a été durab le .

I l  y  a eu à p a r t ir  de ce m om en t u n  a ffra n c h i a ra tion ibus ,
« préposé a u x  com ptes », chef du  service des finances ; un 
ab ep is tu lis , « préposé à la  correspondance », chargé des re la 
tio n s  avec les gouverneurs de p rovinces, les chefs m ilita ire s , 
les puissances étrangères ; u n  a lib e llis , « préposé a u x  requêtes » 
(ou « p é tit io n s  ») ; un  a cogn ition ibus, « préposé a u x  enquêtes 
ju d ic ia ire s  » ; un  a s tud iis , chargé sans dou te  des recherches his* 
to riques  ou ju r id iq u e s  q u i p o u va ie n t être  u tile s  a u x  autres 
bu re a u x . A in s i s’in tro d u is a it  dans l ’a d m in is tra t io n  u n  esp rit 
de su ite  e t de systèm e q u i fu t  u n  incon tes tab le  progrès. E n  
m êm e tem ps, ce tte  ce n tra lisa tio n  a v a it p o u r ré s u lta t in é v i
ta b le  l ’accro issem ent de l ’a u to r ité  im pé ria le .

L a  te c h n ic ité  e t la  d iv is io n  du  t r a v a il  s’im posa ien t com m e 
des nécessités. C’est parce q u ’ on s’en re n d a it com pte  que les 
successeurs de T ibè re , b ien  q u ’ils  fussent le  p lus souven t en 
résidence à R om e, la issèrent subsiste r en perm anence le p ré fe t 
de la  v i lle , sans v o u lo ir  se ra p pe le r q u ’à l ’o rig ine  i l  é ta it nom m é 
p o u r représente r l ’em pereur absent. C’est aussi p o u r ce tte  
ra ison  que C laude spécialisa deux p ré te u rs 1 dans les questions 
re la tive s  a u x  fidé icom m is . P a r u n  a u tre  e ffe t de la  mêm e cause, 
les tr ib u n s  de la  plèbe se tro u v è re n t désorm ais ré d u its  à des 
a ttr ib u t io n s  de po lice m u n ic ip a le , dans les d iffé ren ts  q u a r
tie rs  de R om e, d iv isée p a r A uguste  en qua to rze  rég ions. Les 
tro is  questures ita liq u e s  q u i e x is ta ie n t encore, su rv ivance  de 
l ’époque où des questeurs, com m e a u x ilia ire s  des consuls, 
v e illa ie n t à la  ré u n io n  et à l ’ équ ipem ent des flo tte s , fu re n t 
supprim ées l ’une p a r T ibè re , les deux autres p a r C laude ; 
l ’o rg a n isa tio n  im p é ria le  des flo tte s  et de l ’annone en leva it 
à ces m ag is tra tu re s  to u te  s ig n ifica tio n .

De p lus en p lus , to u t  conve rgea it vers l ’em pereur. C’ é ta it 
sensible dans l ’o rd re  ju d ic ia ire  : la  cognitio , c ’est-à -d ire  la  
p rocédure  p a r laque lle  le p rince , so u s tra ya n t une a ffa ire  à la 
ju r id ic t io n  o rd in a ire , l ’é vo q u a it d e va n t lu i-m êm e  ou d e va n t 
un  de ses délégués, p r i t  une grande extens ion  sous C laude ; 
le p ré fe t de la  v ille , juge en m a tiè re  c rim in e lle  p o u r to u t  ce 
q u i se ra t ta c h a it  à  sa fo n c tio n , é te n d it sa com pétence, à 
P a r t ir  de N éron , b ien  au delà des in fra c tio n s  aux  règlem ents 
de po lice . C’é ta it  sensible p lus encore en m a tiè re  de finances.

1. I l  n’y en eut plus qu’un à partir de Titus. Mais le nombre total des préteurs resta 
normalement de dix-huit à partir de Claude.
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I l  semble b ien  q u ’à p a r t ir  de T ibè re  les im p ô ts  d irects  a ien t 
cessé d ’ être  afferm és, p o u r être  désorm ais perçus d irec tem en t 
p a r les fonc tionna ires  de l ’É ta t ,  avec le concours des m u n i
c ipa lités  : cette  ré fo rm e  développa beaucoup sans dou te  le 
rô le  des p rocu ra teu rs  im p é ria u x , et p a rt ic u liè re m e n t de ceux 
q u i exerça ien t leu r office dans les provinces sénatoria les, 
e t q u i eu ren t à co n trô le r l ’a p p lic a tio n  du  nouveau  systèm e. 
Sous C laude, la  ce n tra lisa tio n  se m arque  p a r la  d is p a r it io n  
de monnaies locales que jusque -là  certaines v ille s  a va ie n t 
conservé le d ro it  de fra p p e r : c ’est sous son règne que f in i t  
n o ta m m e n t le m onnayage espagnol. Une mesure im p o rta n te  
fu t  celle p a r laque lle  i l  donna a u x  décisions des p rocu ra teu rs  
im p é ria u x , en m a tiè re  de c o n te n tie u x  fisca l, la  mêm e force 
q u ’aux  décisions mêm e de l ’em pereur. Les em piè tem ents du 
fisc su r V se ranu tn1 se tro u v è re n t p a r là  pu issam m ent encou
ragés. L ’æ ra rium  m êm e, d ’a illeu rs , appa ra issa it com m e placé 
de p lus en p lus sous la  dépendance de l'e m p e re u r : à p a r t ir  
de 56, les a d m in is tra te u rs  q u i en a va ie n t la  charge cessèrent 
d ’ê tre  des m a g is tra ts  en fo n c tio n  —  pré teurs  com m e sous 
A uguste , questeurs com m e sous C laude, —  p o u r être des 
« p ré fe ts », choisis lib re m e n t p a r l ’em pereur p a rm i les anciens 
pré teurs .

E n  m êm e tem ps l ’em pereur a ff irm a it son d ro it  de co n trô le r 
les d iffé ren ts  ordres de la  société, d ’estim er les services rendus 
e t d ’assigner à chacun sa p lace. U ne c inqu ièm e décurie de 
juges fu t  créée p a r C a ligu la , en ra ison  du nom bre  des affa ires : 
e lle é ta it  n a tu re lle m e n t, com m e les au tres décuries, à la  
n o m in a tio n  de l ’em pereur, e t se re c ru ta it  com m e la  qua 
tr iè m e  p a rm i les possesseurs de deux cen t m ille  sesterces. 
C laude, p o u r m e ttre  son a c tio n  en co n fo rm ité  apparente  avec 
les anciens usages, se f i t  a tt r ib u e r  en 47 la  censure, m a g is tra 
tu re  que personne n ’a v a it occupée depuis l ’an 22 a va n t J.-C ., 
e t q u ’i l  exerça ju s q u ’au m ilie u  de l ’an 48, avec Luc ius  Y ite lliu s  
p o u r collègue. Sa q u a lité  de censeur a u to r is a it ou to u t  au 
m oins dé fenda it con tre  les c ritiques  les mesures p a r lesquelles 
i l  d is tr ib u a it  les rangs.

I l  in s c r iv it  p a rm i les fam illes  pa tric iennes un  ce rta in  nom bre  
de fam illes  sénatoria les p lébé iennes2 : la d is tin c tio n  en tre  p a t r i
ciens et plébéiens, effacée depuis long tem ps en m a tiè re  p o lit iq u e  
e t sociale, a v a it encore quelque in té rê t en m a tiè re  re lig ieuse,

1. Sur Værarium, voir plus haut, p. 33.
2. Entre autres celle du fu tu r empereur Othon.
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car i l  y  a v a it des cultes q u i ne p o u va ie n t être desservis que pa r 
des p a tr ic ie n s ; o r les fam illes  a u th e n tiq u e m e n t pa tric iennes 
d ispara issa ien t l ’une après l ’a u tre  pa r e x tin c tio n , et déjà 
César, pu is A uguste  a va ie n t dû  créer des pa tric iens . Cette 
p ro m o tio n  au p a tr ic ia t a va it la  va le u r d ’une d is tin c tio n  hono
r if iq u e  : pa r elle l ’em pereur a v a it un  m oyen d ’a c tio n  su r la  
noblesse sénatoria le .

D ’autres décisions a va ie n t p lus de portée  e t re n co n tra ie n t 
une a p p ro b a tio n  m oins générale : c’ é ta ie n t celles p a r lesquelles 
C laude é la rg issa it la  c ité  rom a ine  et fa c i l i ta it  a u x  p ro v in c ia u x  
l ’accès des ordres p riv ilég iés . A lo rs  que les prem iers empereurs 
s’ é ta ien t m ontrés p a rc im o n ie u x  dans la  concession du  d ro it  
de c ité , C laude l ’ o c tro ya  à beaucoup d ’ in d iv id u s  e t de v ille s , 
dans lés provinces occidenta les com m e dans les provinces 
orien ta les. I l  est p robab le  q u ’i l  o rganisa, com m e une dépen
dance du  bureau a lib e llis , u n  service a censibus, chargé de 
v é r if ie r  la  s itu a tio n  de fo rtu n e  des c itoyens q u i asp ira ie n t au 
ra n g  de cheva lie r : p a rm i ces cand ida ts , les p ro v in c ia u x  é ta ien t 
en nom bre  cro issant. E n fin , de tous les c itoyens rom a ins  d o r i
g ine non  ita lie n n e , seuls jusque-là  ceux de la  B é tiq u e  e t de la  
N arbonna ise  é ta ie n t adm is a u x  m ag is tra tu res  q u i o u v ra ie n t 
l ’ entrée du  S éna t; C laude é te n d it ce d ro it  aux  c itoyens des 
autres prov inces gauloises. U ne in s c r ip t io n  de L y o n  nous 
conserve le te x te  du  discours q u ’i l  p rononça au Sénat dans cette 
occasion, et m o n tre  que la  p ro p o s itio n  de C laude re n co n tra  de 
la  résistance. Sénèque, de son côté, a ra illé  fé rocem ent ce 
prince  « q u i v o u la it  tra n s fo rm e r to u t  le m onde. Grecs, Gaulo is, 
Espagnols, B re tons , en p o rteu rs  de toge ». M ais, con tre  les 
opposants du  Sénat e t con tre  Sénèque, c é ta it C laude q u i v o y a it  
ju s te , e t l ’a ve n ir lu i  a donné ra ison. Le  m ouvem en t d  a illeurs 
é ta it de ceux q u i e m p o rte n t les obstacles, e t i l  ne cessa pas à la 
m o r t de C laude : c ’est a ins i que N éron , en 63, donna a u x  h a b i
ta n ts  des A lpes-M aritim es , co lle c tive m e n t, le d ro it  la t in ,  in te r 
m éd ia ire  en tre  la  c o n d itio n  de pé rég rin  e t le d ro it  de c ité  
rom a ine , e t étape vers ce lu i-c i.

Les censeurs d ’ époque ré p ub lica ine  a va ie n t dans leurs 
a ttr ib u t io n s  les t ra v a u x  pub lics . A  le u r exem ple, C laude, 
conseillé s u r to u t, se m b le -t- il, pa r Narcisse, s’occupa beaucoup 
^ ’entreprises q u i, p o u r la  p lu p a r t, é ta ien t p lus u tiles  q u ’écla
tan tes. Le  ra v ita ille m e n t de R om e é ta it un  prob lèm e d iffic ile  : 
cette énorm e agg lom éra tion  d ’hom m es, q u i n ’é ta it peu t-ê tre  
Pas fo in  du  m ill io n , é ta it m alaisée à n o u rr ir ,  en ra ison  de
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l ’ im p e rfe c tio n  des m oyens de tra n s p o rt d o n t les anciens d is
posa ien t. Presque to u t  le b lé  consom m é à R om e v e n a it d ’ o u tre 
m er. P o u r assurer la  ré g u la rité  des arrivages, C laude e n tre p r it 
la  co n s tru c tio n  d ’un  p o r t  près d ’ O stie , à l ’em bouchure  du  
T ib re . C’é ta it un  p ro je t que César e t A uguste  a va ie n t conçu, 
m ais sans passer à l ’exécu tion . C ette  fo is le p la n  fu t  réa lisé  ; 
presque achevés sans dou te  à la  m o r t de C laude, les tra v a u x  
fu re n t te rm inés  p a r N é ron . De n o u veaux  aqueducs, Vaqua 
C la u d ia  e t V A n io  no vus, a u g m en tè ren t les ressources de R om e 
en eau. O n te n ta  le dessèchement du  lac  F u c in , dans l ’ I ta lie  
cen tra le  : b ien  que les ré su lta ts  acquis n ’a ie n t été n i com p le ts  
n i  très  durab les, à cause des m alfaçons commises dans le  c reu 
sem ent de l ’ ém issaire q u i d e va it évacuer les eaux, des surfaces 
appréciables cependant p u re n t être mises en c u ltu re . Des 
rou tes cons tru ites  à tra ve rs  l ’A p e n n in  fa c il itè re n t les re la tio n s  
e n tre  R om e e t l ’A d r ia tiq u e .

T o u t cela suppose des finances prospères, e t, chez C laude 
e t ses co llabo ra teu rs , u n  souci écla iré  du  b ien  p u b lic . C’est la  
c o n tin u a tio n  de ces m éthodes q u i f i t  le qu inquenn ium  N  ¿rouis, 
les années heureuses où, sous le  n om  de l ’em pereur e t sans 
t i t r e  o ffic ie ], m ais avec une in fluence  en ré a lité  très é tendue , 
Sénèque a d m in is tra it  l ’É ta t .  Q uo i que la  rancune  pe rsonne lle  
lu i  e û t fa i t  écrire  con tre  C laude, Sénèque, une fo is  à p ie d  
d ’ œ uvre  à son to u r , n ’a p u  q u ’a g ir dans le mêm e sens.

I l  va  de soi que to u t  ne fo n c tio n n a it pas de fa ço n  ir ré p ro 
chable. I l  y  a v a it  une question  sur la q u e lle  la  d o c tr in e  g o u ve rne 
m en ta le  n ’a r r iv a it  pas à se f ix e r  : c’ é ta it la  p ré fec tu re  d u  p ré 
to ire , ta n tô t  partagée en tre  deux  p ré fe ts e t ta n tô t  confiée à un  
seul. T o u r à to u r  on v o y a it  les inconvén ien ts  de chaque s o lu 
t io n  : dans le p re m ie r cas, t ira ille m e n ts  en tre  ces d e u x  chefs à 
d ro its  égaux ; dans le second, puissance red o u ta b le  rem ise  à 
u n  seul hom m e, q u i, com m e Séjan, p o u v a it ê tre  te n té  d ’en 
abuser. I l  y  a v a it  eu deux  p ré fe ts  a v a n t B u rru s , q u i fu t  p ré fe t 
u n iq u e ; i l  y  en eu t deux après lu i.  L ’a tt itu d e  indécise e t so uven t 
in q u iè te  du  p o u v o ir  à l ’égard des p ré to riens  e t de leu rs  chefs 
m e t en évidence u n  des p o in ts  fa ib les du  rég im e.

I l  fa u t d ire  encore que la  p rospé rité  financ iè re  é ta it  assez 
fra g ile . Quelques m ois de p rod iga lités  su ffisa ien t à v id e r  les 
caisses e t à to u t  co m p ro m e ttre . Cela s’é ta it  p ro d u it  sous C a li- 
gu la , e t se p ro d u is it de nouveau dans les dernières années de 
N éron . Sous cet em pereur le po ids du  den ier d ’a rgen t s’abaissa 
à 3 gram m es 4, en m êm e tem ps que le t i t r e  devena it m o ins bon.
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L a  m onna ie  d ’a rgen t fu t  désorm ais, com m e la  m onna ie  de 
c u iv re , une m onna ie  fid u c ia ire , e t le seul é ta lon  m oné ta ire  
fu t  l ’ or. M ais ce n ’ é ta ie n t p ro b a b le m e n t pas des cons idéra tions 
théo riques  q u i a va ie n t dé te rm iné  N éron  à ce changem ent de 
t i t r e  e t de poids ; i l  y  é ta it c o n tra in t p a r l ’excès de ses dépenses. 
Le  m ala ise fin a n c ie r d o n t nous avons ic i  u n  ind ice  n ’a pas été 
sans c o n tr ib u e r au m é con ten tem en t général, e t à la  ch u te  de 
N éron .

V II. — LA POLITIQUE EXTÉRIEURE : L ’EUROPE ET 
L’AFRIQUEK

A  l ’ égard des G erm ains, les successeurs d ’A uguste  o n t gardé 
la  p o lit iq u e  à laque lle  i l  s’ é ta it résigné après le désastre de 
V a rus  : ils  se sont efforcés d ’em pêcher au delà du  R h in  la  fo r 
m a tio n  d ’une puissance capable d ’in q u ié te r les provinces 
rom aines ; m ais ils  ne son t pas revenus a u x  idées de conquête 
e t d ’ annex ion .

A ille u rs , l ’ im pé ria lism e  ro m a in  s’est a ffirm é  p lus n e tte m e n t 
q u ’au tem ps d ’A uguste . Le  p lus souven t, ç ’a été p a r la  ré d u c tio n  
en prov inces des pays auxque ls A uguste  a v a it  laissé la  fo rm e  
de royaum es pro tégés; ç ’a été aussi p a r l ’ in te rv e n t io n , p lus 
tenace que p récédem m ent, dans la  p o lit iq u e  in té r ie u re  des 
royaum es arm én ien  e t p a rth e  ; su r u n  p o in t, en B re tagne , 
i l  y  a eu offensive e t conquête.

A u s s itô t apaisée la  ré b e llio n  m ili ta ire  q u i a v a it  s u iv i la  
m o r t d ’A u g u s te 2, G erm anicus, a u ta n t p o u r changer l ’e sp rit 
des so ldats que p o u r in t im id e r  les G erm ains, em m ena les 
légions de G erm anie su r la  r iv e  d ro ite  du  R h in . T ro is  campagnes 
fu re n t fa ites  sous son com m andem ent, en 14, 15 e t 16 ; au cours 
de la  seconde, G erm anicus, p é n é tra n t dans le saltus Teuto- 
burgiensis, y  re tro u v a  les ossements des soldats de V arus et

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r .  —  Pour la Germanie, les ouvrages de Delbrück et 
L . Schmidt cités p. 44 et 54 ; O. Hirschfeld, Die Verwaltung der Rheingrenze in  den ersten 
drei Jahrhunderten der römischen Kaiserzeit, dans Kleine Schriften (1913), p. 369-386 
(publié d’abord en 1877) : pour le soulèvement en Gaule, C. Jullian, Histoire de la 
G<*ulet t. IV  (Paris, 1914, in-8°), p. 153-160 ; pour la Bretagne, Haverfield, The 
^amanization of Roman B rita in  (Oxford, 1906, in-8° ; 4e éd., 1923) ; F. Sagot, La  
Bretagne romaine (Paris, 1911, in-8°). Sur la résistance d’Ædémon en Maurétanie, nous 
8°mrnes renseignés par une inscription découverte à Volubilis (Maroc) en 1915, 
publiée par L. Châtelain, Inscrip tion relative à la  révolte d ’Ædémon, dans les Comptes 
dejf1*5 ^e l'Académie des Inscriptions, ann* 1915, p. 394-399, et souvent commentée

2* Voir plus haut, p. 64.
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célébra leurs obsèques; la  tro is ièm e  cam pagne co n d u is it les 
troupes rom aines ju s q u ’au W eser, pu is , après deux v ic to ire s  
rem portées sur les Cbérusques, ju s q u ’à l ’ E lbe . C ependant le pays 
re s ta it peu sûr ; les généraux rom a ins  a va ie n t p a rm i les G er
m a ins des protégés et des a lliés, m ais n ’osa ient fa ire  fo n d  sur 
eux ; au re to u r de chaque e xp é d itio n , l ’arm ée rom a ine  é ta it 
m ise en p é r il p a r les a ttaques de l ’ennem i e t p a r les tem petes 
de la  m er du  N o rd . T ibè re  v o u lu t q u 'o n  s’en t î n t  à ces dém ons
tra tio n s  : i l  m a rqua  ce tte  v o lo n té  en ra p p e la n t G erm am cus 
après la  cam pagne de 16 et en l ’ e n vo ya n t en O rie n t. 11 n  y  
e u t p lus , à p a r t ir  de 17, u n  com m andem ent supé rieu r p o u r 
to u te  la  fro n tiè re  du  R h in  : l ’arm ée de G erm anie Supérieure 
e t celle de G erm anie In fé rie u re  (la  p rem ière  en a m o n t, la  
seconde en a va l d ’A n d e rn a c h 1) eu ren t chacune son léga t p ro 
p ré te u r, de ra n g  consula ire , e t chacun de ces deux te rr ito ire s  
d e v in t, dans la  p ra tiq u e , une p ro v in ce  isolee .

C ette d iv is io n  des forces im p liq u a it  le renoncem ent a u x  
grandes entreprises ; to u t  au p lus les troupes rom aines occu
pa ient-e lles  su r la  r iv e  d ro ite  du  R h in  quelques postes d obser
v a tio n  e t m a in tena ien t-e lle s  des garnisons en tre  le R h in  
in fé r ie u r e t l ’A m is ia  (E m s), chez les Frisons, soum is au  t r ib u t  
depuis les campagnes du  p re m ie r D rusus. Les G erm ains la c i- 
l ita ie n t  p a r le u r désunion ce tte  a tt itu d e  passive. I l  y  e u t guerre 
en tre  A rm in iu s  e t M a rbod  ; pu is  M arbod , renversé p a r u n  
ennem i personnel, dem anda asile à T ibe re , q u i 1 hosp ita lisa  à 
R avenne (19). D e u x  ans après, des dissensions en tre  Lbe- 
rusques en tra în è re n t le  m e u rtre  d ’A rm in iu s . Les tro is  Gaules 
e t les deux Germ anies s’o r ie n ta ie n t vers le déve loppem ent 
économ ique beaucoup p lus que vers l ’a c t iv ité  guernere . U n  
sou lèvem ent p rovoqué  en G aule, en 21 p a r deux a m b itie u x , 
d ’a illeu rs  c itoyens rom a ins , l ’ É duen  Ju liu s  S a c ro v ir e t le 
T ré v ire  Ju liu s  F lo rus , fu t  fa c ile m e n t ré p rim é  p a r les troupes 
d» Cerm a n ie  • les chefs m o rts , ce m ouvem en t laissa si peu de 
souvenirs que C laude, dans son discours de 48 en fa ve u r des 
G aulo is, p u t se dispenser d ’y  fa ire  a llus ion . Les événem ents
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2* A U ?  G C Tm an ifsüpéneureniu re n t ra ttachés, p ou r que son léga t eû t la  surveillance 
Z .  A  la  ue rm an ie  o y  de L  (L ingons , les vallées de la  haute  Saône

e t d ^D o 'u b T fs é a îT n e s l e t ^  nord-ouest de la  Suisse (Helvètes et Rauraques), le to u t 
e t d u  D o u b s  (Sequane^ et le te rm e de « p rov ince  » ne so it

“ J  X é  u r deux Germanies, L J  la dernière partie du 1« siècle, et 
que j^ q u ’à’ « Î"o  date les légats soient dits .  légats de l ’armée » de 1 une ou 
l ’autre Germanie.
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q u i co m p te n t dans l ’h is to ire  de la  rég ion  rhénane à ce tte  
période ne son t pas les troub les  lo ca u x  auxque ls la  pe rce p tio n  
de l ’ im p ô t donna lie u  en 28 chez les F risons, n i une prom enade 
m ilita ire , à g rand  spectacle e t sans aucune portée p ra tiq u e , 
de C a ligu la  sur le R h in  (39), n i  une e x p é d it io n  où  C o rbu lon , 
léga t de G erm anie In fé rie u re , repoussan t une in cu rs io n  des 
Chauques, s’enfonça dans le u r te r r ito ire ,  m ais re ç u t b ie n tô t 
de Claude l ’o rd re  de se re p o rte r su r la  r iv e  gauche du  R h in  
e t de s’y  te n ir  (47), n i quelques in c id e n ts  de fro n tiè re  q u i se 
p ro d u is ire n t sous N éron  : ce son t des fa its  q u i in té ressen t le 
progrès du  com m erce e t de la  c iv il is a t io n , com m e l ’ é tablisse
m e n t de canaux, la  recherche de m ines e t, su r l ’ in it ia t iv e  
d ’A g rip p in e , l ’envo i d ’une co lon ie  de vé té rans dans la  v i l le  
des ^U biens, appelée dès lo rs C olonia A g rip p in a  (Cologne).

De m êm e, en P annon ie , l ’e ffo rt des R om a ins  s’e m p lo y a it 
à occuper e ffec tivem en t la  r iv e  d ro ite  du  D anube, à rend re  
p lus dense le réseau des v ille s  e t des postes ; ils  se c o n te n ta ie n t 
d ’observer à d is tance ce q u i se passa it chez les barbares. Q ue l
ques-uns de ceux-c i, chassés de chez eux  p a r les lu ttes^ in te s 
tines , dem andèren t e t o b tin re n t des terres en P annon ie  : ce 
fu t  le cas p o u r u n  chef suève, V ann ius , q u i, d abo rd  pro tégé  de 
R om e, pu is  renversé p a r des com pé titeu rs , tra ve rsa  le D anube 
avec ses c lien ts (50).

L a  conquête de la  B re ta g n e 1 fu t  dé libé rém en t en treprise  
p a r C laude. César en a v a it conçu l ’ idée, m ais sans a v o ir  le  
tem ps de s’y  a rrê te r ; A uguste  n ’a v a it pas v o u lu  la  re p re n d re ; 
C a ligu la  ne f i t ,  su r la  M anche com m e sur le R h in , q u ’une dém ons
tra t io n  de parade. Ce q u i p o rta  C laude à cette  ré so lu tio n , ce 
fu t  p e u t-ê tre  u n  peu le  dés ir de donner à l ’ arm ée une occupa
t io n  q u i l ’ em pêchât de songer à des rébe llions , com m e celle que 
C am illus  a v a it ten tée  en D a lm a tie  ; m ais ce fu t  s u r to u t le  
se n tim e n t que la  conquête de la  B re tagne  c o m p lé ta it celle 
de la  G aule. N é à L y o n , a ttaché  à la  G aule p a r ses souvenirs 
fa m ilia u x , C laude n ’ a r ie n  négligé de ce q u i p o u v a it a id e r les 
Gaulois à péné tre r p le inem en t dans la société e t la  ̂c iv ilis a t io n  
rom aines. Dans la  mesure où les tra d it io n s  ce ltiques re ta r 
d a ie n t ce tte  fu s io n , C laude é ta it  disposé à les co m b a ttre  ; c est 
a ins i q u ’ i l  in te rd it  la  re lig io n  des d ru ides , accuses, à to r t^ o u  
h ra ison, de p ra t iq u e r to u jo u rs  les sacrifices hum ains. O r c est

On sait que dans l ’antiquité le nom de Bretagne s applique uniquement à la 
Grande Bretagne des moderne».
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su r la  B re tagne  que s’a p p u y a it le  ce ltism e ; l ’île  é ta it sa réserve 
d ’homm es e t de forces. A n n e xe r la  B re tagne , c ’é ta it m e ttre  
f in  à l ’ indépendance des Celtes e t les fa ire  e n tre r tous dans les 
cadres rom a ins . E n fin  l ’occupa tion  de la  B re tagne  p e rm e ttra it  
de m ie u x  défendre les côtes de la  B e lg ique  con tre  les p ira tes 
q u i, de tem ps à au tre , ve n a ien t de la  m er du  N o rd  p o u r les p ille r .

Comme, depuis César, R om e n ’a v a it pas cessé d ’a v o ir  des re la 
tio n s  avec quelques chefs de tr ib u s  b re tonnes, le p ré te x te  de l ’e x 
p é d itio n  fu t  tro u v é  fa c ile m e n t : i l  s u ff it q u ’un  de ces chefs, 
nom m é Vericus, v în t  se p la in d re  à C laude d ’a v o ir  été dépossédé 
p a r un  r iv a l.  Q ua tre  lég ions, d is tra ite s  des armées de G erm anie 
e t de P annon ie , tra ve rsè re n t le Pas de Calais e t déba rquè ren t 
a isém ent. Dans l ’ in té r ie u r , i l  fa l lu t  l iv re r  quelques co m b a ts ; 
m ais on ne ren co n tra  pas de d ifficu lté s  sérieuses. C laude a lla  
se p lace r à la  tê te  des troupes p o u r assister à l ’o p é ra tion  que 
l ’on cons idéra it com m e cap ita le , la  p rise de C am u lodunum  
(C olchester), v ille  des T rin o b a n te s  ; après seize jo u rs  de p ré 
sence en B re tagne , i l  regagna le c o n tin e n t. A v a n t la  f in  de 
l ’année la  B re tagne  fu t  déclarée p ro v in ce  rom a ine  ; le p re m ie r 
léga t p ro p ré te u r fu t  le com m andan t des légions q u i a va ie n t 
fa i t  la  cam pagne, A u lu s  P la u tiu s  (43). C ette  extens ion  de 
l ’E m p ire  dé te rm in a  la  c réa tion  de deux légions nouvelles.

B ien en tendu , to u t  n ’é ta it pas te rm in é  avec ce tte  cam pagne 
heureuse. E lle  n ’a v a it donné a u x  R om ains que l ’angle sud- 
est de F ile . Une longue période d ’h o s tilité s , ta n tô t  v ives et 
ta n tô t  ra len ties , é te n d it la  d o m in a tio n  rom a ine  peu à peu 
vers le n o rd  et vers l ’ouest. O storius Scapula s’y  em p loya  après 
P la u tiu s  ; sous N éron  (61), Suetonius P a u llin u s  a tte ig n it  la  
m er d ’ Ir la n d e  et p r i t  l ’ île  de M ona (A nglesey), re fuge e t sanc
tu a ire  du  d ru id ism e  ; m ais derriè re  lu i  une vaste  in su rre c tio n , 
d irigée  p a r une fem m e, B oud icca , veuve du ro i des Icènes 
(N o rfo lk ), dévasta la  p rov ince . Suetonius ré ta b lit  la  s itu a tio n  
p a r une b a ta ille  sang lan te  après laque lle  B oud icca  va incue  
s’em poisonna.

L ’ E m p ire  ro m a in  é ta it en tr a in  d ’absorber a ins i, au n o rd - 
ouest, les contrées les p lus lo in ta in e s  que connussent les 
anciens. Le  mêm e ré s u lta t fu t  acquis, au sud de la  M é d ite r
ranée, pa r l ’annex ion  du royaum e de M auré tan ie .

La  p a rtie  rom a ine  de l ’ A fr iq u e , sous T ibè re , fu t  longuem ent 
inqu ié tée  pa r des rebelles, que condu isa it le N u m id e  T acfa rinas  : 
les troub les  d u rè re n t de 17 à 24, ju s q u ’à ce q u ’une d é fa ite
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décis ive c o n tra ig n ît T ac îa rinas  au su ic ide . Dans ces opéra tions 
les R om ains a va ie n t eu le  concours d u  ro i de M au ré tan ie  
Juba  I I ,  pu is , Juba  m o r t (23), ce lu i de son fils  Ptolemee> : ■ce^e  
co lla b o ra tio n  p ré p a ra it l ’ a b so rp tio n  de la  M au re tan ie  p a r 1 E m 
p ire  L ’ im pa tience  de C a ligu la  accéléra cet événem ent in é 
v ita b le ;  P to lém ée, appelé p a r lu i  à R om e, y  fu t  m is à m o r t 
e t son royaum e  fu t  annexé (40). L a  con d u ite  h y p o c r i e e ■ 
b ru ta le  de C a ligu la  p ro vo q u a  quelque résistance : u n  a llra n c h i 
de P to lém ée, Æ dém on, lu t ta  ju sq u  en 42 dans 1 ouest du  
ro ya u m e  (M aroc) ; m ais to u te  une p a rt ie  de la  p o p u la tio n  
ind igène  se rangea d u  côté des R om ains. Le  pays fu t  p a c ilie , 
a u ta n t que p o u v a it l ’ ê tre  ce tte  rég ion  neuve, e t C laude y  
fonda  p lus ieurs colonies. . . ,

L ’a d m in is tra t io n  des p rov inces a frica ines fu t  reglee de 
m an iè re  du rab le  p a r C a ligu la  e t C laude. L a  p ro v in ce  sénatoria le  
d ’A fr iq u e  a v a it une arm ée, d o n t l ’ é lém ent p r in c ip a l é ta it une 
lég ion , la  « tro is ièm e  A uguste  ». C’é ta it  une ano m a lie ; des fro is 
sements é ta ie n t à c ra ind re  en tre  le  p roconsu , rep résen tan t du  
Sénat, e t le léga t de la  lég ion , m a n d a ta ire  de 1 em pereur. On 
corrigea ce tte  s itu a tio n  en d o n n a n t au léga t une m dependanc - 
de fa i t  e t les po u vo irs  d ’u n  v é rita b le  gouve rneu r de p ro v in ce  
im p é ria le , p o u r to u te  la  p o r t io n  de la  p ro v in ce  ou des troupes 
s ta t io n n a ie n t. Le  p roconsu l garda sous son a u to r ité  les po r ,s 
de T r ip o lita in e , presque to u te  la  T u n is ie  e t fe no rô -es t d 
l ’A lg é rie  ( iu sq u ’à u n  p o in t s itué  u n  peu à 1 ouest de B ô n e ), 
m ais les garnisons de l ’ in té r ie u r  de la  T r ip o lita in e , celles du  
sud tu n is ie n , e t l ’A lgé rie  en tre  l ’ouest de Bone e t la  fro n tiè re  
de M au ré tan ie  (m arquée, su r la  côte, p a r 1 A m psaga, a u jo u r
d ’h u i O u e d -e l-K e b ir, e t se d ir ig e a n t de là , en ligne  generale, 
vers le sud-ouest) fu re n t du  ressort du  léga t e t ne res tè ren t 
ra ttachées à l ’ A fr iq u e  P roconsu la ire  que d une façon pu re m e n t 
nom in a le . O n donna b ie n tô t à ce tte  rég ion , dans a p ra tiq u e  
le  n om  de N u m id ie , sans a tte n d re  qu  elle fu t  o ffic ie llem en t 
érigée sous ce nom  en p ro v in ce  im p é ria le  d is tin c te , ce q u i 
a rr iv a  vers la  f in  du  second siècle. Q uan t au royaum e de P to 
lémée, i l  fo rm a  deux prov inces p rocu ra tonennes, la  M aure
ta n ie  Césarienne e t la  M au ré tan ie  T m g ita n e , a ins i appelées 
d ’après leurs che fs-lieux Césarée (Cherche!) e t T in g i (T a n g e r); 
la  l im ite  en tre  l ’une e t l ’a u tre  é ta it le cours de la  M o u lo u ya , 
de sorte  que la  M auré tan ie  Césarienne correspond a 1 A lgé rie  
cen tra le  e t occidenta le , la  M au ré tan ie  T in g ita n e  sensib lem ent 
au M aroc.
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L ’ e xp é d itio n  con tre  Æ dém on  a v a it en tra îné  les généraux 
rom a ins , Suetonius P a u llin u s  e t H os id ius  G eta, assez lo in  
vers le su d ; on a v a it  fra n c h i l ’A tla s , touché  le Sahara. N éron  
envoya  des offic iers en e x p lo ra tio n  vers le h a u t N il,  a u ta n t 
p o u r re c u e illir  des observa tions géographiques que p o u r e n tre 
te n ir  des re la tions  avec les É th io p ie n s . Des deux côtés, les 
R om ains ra p p o rtè re n t l ’ im press ion  que vers le sud i l  n ’y  a v a it 
pas g ra n d ’chose à c ra in d re , pas g ra n d ’chose non  p lus à 
c o n v o ite r ; i l  su ffisa it de la isser v iv re  le tra f ic  des caravanes 
q u i am ena ien t vers la  M éd ite rranée  les p ro d u its  de l ’A fr iq u e  
cen tra le , o r, iv o ire , p ierres précieuses, p lum es, esclaves.

Le  royaum e de M au ré tan ie  ne fu t  pas le seul p o u r q u i le 
p ro te c to ra t a b o u tit  à l ’annex ion . E lle  fu t  réalisée aussi en 
Thrace . Les princes de la  dynastie  ind igène , auxque ls A uguste  
a v a it  laissé le pays, ennuyè ren t T ibè re  p a r leurs querelles e t 
se m o n trè re n t, à p lus d ’une reprise, incapables de m a in te n ir  
dans l ’obéissance les tr ib u s  m ontagnardes. C laude, en 46, 
m it  f in  au royaum e  e t f i t  de la  Thrace  une p ro v in ce  p rocu ra - 
to rienne , in te rca lée  en tre  la  Macédoine e t la  Mésie.

N éron  a g it de m êm e avec le p e t i t  royaum e de C o ttiu s , q u i 
fo rm a  la  p ro v in ce  p ro cu ra to rie n n e  des A lpes C ottiennes. A  
p a r t ir  de ce m o m e n t la  d o m in a tio n  rom a ine , en A fr iq u e  et 
en E urope , fu t  com pacte ; aucun î lo t  ind é pe n d a n t —  mêm e 
d ’une indépendance f ic t iv e  —  ne su b s is ta it à l ’in té r ie u r  de 
la fro n tiè re .

V III. —  LA POLITIQUE EXTÉRIEURE : L'ASIE1.

E n  Asie, le m ouvem en t fu t  m oins u n ifo rm e  e t m oins ra p id e ; 
cependant, C a ligu la  excepté, i l  n ’y  eu t pas u n  règne q u i 
n ’am enâ t dans ce tte  p a rtie  du  m onde un  accroissem ent du 
te r r ito ire  d ire c te m e n t a d m in is tré  p a r R om e.

E n  17 m o u ru t A rché laos, ro i de Cappadoce. T ibère  ne laissa 
à son fils  que la  C ilic ie  Trachée ; la  Cappadoce fu t  trans fo rm ée  
en p ro v in ce  p ro cu ra to rie n n e . L a  P e tite  A rm én ie  resta  à p a r t : 
p e n dan t p lus d ’un  dem i-siècle encore elle a lla it  ê tre  a ttr ib u é e  
p a r les em pereurs, com m e une m arche à défendre, à des princes 
q u ’ils  vo u la ie n t fa vo rise r ; l ’u n , sous C a ligu la , v in t  de Thrace,

. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  Ouvrages de Chapot, de Schürer et d’Asdourian 
cités p. 45 ; Werner Schur, Die Orienlpolitik des Kaisers New, 15e fascicule de sup
plément de la revue K lio  (Leipzig, 1923, in-4°).
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1 W r e  sous N éron , de Judée. A n tio ch o s , ro i  de Commagène,

t a  T a f i  ^ r j n c o S à l y S  1« t S S  dé P H U ppe. 
fils  d ’ H érode le G rand  (Itu ré e , H a o u ra n ), P h ilip p e  e an

enC afigu la  p r i t  le  co n tre -p ied  de ce tte  p o lit iq u e . L ié  d ’a m itié  
p e rs o n n e lle  avec Ju liu s  Agrippa1 2 3, p e tit- f i ls  d  H erode le ^
Fl lu i  rendit la  té tra rc h ie  de P h ilip p e , e t y  jo ig n it  en 39 celle 
d ’ H érode  A n tip a s  q u ’i l  déposa. Ju liu s  A g rip p a  a jo u r n a it  à 
R om e quand  C a ligu la  fu t  tu é  ; i l  e u t l ’occasion de se rend re  
u t ile  à C la u d e  : C laude, en reconnaissance, lu i  céda la  Judee,
Ft le  rovaum e  d ’H érode le G rand  se tro u v a  reco n s titu e  au p ro - 
e t le  ro y  C laude y  a jo u ta it  m em e la  te tra rc h ie

enlevée^’à la  d yn a s tie  lo ca le , «  re s ta u ra it en e n tre  _ 
iV ,r  H érode frè re  de J u liu s  A g rip p a , le  p e t. t  royaum e  
r i ”  ’ e n tre  le  L ib a n  e t l 'A n t i-L rb a n  (nord -ouest

S is  ts : f i »

C a f i g u l ^ d i t  a F ^ a ü L r S L Ï V v i l i r d e 6D am as, q u i 
a v a it  ja d is  dépendu des N abatéens a v a n t d être  prise p a r

P ï t s , ? d ? ? » in P«r0s X n gt  p r C la u d e ,
v  F L  d isrins itions p o u r les descendants d H erode, ne 

tm d a p L s  à le u î re t ire r  la  p lus grande p a rtie  de ce J ^ v e n a r t  
de le u r être  cédé. Ju liu s  A g rip p a  é ta n t m o r t en 44 1 em per 
m i t  m é te x te  du  fa i t  que son fils , Ju liu s  Agrippa I I ,  é ta it u n  
F l n ^ p o u r  ne pas lu i  d é liv re r l ’hé ritage  p a te rn e l.A p re s  des 
arrangem ents p rov iso ires , A g rip p a  ne ... /ggt L a

s iffi » H “ 3Si?rd:
1. Les Actes des Apôtres — e t par suite beaucoup de modernes —  1 appellent Herode 

Agrippa, mais ce n’était pas son nom  oiliciel.
2. Voir plus haut, p. 46.
3. Voir plus haut, p. 5 i.
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d ’ H érode le G rand , annexé en 6 (Sam arie, Judée, Id u m é e )1, 
g o u ve rna ien t l ’ancienne té tra rc h ie  d ’ H érode A n tip a s  (G alilée 
e t Pérée, m o ins quelques v ille s  rem ises p a r N é ron  à A g rip p a  I I . )  
A b ila  fu t  ra ttachée  à la  p ro v in ce  de S yrie . U n  peu p lus ta rd  
N éron , ré v o q u a n t la  concession de C a ligu la , re p r it  Damas 
a u x  N abatéens. Seules re s ta ie n t soustra ites à l ’a c tio n  d irec te  
des gouverneurs rom a ins , dans ce tte  rég ion , la  m arche tra n s - 
jo rd a n ie n n e  confiée à A g rip p a  I I ,  Ghalcis, Émèse e t, lo in  vers 
l ’est, P a lm yre .

E n  A sie  M ineure , C laude m it  f in  à l ’au to n o m ie  de la  L y c ie  : 
des troub les  s’y  é ta n t p ro d u its , e lle d e v in t p ro v in ce  im p é ria le , 
sous^ u n  léga t de ra n g  p ré to rie n  (4 3 )2. C laude fu t  p lus t im id e  
à 1 egard du  P o n t e t du Bosphore. Le  je u  des successions, 
com p liqué  p a r des querelles de fa m ille , a v a it séparé les deux 
ro ya u m e s3. C a ligu la  a v a it v o u lu  les ré u n ir  en 38 sous l ’a u to r ité  
de son pro tégé P o lém on I I ,  p e t it- f i ls  de P o lém on I e r; mais 
l ’occupan t du  B osphore, nom m é M ith r id a te , ne s’ é ta it pas 
laissé déposséder4 5. P o u r dédom m ager P o lém on I I ,  C laude 
lu i  donna (42) la  C ilic ie  d ’ O lb è 6. C laude e u t b ie n tô t à se p la in d re  
de M ith r id a te , con tre  leque l d ’a illeu rs  son frè re  C otys m e n a it 
des in tr ig u e s  à R om e. Des troupes rom aines a llè re n t en Crim ée 
renverser M ith r id a te  e t in tro n is e r  Cotys à sa place (47 ou 48); 
pu is , com m e M ith r id a te  ch e rcha it des re n fo rts  auprès de tr ib u s  
sarm ates, les R om a ins  le  p o u rs u iv ire n t à l ’est du  Tanaïs 
(D on ) e t le  ram enèren t c a p tif  à R om e, où i l  d e va it m o u r ir  
v in g t  ans p lus ta rd . M ais l ’occasion q u i s’o ffra it  a ins i de 
s’in s ta lle r  à dem eure dans le B osphore C im m érien  ne fu t  pas 
saisie : les troupes se re t irè re n t à la  f in  des opé ra tions ; 
C otys e t ses successeurs conservèrent le  royaum e  ju s q u ’au 
i v e siècle, sans que du  p ro te c to ra t on passât jam a is  à l ’annex ion . 
L ’h in te r la n d  m a l connu du  royaum e, les steppes immenses 
e t réputées in fe rt ile s , où se con fo n d a ie n t l ’ E u rope  e t l ’A s ie 6 
e ffra yè re n t les em pereurs ; ils  ne se re n d ire n t pas com pte

1. Voir plus haut, p. 52.
2. 11 est probable qu’en même temps la Pamphylie, détachée de la Syrie, fu t confiée 

& un procurateur qui était subordonné au légat propréteur de Lycie.
3. Voir plus haut, p. 51.
4. Mithridate et Polémon I I  étaient cousins ; tous deux descendaient de Mithridate 

le Grand au quatrième degré, par leur grand’mère Dynamis.
5. Voir plus haut, p. 47.
6. Le Tanaïs était regardé par les géographes anciens comme séparant ces deux par

ties du monde. r

—  92



de l ’ in té rê t q u ’ils  a u ra ie n t eu à s u rv e ille r eux-m êm es e t de 
près les Sarm ates.

C’est la  fro n tiè re  de l ’ E u p h ra te  q u ’i l  le u r se m b la it le plus 
nécessaire de garder. De ce côté, la  politique des prem iers em pe
reurs  a u n  o b je c tif n e t : fa ire  en sorte  que les A rm én iens  e t les 
Partîtes  ne fo rm e n t pas u n  b loc hos tile  à 1 E m p ire , ou 
é v ite r ce danger, on s’efforce de m a in te n ir  en A rm em e un  ro i 
q u i so it dans la  c lien tè le  de R o m e ; on  cherche a o b te n ir  des 
P arthes q u ’ils  n ’ in q u iè te n t pas la  S yrie  e t qu  ils  m a n ife s te n t, 
au m oins ve rba lem en t, que lque déférence p o u r 1 em pereur. 
C’ est une p o lit iq u e  défensive en p rin c ip e , m ais q u i pa rto is  
nasse à l ’ a tta q u e  p o u r devancer une menace

Dès les prem ières années de T ibè re , le  ro i des Parthes A r ta -  
ban  ob ligea les R om ains à in te rv e n ir , p a r sa te n ta t iv e  p o u r 
dé trô n e r son ancien r iv a l  V onon , devenu ro i  d A rm em e. V onon  
dem anda du secours à R om e, m ais R om e ne te n a it  pas a lie r  
p a rt ie  avec lu i  : appelé en S yrie , i l  y  fu t  t r a ite  en p riso n n ie r

e t tu é  quelque tem ps après, au cours d ’une te n ta t^ ?  ^ r m é r i i e  
G erm anicus eu t p o u r m iss ion  d ’in s ta lle r  com m e r o d ¿ “ e 
u n  p ro tégé  de R om e, Zenon A rta x ia s , fils  du  ro i du  P on t 
P o lém on I er. A r ta b a n  s’in c lin a  et se déclara p rê t a renouve le r 
avec G erm anicus le pacte  d ’a m itié  conc lu  naguère entre
P hraa tace  e t Caius César (1S).

Zenon A rta x ia s  m o u ru t en 34. A r ta b a n  c ra f ie  m o m  j  
fa vo ra b le  p o u r m e ttre  la  m a in  sur 1 A rm em e ; d  envah  t  le 
pays e t v o u lu t lu i  im pose r com m e ro i u n  de ses fils , l ib e  
r ip o s ta  en so u te n a n t con tre  A r ta b a n  u n  p ré te n d a n t au trô n e  
p a rth e  T ir id a te , q u i descendait de P h ra a te  e t a v a it  été eleve 
à R o m e 1, e t en o ffra n t l ’A rm én ie  à M ith r id a te  1 Ib e n e n , u n  
des chefs de la  p rin c ip a le  peup lade caucasique (rég ion  de 
T lf lis )  Sur les deux te rra in s  les R om a ins  f - e n t  va inqueu rs  : 
M ith r id a te  c o n q u it l ’ A rm én ie  sur les troupes pa rthes A r ta b a n  
s’e n fu it  chez les nomades d u  no rd -es t e t T ir id a te  fu t  couron 
dans C tésiphon (35). M ais l ’ in d o c il ité  des Parthes à 1 egard 
de leurs  ro is  e t le u r v e rs a t il ité  se m a n ife s tè re n t une fo is de 
p lus : l ’année su iva n te  A r ta b a n  re n tra it  dans son royaum e  
fo rç a it T ir id a te  à s’e n fu ir  à son to u r . U n  com prom is i  
conc lu  : R om e la issa it A r ta b a n  régner sur les P a rthes , m a i 
U v in t  su r l ’ E u p h ra te  sa luer le  re p résen tan t de 1 em pereur,
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donna en otage u n  denses fils  ; e t l ’A rm én ie  d e m e u ra it acquise 
à M ith r id a te .

M ith r id a te  se m a in t in t  pen d a n t une qu inza ine  d ’années, 
à tra ve rs  des v ic iss itudes diverses e t avec l ’a ide d ’une garn ison  
rom a ine . D ’un  au tre  côté, après la  m o r t d ’A rta b a n  (vers 43), 
des co m pé titions  en tre  ses fils  tro u b lè re n t e t a ffa ib lire n t le 
royaum e  pa rthe . C ependant les R om ains essayèrent va in e 
m e n t, en 49, d ’y  in tro n is e r u n  p rince  élevé chez eux, M éherdate . 
E t  lo rsque, en 51, M ith r id a te  fu t  assassiné p a r son neveu 
R hadam is te , le ro i des P arthes, q u i é ta it a lors Yologèse, p ro 
f i ta  de la con fus ion  q u i s u iv it  cette  m o r t p o u r in s ta lle r  com m e 
ro i d ’A rm én ie  son frè re  T ir id a te  (hom onym e du  p ré te n d a n t 
é lim iné  en 36).

Rome, é ta it tenue de réag ir. N éron, à peine a rr iv é  au p o u v o ir , 
s’y  em p loya . U ne offensive fu t  m ontée con tre  les P a rthes , 
avec l ’a p p u i des ro is  A g rip p a  e t A n tiochos  ; une rég ion  au 
delà de l ’E u p h ra te , la  Sophène (en tre  l ’ E u p h ra te  e t le cours 
supérieu r du  T ig re ), fu t  détachée de l ’A rm é n ie  d o n t elle 
fo rm a it l ’angle sud-ouest, e t donnée p a r R om e en p r in c i
pau té  vassale à un  chef sy rien , Sohæmus. U m m id iu s  Q ua- 
d ra tu s , léga t de S yrie , e t C o rbu lon  com m andèren t deux 
armées q u i deva ien t opérer l ’une au sud, l ’a u tre  au n o rd . 
Yologèse in t im id é  re t ira  d ’A rm én ie  ses troupes e t l iv ra  des 
otages.

C ependant la  s itu a tio n  de l ’A rm én ie  re s ta it  indécise. T i r i 
da te  é ta it to u jo u rs  dans le pays, d o n t les h a b ita n ts  p re n a ie n t 
p a r t i  les uns p o u r les R om ains, les autres p o u r les P a rthes . 
C orbu lon , s ta tio n n é  en Cappadoce, se ra p p e la it les e x p lo its  
de L u c u llu s  e t de Pompée e t e n tra în a it ses hom m es en vue 
d ’une conquête de l ’A rm én ie . I l  o u v r i t  les h o s tilité s  en 5 8 ; 
elles se p ro lo n g è re n t p e n dan t s ix  campagnes, ju s q u ’ en 63. 
Dans ce pays de re lie f d iff ic ile  e t de c lim a t d u r, C o rbu lon  
co n d u is it les opéra tions avec énergie e t hab ile té . I l ’ su t o rga 
n ise r son ra v ita ille m e n t p a r le P o n t, s’assurer le concours des 
m on tagna rds  du  Caucase, lancer les H yrcan iens  des bords 
de la  Caspienne con tre  Vologèse q u i ne p u t v e n ir  en aide à son 
frè re . Les v ille s  d ’A r ta x a ta  et de T ig ranoce rte  fu re n t prises 
en 58 et 59. E n  60 on v i t  p a ra ître  en A rm én ie  le ro i que N éron  
d é c id a it de su b s titu e r à T ir id a te  : c ’ é ta it T ig rane , q u i descen
d a it  à la  fo is d ’ H érode le G rand e t d ’A rchélaos de Cappadoce, 
e t q u i a v a it été élevé à R om e. M ais l ’année su iva n te  Vologèse, 
a y a n t réussi à se débarrasser des H y rcan iens , p u t  à la  fo is
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m enacer l ’E u p h ra te  e t envoyer des troupes en A rm én ie . U n  
m a lencon treux  pa rtage  du  com m andem ent en tre  C orbu lon  et 
Cæsennius Pætus en tra îna  un grave échec de Pætus q u i, cerne 
dans son cam p, d u t accepter une q u a s i-c a p itu la tio n  (6J). 
L ’effet en fu t  effacé en 63 pa r la  m arche de C orbu lon  à tra ve rs  
l ’A rm é n ie  ; néanm oins on c o m p r it à R om e qu i l  ne fa l la it  pas 
pousser l ’adversa ire  à b o u t. A u  n om  de N éron , C orbu lon  
a c c u e illit les offres de p a ix  de Vologèse e t de T ir id a te  : f i r id a te  
déposa son d iadèm e, e t i l  fu t  convenu q u ’i l  i r a i t  le recevo ir 
à R om e des m ains de l ’em pereur, que désorm ais, en règle 
générale, le cadet du  ro i des Parthes se ra it ro i d ’A rm é n ie  et 
q u ’i l  t ie n d ra it  de R om e son in v e s titu re . P ou r T ir id a te , la  céré
m on ie  se f i t  en grande pom pe à R om e, en 66. E n  to lé ra n t 
a ins i q u ’u n  lie n  ré g u lie r s’ é ta b lît en tre  les deux royaum es, 
R om e s’é c a rta it beaucoup de son p rog ram m e in i t ia l ;  m ais 
elle e s tim a it a v o ir  une com pensation  e t une ga ran tie  dans 
l ’espèce de vassa lité  à laque lle  la  dyn a s tie  des Arsacides se
s o u m e tta it. . . .  , . . .

E n  ce tte  m êm e année 63 où les h o s tilité s  cessèrent, N éron 
o b t in t  l ’a b d ica tio n  de Po lém on, e t annexa son ro y a u m e :  
le P o n t de P o lém on e t le  P o n t de Cappadoce fu re n t ra ttaches 
à la  p ro v in ce  de G a la tie , la  C ilic ie  d ’O lbè sans dou te  à la  p ro 
v ince  de S yrie . A in s i la  côte m é rid io n a le  de la  m er N o ire  é ta it 
e n tiè rem en t ro m a in e  ; e t des garnisons rom aines, insta llées 
vers le mêm e tem ps p a r le léga t de Mesie T ib e riu s  P la u tiu s  S il- 
vanus dans les v ille s  grecques du l i t to r a l  européen, en tre  le 
D anube e t le  Bosphore C im m érien , c o n tr ib u è re n t à assurer 
à R om e la  m a îtr ise  de ce tte  m er. Q u a n t à 1 Asie M ineure , elle 
é ta it désorm ais com p lè tem en t sous la  régie d irec te  des R om ains, 
à l ’e xcep tion  de la  P e tite  A rm é n ie  e t du  royaum e  de C om m a- 
gène. P a r la  suppression ou le reg roupem en t des pe tites  royau tés  
interposées en tre  les p o p u la tio n s  e t R om e, on p o u v a it espérer 
o b te n ir  p lus a isém ent la  co n ce n tra tio n  e t la  cohésion des 
forces, le jo u r  où  de nouveau  des lu tte s  d ip lom atiques^ ou 
m ilita ire s  m e ttra ie n t l ’E m p ire  a u x  prises avec les A rm éniens 
e t les Parthes. N éron , dans les derniers m ois de son règne, 
songeait à une e xp é d itio n  vers le  Caucase ; i l  est d iff ic ile  de 
savo ir dans que lle  mesure son p ro je t é ta it sérieux e t que lle  
en a u ra it été la  portée.

A  peine ré ta b li sur la  fro n tiè re , l ’o rd re  fu t  tro u b le  à 1 in té r ie u r. 
I l  y  a v a it souven t de l ’a g ita tio n  chez les Ju ifs . Les em pereurs,
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et les R om ains en général, a va ie n t à le u r égard des sen tim ents  
com plexes, où i l  e n tra it  de la  haine p o u r le u r p a rticu la rism e  
re lig ie u x , regardé comm e absurde, du m épris  p o u r leurs p ra - 
tiques  r itu e lle s , e t une sorte  de respect p o u r le u r irré d u c tib le  
o r ig in a lité . On les ju g e a it incom préhensib les. A  p lusieurs 
reprises les Ju ifs  a va ie n t ob tenu  p o u r leurs scrupules re lig ie u x  
des concessions spéciales, p a r exem ple en ce q u i concerna it 
le  cu lte  des images im péria les ; on les la issa it se d isp u te r en tre  
eux p o u r la  n o m in a tio n  du  g ra n d -p rê tre  ou p o u r des questions 
de fo i. Seulem ent, quand  leurs querelles a rr iv a ie n t à déranger 
l ’o rd re  p u b lic , la  po lice  in te rv e n a it, e t a v a it la  m a in  lou rde . 
I l  en é ta it de m êm e quand  des bagarres se p ro d u isa ie n t en tre  
Ju ifs  e t an tisém ites , dans les grandes v ille s  où les Ju ifs  se t r o u 
v a ie n t en co n ta c t avec des masses grecques ou hellénisées, 
com m e Césarée, résidence des p rocu ra teu rs  de Judée, ou A le xa n 
d rie , ou A n tioche .

Ce son t des in c id e n ts  de ce genre q u i, en 66, p r ire n t u n  
déve loppem ent excep tionne l. I l  y  e u t des c o n flits  v io le n ts  à 
Jérusa lem  en tre  la  p o p u la tio n  e t les troupes rom aines, un  
massacre de J u ifs  à Césarée ; l ’a g ita tio n  gagna tou tes  les 
v ille s  de Judée, pu is A le xa n d rie  ; dans p lus ieurs loca lités  
de la  p ro v in ce  rom a ine  aussi b ien  que du  royaum e  d ’A g rip p a , 
les Ju ifs  fu re n t les p lus fo r ts  e t m a ltra itè re n t les païens ; à 
Jérusa lem , le  p a r t i  des « zélotes » ou fana tiques  e u t le dessus 
e t occupa la  forteresse ; les soldats com posant la  garn ison  
rom a ine  fu re n t tués ou expulsés. Cestius G a llus, léga t de Syrie , 
ve n u  au secours du  p ro c u ra te u r Gessius F lo ru s , péné tra  dans 
Jérusa lem , m ais échoua d e va n t le te m p le , e t sa re tra ite  p r i t  
F a ilu re  d ’une déroute . Les rebelles, dans to u te  la  Judée, s’o r
gan isèrent en armées e t se p ré p a rè re n t à la  résistance. N éron  
chargea de les ré d u ire  Yespasien (T itu s  F la v iu s  Yespasianus), 
auque l i l  con fia  tro is  lég ions. Le  ch o ix  é ta it  heu reux  : avec son 
fils  T itu s  p o u r l ie u te n a n t, Vespasien b a t t i t  les généraux 
ju ifs  (entre  autres l ’h is to rie n  Josèphe), f i t  de n o m b re ux  
p risonn ie rs  e t en leva beaucoup de v ille s  (67). A  la  f in  du  
p rin te m p s  de 68, les J u ifs  révo ltés  ne te n a ie n t p lus guère 
que Jérusa lem , où  les zélotes a va ie n t massacré les modérés 
e t im p o sa ie n t le u r a u to r ité  p a r la  te rre u r. L a  chu te  de la  
v i l le  e t la  répression d é fin it iv e  de la  rébe llion  ju iv e , à p lus 
ou m oins longue  échéance, é ta ie n t certaines quand  N éron  fu t  
renversé.
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IX . —  LA CHUTE DE NÉRON (JU IN  68) K

Les in im it ié s  q u i s’ é ta ien t accumulées peu à peu contre  
N éron  se m an ife s tè re n t dans p lus ieurs prov inces au p rin te m p s  
de 68. Le  s igna l de la  ré v o lte  fu t  donné p a r le gouve rneu r de 
la  Gaule Lyonna ise , Ju liu s  Y in d e x  : i l  déclara  q u ’i l  ne recon
na issa it p lus l ’a u to r ité  de N éron  e t, au n o m  de ses adm in is trés , 
re m it au Sénat e t au  peuple  le ch o ix  d ’u n  n o u ve l em pereur.

R é d u it à ses seules forces, V in d e x  n ’ a u ra it pas été b ien  
d a n g e re u x ; i l  n ’ a v a it pas de troupes régulières sous ses ordres 
e t ne p u t  ré u n ir  que des co m b a tta n ts  im prov isés . M ais son 
exem ple fu t  con tag ieux . Servius S u lp ic ius  G alba, léga t d ’Es
pagne C ité rieu re , au lie u  de condu ire  ses troupes con tre  V in d e x , 
p roc lam a  à son to u r , cédant a u x  instances de son entourage, 
la  déchéance de N éron  e t se m it ,  lu i  aussi, à la  d isp o s itio n  du  
Sénat e t du  peuple . V e rg in ius  R u fu s , q u i co m m a n d a it en G er
m an ie  Supérieure, fu t  d ’abo rd , en apparence, fidè le  à l ’em pereur : 
ses so lda ts , q u i n ’ a im a ie n t guère la  p o p u la tio n  c iv ile  des Gaules, 
m a rchè ren t avec e n tra in  con tre  V in d e x  e t d é fire n t ses m ilices 
près de Besançon ; V in d e x  désespéré se tu a . M ais le  choc s’é ta it 
p ro d u it  con tre  la  v o lo n té  de V e rg in iu s ; n i lu i  n i ses légions 
n ’a va ie n t de sym p a th ie  p o u r N éron  : o ffic iers e t so ldats le 
pressèrent de se p ro c la m e r lu i-m êm e  em pereur. 11 hésita  à 
p ré juge r a ins i la  décis ion de R o m e ; 'd u  m oins re fu s a -t- il dès 
lors l ’ obéissance à N éron . Vers le m êm e m om en t, C lodius 
M acer, q u i co m m a n d a it l ’arm ée d ’A fr iq u e , se so u le va it con tre  
l ’em pereur e t, en so u ve n ir de l ’ époque rép u b lica in e , p re n a it le 
t i t r e  de p ro p ré te u r d ’A fr iq u e ; O th o n , léga t de L u s ita n ie , se 
ra l l ia it  à son vo is in  G alba.

R appelé  de Naples, où i l  v i llé g ia tu ra it ,  à R om e p a r ces n o u 
velles, N é ron  ne fu t  capable de s’assurer n i le concours d u  Sénat 
n i ce lu i des cohortes p ré to riennes. O n le s e n tit lâche, renonçan t 
d ’avance à to u te  lu t te  sérieuse. N y m p h id iu s  Sabinus, q u i é ta it 
devenu, après la  co n sp ira tio n  de P ison, le  collègue de T ig e llin  
^  la  p ré fec tu re  du  p ré to ire , es tim a que les chances n ’ é ta ie n t pas 
p o u r N éron  e t p r i t  dé libé rém en t p o s itio n  con tre  l ’em pereur. 
T ra va illé s  p a r lu i,  les sénateurs e t les p ré to riens  acceptèrent 
1 idée de donner le  p o u v o ir  à G alba : i l  é ta it issu d ’une v ie ille

O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — Aux ouvrages cités p. 76, ajouter Th. Mommsen, 
iqa êtzte Kampf der römischen Republik, dans Gesammelte Schriften, t.  IV  (Berlin,

06, in-8°), p. 333-353 (article publié d’abord en 1878).
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fa m ille  p a tr ic ie n n e ; âgé de so ixante-douze ans, i l  a v a it  derriè re  
lu i  une longue carriè re  h o n o ra b le ; e n fin  on sa va it qu i l  hési
te ra it  m oins que V e rg in ius  d e va n t l ’o ffre  fo rm e lle  du  p r in c ip a t. 
U ne harangue de N y m p h id iu s  a u x  p ré to riens e t la  promesse 
d ’un  gros donativum  e m p o rtè re n t le u r adhésion e t celle de 
T ig e llin . De son côté, le Sénat se réun issa it, re t ir a it  à N éron  
les pouvo irs  im p é ria u x  et les tra n s fé ra it à G alba. N éron , déclaré 
ennem i p u b lic , se cacha dans une v i l la  à quelques m illes  de 
R om e et s’y  f i t  tu e r  p a r u n  de ses a ffranch is  (9 ju in  68).

A in s i les circonstances am ena ien t au p r in c ip a t un  hom m e 
q u ’aucun lie n  de pa ren té  ne ra t ta c h a it  à A uguste . L ’a u to r ité  
re s ta it m onarch ique , et l ’on ne conceva it pas qu elle p û t cesser 
de l ’ê tre  ; m ais ce n ’ é ta it n i l ’hé réd ité , n i la  v o lo n té  du  p rince , 
n i  la  décis ion au tonom e d ’u n  corps com pé ten t q u i en ré g la it 
la  d é v o lu tio n  : des in it ia t iv e s  in d iv id u e lle s  ve n a ien t de m ener 
le  je u . 11 y  a v a it là  une cause de désordre d o n t les effets a lla ie n t 
se p ro longer.
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C H A P IT R E  IV

L E S  F L A V IE N S

L E  R Ô L E  D E S  P R O V IN C E S  E T  D E  L ’A R M É E 1 2

Le de rn ie r tie rs  du  p re m ie r siècle est occupé d ’abo rd  pa r 
une v io le n te  guerre c iv ile , pu is p a r le  règne des F lav iens . Les 
tro is  em pereurs q u i com posent ce groupe son t a ins i nomm és 
d ’ après le u r n om  g e n tilice , F la v iu s . Le  p re m ie r d ’ en tre  eux, 
Vespasien, est amené p a r le  concours des événem ents au 
p o u v o ir  suprêm e, p o u r leque l son o rig ine  ne le dés igna it n u lle 
m e n t ; i l  s’e fforce de fonde r à son to u r  une dynastie  ; après 
une apparence de réussite , cette  te n ta t iv e  avo rte , sans a v o ir 
dépassé la  seconde généra tion . P endan t ce tem ps l ’ ensemble des 
in s t itu t io n s  im péria les  du re  et s’a ffe rm it ; m ais l ’é q u ilib re  des 
in fluences, en tre  la  cap ita le  e t les régions périphé riques, en tre  
les a u to rité s  c iv iles  e t la  fo rce  arm ée, comm ence à se m o d ifie r : 
dès ce tte  période des tendances se dessinent q u i, si elles se 
déve loppa ien t sans opp o s itio n , m enacera ien t v ite  l ’ E m p ire  
u n ita ire  e t l ’o rd re  léga l fondés p a r A uguste .

I .  —  L A  GUERRE CIVILE (68-69) \

G alba é ta it encore en Espagne C ité rieu re  quand  i l  fu t  
in fo rm é  que N é ron  é ta it m o r t e t que lu i-m êm e  a v a it  été p ro -

1. O u v r a g e s  d ’e n s e m b l e  a  c o n s u l t e r . — A. von Domaszewski, Geschichte der 
römischen Kaiser, t. I I ,  p. 79-167. L ’ouvrage de B. W. Henderson, Five Roman emperors: 
Vespasian, Titus, Domitian, Nerva, Trajan (Cambridge, 1927, in-8°), est médiocre.

2. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  B. W. Henderson, Civil war and rébellion in  the Roman 
Empire a. d. 69-70 (Londres, 1908, in-8°) ; C. Barbagallo, Un semestre d'impero repub- 
blicano. I l  governo di Galba, dans les A tti délia reale Accademia di archeologia, 
lettere e belle arti di Napoli, nouvelle série, t. I I I  (Naples, 1914, in-8°), p. 1-89 ; 
H. Dessau, Geschichte der römischen Kaiserzeil, t. I I  (Berlin, 1926, in-8°), p. 300-398. 
biographie d’Othon par Nagl, art. Salvius, n° 21, dans Pauly et Wissowa, Real-Ency- 
clopädie der classisclien Altertumswissenschaft, 2° série, t. I  (1920), col. 2035-2055.

Les sources sont les Vies de Galba et d’Othon, écrites par Plutarque probablement 
avant la fin du premier siècle (seules biographies conservées d’une série qui compre
nait les empereurs d’Auguste à Vitellius) ; les livres I - I I I  des Histoires de Tacite, écrites 
au commencement du second siècle : ces trois livres vont du 1er janvier 69 à la mort 
de Vitellius ; les Vies de Galba, Othon et Vitellius par Suctone ; les livres L X IV -L X V  
de Dion Cassius (dans les abrégés byzantins).
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clam é em pereur p a r les p ré to riens  e t le  Sénat. I l  se m it  en m arche 
«ans hâte , p a r vo ie  de te rre , em m enant avec lu i  ses co llabo ra 
teurs  d ’ Espagne, e t O thon , q u i a b a n d o n n a it avec jo ie  la  L u s i
ta n ie  où N éron , p o u r l ’é lo igner de Poppée, l ’a v a it en quelque 
sorte  ex ilé . A  N arbonne  G alba re n co n tra  une dé léga tion  du  
Sénat, venue au -d e va n t de lu i  p o u r le sa luer. I l  a v a it été avisé 
que T ig e llin , se se n ta n t sans dou te  tro p  com prom is p a r sa 
longue in t im ité  avec N éron , e t poussé d ’a illeu rs  à la  re tra ite  
p a r N y m p h id iu s  Sabinus, s ’é ta it dém is de la  p ré fec tu re  du  
p ré to ire  ; G alba a v a it  désigné u n  de ses fidèles, C ornélius 
Laco, p o u r succéder à T ig e llin .

C ette dés igna tion , en fa isa n t com prendre  à N y m p h id iu s  que 
l ’em pereur ne se ra it pas son jo u e t, l ’a v a it poussé à de nouvelles 
in tr ig u e s . S o it q u ’ i l  v o u lû t susc ite r que lque a u tre  p ré te n d a n t, 
so it q u ’i l  eû t l ’ audace de songer p o u r lu i-m êm e  au p r in c ip a t, 
i l  essaya de sou lever les p ré to riens  con tre  G alba. M ais les o ff i
ciers ne le s u iv ire n t pas ; i l  y  e u t une bagarre  où N y m p h id iu s
fu t  tu é . . . . .

Q uelque a g ita tio n  - néanm oins su b s is ta it dans les cohortes 
p ré to riennes lo rsque G alba, vers le m ilie u  d ’octobre , a rr iv a  
à R o m e ; elle s’aggrava quand  G alba refusa de paye r le dona- 
t iv u m  que N y m p h id iu s , quelques m ois p lus tô t ,  a v a it p ris  
su r lu i  de p ro m e ttre . Les légions de G erm anie aussi é ta ien t 
ince rta ines  : elles re g re tta ie n t que V e rg in iu s  R u fus  n ’eû t pas 
réclam é l ’em pire  ; G alba, ne sachant t ro p  ce que V e rg in ius  
p o u v a it penser, l ’a v a it  m andé auprès de lu i,  le t r a i t a i t  u n  peu 
en suspect e t lu i  a v a it  donné un  successeur en G erm anie Supé
rieu re , H ordeon ius  F laccus, hom m e fa ib le  e t incapab le . E n  
G erm anie In fé rie u re , des discordes assez obscures en tre  le 
léga t F on te ius  C ap ito  e t les com m andants  de légions placés 
sous ses ordres a b o u tire n t vers ce m o m e n t au  m e u rtre  de 
C ap ito  ; G alba le  rem p laça  p a r A u lus  V ite ll iu s , fils  du  V ite lliu s  
q u i a v a it été l ’a m i de C laude et son collègue dans la  censure. 
E n  A fr iq u e  seulem ent la  s itu a tio n  é ta it écla irc ie  e t l ’o rd re  
ré ta b li p a r la m o r t de C lodius M acer, que le p ro cu ra te u r T re - 
bon ius tu a  à l ’ in s tig a tio n  de G alba.

G alba a u ra it eu besoin, p o u r conso lider son p o u v o ir , d ’une 
h a b ile té  e t d ’une souplesse q u i lu i  m a nquè ren t to u t  à fa it .  
Ses conseillers, C ornélius Laco, V in iu s , l ’a ffra n ch i Ice lus, 
a va ie n t m auvaise ré p u ta tio n  e t é ta ien t im popu la ires . Les 
exécutions de créatures e t de se rv iteu rs  de N éron  —  en tre  
autres l ’empoisonneuse Locuste  — , celles aussi de quelques
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hauts personnages coupables d ’a v o ir  été les co llabo ra teu rs  
de N éron  ou les com plices de N y m p h id iu s , ind isposè ren t beau
coup de gens, non  p o in t en elles-mêmes, m ais parce q u ’elles 
é ta ie n t décidées hors de to u t  procès ré g u lie r. E n  m êm e tem ps 
G alba se fa is a it m a l v o ir  p a r  son re fus obstiné  de condam ner 
T ig e llin , regardé p a r tous com m e le p lus c r im in e l. Dans son 
entourage on a tte n d a it q u ’i l  se désignât u n  successeur, p a r 
l ’a d o p tio n  ou p a r que lque a u tre  m oyen , e t des r iv a lité s  se 
dessinaient. O th o n , en p a rt ic u lie r , s o u h a ita it d ’être  choisi 
e t s’assu ra it d ’avance, p a r des largesses, la  sym p a th ie  des 
p ré to riens .

Le  1er ja n v ie r  69 G alba re v ê t it  le consu la t, avec V in iu s  p o u r 
collègue. M ais peu de jo u rs  après, la  nouve lle  lu i  p a rv in t  que 
les légions de G erm anie Supérieure, m a l tenues en m a in  pa r 
H ordeon ius , a va ie n t refusé de renouve le r, com m e i l  é ta it  d ’usage 
au d é b u t de l ’année, le serm ent de f id é lité  à l ’em pereur ré gnan t; 
averties de ce re fus, les légions de G erm anie In fé rie u re , le  le n 
d e m a in , a va ie n t p roc lam é  em pereur, à Cologne, le u r léga t 
V ite ll iu s , auque l les légions de G erm anie Supérieure s’ é ta ien t 
ra lliées dès le 3 ja n v ie r .

C on tre  cette  menace, G alba v o u lu t s’a p p u ye r su r u n  a u x i
l ia ire  p lus  jeune. G a rd a n t secrètes le p lus possible les in q u ié 
tan tes  nouvelles de G erm anie, i l  f i t  conna ître  le  10 ja n v ie r  
q u ’i l  d é c id a it d ’a d o p te r P ison (Luc ius  C a lpu rn ius  P iso L ic i-  
n ianus), u n  hom m e d ’une tre n ta in e  d ’ années q u i, fils  d ’un  
L ic in iu s  Crassus, passé p a r a d o p tio n  p a rm i les C a lp u rn ii Pisones, 
e t descendant p a r sa m ère de Pom pée, é ta it  u n  rep résen tan t 
a u th e n tiq u e  de la  v ie ille  noblesse sénatoria le . M ais, pas p lus 
que G alba, P ison n ’é ta it  s ym p a th iq u e  n i a u x  so lda ts n i  à la  
fou le . O th o n  déçu se h â ta  d ’a g ir : le 15 ja n v ie r , une tro u p e  de 
p ré to riens  v in t  le  chercher dans R om e, l ’em m ena au cam p des 
cohortes p ré to riennes q u i fu re n t unan im es à l ’acc lam er ; 
lo rsque G alba, après des te rg ive rsa tio n s , se ré so lu t à m a rche r 
contre  lu i,  i l  ne tro u v a  que des concours rares e t peu sûrs : 
d  é ta it  encore su r le  F o ru m  quand  les détachem ents de p ré 
to riens  lancés p a r O th o n  à tra ve rs  R om e le re n co n trè re n t, 
d ispersèrent son escorte e t le  m assacrèrent, en mêm e tem ps que 
Pison e t Y in iu s . C orné lius Lacn e t Ice lus fu re n t exécutés à peu 
de jo u rs  de là ,

P ou r la  p rem iè re  fo is deux  hom m es en mêm e tem ps se 
P ré tenda ien t em pereurs. O thon , q u i a v a it l ’avan tage  d ’être
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à R om e, re çu t du Sénat, dès le so ir du  15 ja n v ie r , les pouvo irs  
et les t itre s  im p é ria u x . M ais les légions de G erm anie, q u i a va ie n t 
le se n tim e n t d ’a v o ir été dupes lo rs de la  chu te  de N éron , 
n ’é ta ie n t pas disposées à accepter encore un  ch o ix  fa i t  p a r les 
p ré to riens . De tou tes  les prov inces vo is ines, des re n fo rts  
s’o ffra ie n t à V ite lliu s  : les légats de B e lg ique e t de Lyonna ise , 
les troupes de B re tagne  e t de R étie  se jo ig n a ie n t à lu i.  I l  n ’hésita 
pas à s’engager dans une guerre d o n t l ’em pire  é ta it l ’en jeu.

Dès a v a n t la  m o r t de G a lba, une p a r t im p o rta n te  des armées 
q u i occupa ien t les deux Germ anies a v a it été d is tra ite  p a r V ite l-  
liu s  de la  garde de la  fro n tiè re  p o u r fo rm e r deux corps q u i se 
d ir ig e a ie n t vers l ’ I ta lie  ; l ’ un é ta it  com m andé p a r Cæcina, 
léga t d ’une des légions de G erm anie Supérieure ; l ’a u tre  p a r 
Fab ius Yalens, léga t d ’une des légions de G erm anie In fé rie u re . 
Cæcina d e va it m a rche r d ro it  au sud, vers le co l du  G rand 
S a in t-B e rn a rd , Yalens passer p a r L y o n  e t les A lpes C ottiennes, 
V ite ll iu s  su iv re  avec d ’au tres troupes. L a  nouve lle  que l ’a d ve r
saire é ta it O thon , e t non  p lus G alba, ne changea r ie n  aux 
décisions prises. Les colonnes avancèren t, n o n  sans m a lm ener 
su r le u r ro u te  les po p u la tio n s  gauloises : les H e lve tes s u rto u t 
e u ren t beaucoup à s o u ffr ir . Cæcina e t Valens fra n c h ire n t les 
A lpes sans peine ; in fo rm ées de ce tte  m arche v ic to rieuse  
l ’A q u ita in e  e t l ’Espagne p r ire n t p a r t i  p o u r V ite lliu s .

O th o n  a v a it  R om e p o u r lu i.  I l  donna sa tis fa c tio n  à l ’o p in io n  
p u b liq u e  en e n vo ya n t à T ig e llin  l ’o rd re  de se tu e r  ; i l  rassem bla 
une arm ée d o n t les p r in c ip a u x  élém ents é ta ie n t fo u rn is  p a r les 
p ré to riens  e t les équipages de la  f lo tte  e t l ’envoya vers la  p la ine  
du  Pô ; lu i-m êm e s u iv it  à peu d ’in te rv a lle . I l  v o u la it  à la  fois 
a rrê te r le  progrès des armées adverses e t se p o rte r  au d e va n t 
des légions du  D anube, sur le concours desquelles i l  c o m p ta it 
e t q u ’i l  a v a it  appelées à l ’aide.

M ais n i lu i-m êm e n i  ses généraux n ’a va ie n t g rande confiance 
dans l ’ issue d ’une lu t te  où ils  a va ie n t con tre  eux les redoutab les 
soldats du  R h in . P eu t-ê tre  parce q u ’i l  s e n ta it ses pa rtisans 
fa ib l ir  O th o n  e u t l ’ im p rudence  de v o u lo ir  h â te r la  décis ion  : 
les troupes du  D anube n ’é ta ien t représentées auprès de lu i  
que p a r des détachem ents d ’ avan t-ga rde  q u and  i l  o rdonna  
à ses lie u tenan ts  de l iv re r  le com ba t a u x  V ite llie n s , q u i a va ie n t 
fa it  le u r jo n c tio n . L a  rencon tre  eu t heu à B e tn a c u m 1, au n o rd  
du  Pô, une v in g ta in e  de m illes  à l ’est de Crémone. Les pré-

1. Ou Bedriacum, ou mieux encore peut-être Bebriacum : voir Lucien Herr, Belria- 
cum-Bebriacum, dans la Revue de philologie, t.  X V II  (1893), p. 208-212.

—  102 —



La  guerre civile (68-69)

to r iens  ne s o u tin re n t pas le choc e t fu re n t m is en dé rou te  ; les 
débris de l ’armée d ’ O th o n  e n trè re n t en pou rpa rle rs  avec les 
va inqueurs  e t fra te rn isè re n t b ie n tô t avec eux. O thon , q u i 
é ta it pendan t ce tem ps à B r ix e llu m , sur l ’ au tre  r iv e  du  Pô, 
p ré féra  à une résistance désespérée un beau suic ide à la  m anière 
de C aton (16 a v r i l  69).

Y ite ll iu s  p u t  cro ire  q u ’i l  a l la it  régner sans co n te s ta tio n . 
Le  Sénat et le peuple , à R om e, l ’acceptèrent sans hés ite r comme 
em pereur, une fo is connue la  m o r t d ’O thon . I l  é ta it en ro u te  
vers R om e ; Cæcina et Ya lens re v in re n t a u -d e va n t de lu i  ju s 
q u ’à L y o n . Vers ce m o m e n t on a p p r it  que les M auré tan ies, 
d ’ abo rd  hostiles, a va ie n t été ra lliées à V ite lliu s  p a r l ’ in te rv e n 
t io n  des troupes d ’ Espagne. L e n te m e n t, en v is ita n t au passage 
le cham p de b a ta ille , le cortège im p é ria l gagna R om e où i l  
a rr iv a  vers le d é b u t de ju i l le t .  Lég ionna ires e t a u x ilia ire s  se 
ré jou issa ien t d ’a v o ir  q u it té  les garnisons de G erm anie p o u r les 
p la is irs  de R om e, où jam a is  a u ta n t de soldats ne s é ta ie n t t r o u 
vés réun is  : on évalue à 60.000 hom m es les forces q u i accom 
pagna ien t V ite ll iu s . Les p ré to riens  q u i a va ie n t co m b a ttu  con tre  
lu i  fu re n t, a u ta n t que possible, dispersés e t licencies ; à le u r 
p lace, des so ldats tr ié s  p a rm i les va inqueu rs  e n trè re n t dans 
les cohortes p ré to riennes, d o n t le nom bre  fu t  augm enté et 
d o n t deux  offic iers de l ’arm ée du  R h in  d e v in re n t les préfe ts.

Dans le  p o u v o ir  suprêm e V ite ll iu s  v o y a it  s u r to u t une occa
sion de jouissances ; i l  se la issa it a lle r à ses goûts p o u r la  ta b le , 
le je u , les spectacles du  c irque  e t de l ’ a m p h ith é â tre . U n  m o t if  
d ’in q u ié tu d e  su b s is ta it to u te fo is  : les légions des provinces 
danubiennes re s ta ie n t m a l disposées p o u r le  va in q u e u r d O thon  
e t ja louses de la  place que p re n a ie n t les lég ions de G erm anie. 
L e u r m écon ten tem en t ne se tra d u is a it  pas encore en actes 
hostiles, parce q u ’elles n ’ a va ie n t personne à so u te n ir con tre  
V ite ll iu s . Mais b ie n tô t on re ç u t à R om e la  nouve lle  a la rm an te  
que les prov inces e t les légions d ’O rie n t se dé tacha ien t de V ite l
liu s  e t d o nna ien t l ’em p ire  à u n  de leurs chefs, Vespasien.

Les légions d ’ O rie n t n ’a va ie n t pas, en général, la  mêm e ré p u 
ta t io n  m ili ta ire  que celles du  R h in  ou du D anube. Cependant, 
à ce m o m e n t-là , le u r va le u r é ta it g rand ie  pa r les souvenirs^ des 
campagnes de C orbu lon  e t pa r les succès que Vespasien é ta it 
en t ra in  de re m p o rte r en Judée. E n  ou tre , de récents déplace
m ents d ’un ités a va ie n t m is en ra p p o r t les troupes d ’O rie n t 
e t celles du  D anube, créé en tre  elles des liens a m ica u x . U n
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désaccord en tre  les chefs a u ra it p u  sauver V ite ll iu s  ; m ais 
M ucien  (L ic in iu s  M ucianus), léga t de S yrie , e t Vespasien, 
d ’abo rd  assez fro ids  l ’un  p o u r l ’a u tre , a va ie n t été rapprochés 
p a r l ’entrem ise  du fils  de Vespasien, T itu s , qu i a v a it su gagner 
la  sym pa th ie  de M ucien . M ucien , q u i n ’a v a it pas d ’en fan t, 
c ra ig n it sans dou te  le  so rt de G alba s’i l  p re n a it le p o u v o ir 
lu i-m êm e  : i l  engagea e t décida Vespasien à se la isser p o rte r 
à l ’em pire . Les gouverneurs des autres prov inces asiatiques, 
les princes des royaum es protégés, le p ré fe t d ’ É g yp te  appuyè ren t 
le m ouvem en t : Vespasien fu t  p roclam é em pereur le 1er ju i l le t  
69 à A le xa n d rie , dans les jo u rs  q u i s u iv ire n t à Césarée e t à 
A n tio ch e . A u s s itô t averties , les légions de Mésie, puis celles 
de P annon ie  e t de D a lm a tie  se déc la rè ren t p o u r l ’adversa ire  de 
V ite lliu s . A n to n iu s  P rim u s , léga t d ’une des légions de Pannonie , 
p r i t  im m é d ia te m e n t l ’o ffensive e t péné tra  en Ita lie  p a r A qu ilée .

P ou r re n fo rce r ses troupes démoralisées p a r le sé jour de 
R om e, V ite lliu s  a u ra it vo lo n tie rs  fa i t  v e n ir de G erm anie de 
nouvelles fra c tio n s . Mais à ce mêm e m om en t com m ençaient 
à se passer en G erm anie des événem ents graves, q u i re n d ire n t 
im possib le  to u t  appel de ce genre. L ’a ffa ib lissem en t des gar
nisons rom aines, le tro u b le  p ro d u it  p a r la  guerre c iv ile  e t pa r 
les brusques changem ents d ’em pereur, l ’ i r r i ta t io n  causée chez 
les B a taves, a u x  bouches de la  Meuse et du  R h in , p a r quelques 
maladresses a d m in is tra tiv e s  d é te rm in è re n t le B a ta ve  Ju liu s  
C iv ilis  à se m e ttre  à la  tê te  d ’une in su rre c tio n  ; e t i l  se p e u t 
q u ’au d é bu t, des le ttre s  d ’A n to n iu s  P rim us a ie n t encouragé ce 
m ouvem en t, q u i é ta it de n a tu re  à gêner V ite lliu s . C iv ilis  é ta it 
c ito ye n  ro m a in  e t co m m a n d a it u n  corps a u x ilia ire  : i l  n ’ en 
a v a it  que p lus de prestige auprès de ses com pa trio tes . Les 
B a taves révo ltés  eu ren t b ie n tô t p o u r alliés leurs vo is ins du  
n o rd , C anninéfates e t F risons, pu is des G erm ains de la  r iv e  
d ro ite  du  R h in ; les troupes rom aines, très rédu ites  en nom bre  
depuis le  d é p a rt de V ite lliu s , fu re n t encore a ffa ib lies  p a r la  
dé fection  de p lus ieurs corps a u x ilia ire s  ; les rebelles assiégèrent 
le cam p de V e te ra  (près de X a n te n ), e t P lordeonius F laccus, 
q u i co m m a n d a it les troupes des deux Germanies depuis que 
les e ffectifs  en é ta ie n t d im inués, te n ta  va in e m e n t de le dégager.

La  p a rtie  se jo u a  donc, en Ita lie , en tre  les légions de l ’ I l ly -  
r ic u m  e t les troupes que V ite lliu s  envoya  de R om e vers le 
n o rd . Cæcina v in t  p rendre  p o s itio n  dans la  va llée du  Pô, s’ap
p u y a n t sur Crém one. Mais i l  é ta it  m écon ten t de V ite ll iu s  et 
to u t  p rê t à le t r a h ir .  L u c iliu s  Bassus, p ré fe t de la  f lo tte  de
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R avenne, é ta it dans les mêmes d ispos itions , et l iv ra  sa f lo tte  
a u x  pa rtisans de Yespasien. Cæcina v o u lu t à son exem ple 
fa ire  acc lam er Vespasien p a r ses tro u p e s ; i l  ne fu t  pas s u iv i;  
m a is , p rivés  de le u r chef, les V ite llie n s  fu re n t b a ttu s  près de 
Crémone —  presque sur le mêm e te r ra in  où ils  a va ie n t été 
v ic to r ie u x  quelques m ois p lus tô t  —  e t c a p itu lè re n t; C rémone 
fu t  p illée  p a r les va inqueu rs  ( f in  d ’oc tob re  69).

V ite ll iu s  dès lo rs  é ta it  p e rdu . Va lens essaya d ’a lle r le ve r 
des troupes  en Gaule N arbonna ise  : i l  fu t  p ris  p a r les pa rtisans  
de Yespasien e t m is à m o r t.  Les cohortes p ré to riennes de 
V ite ll iu s , envoyées en O m brie  p o u r a rrê te r l ’adversa ire , 
passèrent à l ’ennem i après une ébauche de résistance. V ite ll iu s , 
p o u r a v o ir  la  v ie  sauve, songea à a b d ique r. D epuis l ’ avène
m e n t d ’O th o n , le p ré fe t de la  v i lle  é ta it T itu s  F la v iu s  Sabinus, 
frè re  aîné de Vespasien; V ite ll iu s  se m it  d ’ accord avec Sabinus 
su r la  résidence q u i lu i  se ra it assignée e t la  som m e q u i lu i  se ra it 
versée après son a b d ica tio n . M ais ceux des p ré to riens  q u ’i l  
a v a it  gardés auprès de lu i  e t la  populace de R om e, q u i a im a it 
en V ite ll iu s  le  p o u rv o y e u r de ses fêtes, n ’ acceptèrent pas q u ’i l  
se re t ir â t .  U n  com ba t de rues s’engagea en tre  les pa rtisans  
de Vespasien, groupés a u to u r de Sabinus, e t ceux de V ite lliu s . 
Sab inus, cerné sur le C ap ito le , y  fu t  tu é ; dans la  b a ta ille , 
le  te m p le  de J u p ite r  C a p ito lin  fu t  incendié .

C ependant A n to n iu s  P rim us a r r iv a it  du  n o rd  avec ses 
troupes . I l  b risa  dans les faubourgs de R om e les dernières 
résistances des V ite llie n s , en leva le cam p p ré to rie n  e t occupa 
R om e, d o n t les rues é ta ie n t pleines de m o rts  e t de blessés. 
V ite ll iu s , q u i che rcha it à se cacher dans le pa la is , fu t  tra în é  
sur le F o ru m  e t égorgé (20 décem bre 69). A u s s itô t après le 
Sénat conféra à Vespasien les pou vo irs  im p é ria u x . Le  nouveau 
règne com m ença it au m ilie u  de ta n t  de ru ines q u ’on h é s ita it 
à c ro ire  la  p a ix  revenue e t à reprendre  espoir.

I I .  — LE RÉTABLISSEMENT DE L ’ORDRE EN ORIENT, 
SUR LE DANUBE ET SUR LE RHIN (70-71)1.

Vespasien n ’e n tra  dans R om e que p lus ieurs  m ois après la 
m o r t de V ite lliu s . Dans l ’ in te rv a lle , i l  s’y  laissa représenter

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — Schürer, ouvrage cité p. 44 ; C. Jullian, Histoire de
Gaule, t. IV  (Paris, 1914, in-8°), p. 183-223.

Les sources sont les livres V -V II de la Guerre de Judée de Josèphe ; les livres IV-V 
(nous n’avons du livre V que les 26 premiers chapitres) des Histoires de Tacite, conte
nant les événements d’une partie de l ’an 70.
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p a r son fils  cadet D o m it ie n  (T itu s  F la v iu s  D o m itia n u s ), qu i, 
se tro u v a n t à R om e auprès de son oncle Sabinus, a v a it pu  
échapper a u x  V ite llie n s  lo rs q u ’ils  a va ie n t assa illi le C ap ito le , 
e t à q u i le Sénat a v a it  donné la  p ré tu re  p o u r 70. L  in fluence  
d ’A n to n iu s  P rim us , grande dans les prem iers jo u rs , fu t  annulée 
p a r celle de M ucien , q u i, p a r le  mêm e it in é ra ire  q u ’A n to n iu s , 
a rr iv a  à R om e peu de tem ps après lu i.  Q u a n t à Vespasien, i l  
ne v o u lu t pas q u it te r  l ’O r ie n t a v a n t que la  p a ix  y  fû t  ré ta b lie  : 
in s ta llé  en É g yp te , i l  v e i l la it  au ra v ita ille m e n t de R om e en 
b lé, pen d a n t que T itu s  re p re n a it en Judée les opéra tions, p ra 
tiq u e m e n t in te rro m p u e s  p e n d a n t la  guerre c iv ile .

E nferm és dans Jérusa lem , les J u ifs  se re fusa ien t à céder. 
C ependant les dissensions c o n tin u a ie n t en tre  leurs chefs, 
S im on, Jean, et É léazar, que Jean f i t  tu e r ;  e t les v iv re s  m an 
q u a ien t. Les troupes rom aines en levèren t la  v i lle  q u a rt ie r  pa r 
q u a rt ie r ; le tem p le  e t la  hau te  v ille  to m b è re n t en tre  leurs 
m ains en a oû t e t septem bre 70. Jérusa lem  fu t  d é tru ite ; i l  fu t  
in te rd it  de reco n s tru ire  le te m p le , b rû lé  au cours de la  lu t te  : 
l ’u n ique  sanc tua ire  où les Ju ifs  p o u v a ie n t hono re r le u r D ieu  
selon les p resc rip tions  de le u r lo i ne s’est p a r la  su ite  jam a is  
re levé.

B eaucoup de p risonn ie rs  fu re n t m is à m o r t ; beaucoup de 
J u ifs  aussi q u it tè re n t la  Judée p o u r a lle r grossir le nom bre  
des Ju ifs  v iv a n t  dans la  diaspora  (d ispers ion), émigrés non 
seu lem ent dans l ’o r ie n t, m ais aussi dans l ’occ ident du  m onde 
m éd ite rranéen . Les centres q u i re s tè re n t v iv a n ts  en Pa lestine  
fu re n t les v ille s  q u ’ H érode le G rand  a v a it  fondées ou rebâ ties  
sur le ty p e  g réco-rom a in , Césarée, Sébaste ( l ’ancienne Sam arie). 
Que cet écrasem ent du  juda ïsm e p a les tin ien  e t ce ren fo rce 
m e n t de la  diaspora  se so ien t p ro d u its  vers le m o m e n t où la  
propagande chré tienne  com m ença it à se répandre  à tra ve rs  
le m onde, c ’est une coïncidence im p o rta n te .

T itu s  une fo is  re n tré  à R om e, Vespasien e t lu i  tr io m p h è re n t 
de la  Judée en ju in  71. Des mesures a d m in is tra tiv e s  fu re n t 
prises p o u r assurer la  s ta b ilité  dans les régions orien ta les. 
L a  Judée, au lie u  de redeven ir p ro v in ce  p ro cu ra to rie n n e  com m e 
a va n t 66, fu t  d u ra b le m e n t classée p a rm i les provinces gouve r
nées pa r un  lé g a t p ro p ré te u r. Les re la tio n s  avec les Parthes 
fu re n t d ’abo rd  am icales, con fo rm ém en t a u x  accords conclus 
sous N éron. Q u a n t au ro i de Commagène A n tio ch o s , i l  a v a it 
a idé Vespasien e t T itu s  contre  V ite ll iu s  e t con tre  les J u ifs  ; 
Vespasien cependant lu i  reprocha d ’e n tre te n ir  avec le ro i des
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Parthes Vologèse des ra p p o rts  suspects, et p r i t  ce p ré te x te  
p o u r annexer les É ta ts  d ’A n tiochos  (73). E n  mêm e tem ps i l  
s u p p rim a it le royaum e  de P e tite  A rm én ie . La  Commagène 
f i t  d o ré n a va n t p a rtie  de la  p ro v in ce  de S yrie  ; la  P e tite  A rm én ie  
fu t  a jou tée  à la Cappadoce, e t la  p ro v in ce  de G a la tie  fu t  réun ie  
à la  p rov ince  de Cappadoce a ins i agrand ie  : le léga t de G a la tie  
et Cappadoce a v a it donc à gouverner la  p lus grande p a rtie  
de l ’ Asie M ineure . Dans les possessions d ’A n tiochos  é ta ien t 
com prises la  C ilic ie  de l ’ A m anus e t la C ilic ie  Trachée : tou tes 
les fra c tio n s  de la  C ilic ie , celles q u ’on ve n a it d ’ acqué rir e t celles 
q u ’a d m in is tra it  an té rie u re m e n t le léga t de S yrie , fo rm è re n t 
désorm ais une p ro v in ce  im p é ria le  de C ilic ie , sous u n  légat 
p ro p ré te u r. Vespasien réorganisa encore la  p ro v in ce  im pé ria le  
de L yc ie  e t P a m p h y lie , où N éron  a v a it d é fa it en p a rtie  l ’ œ uvre 
de C laude. I l  u n if ia  la  p ro v in ce  sénato ria le  d ’Asie en m e tta n t 
f in  à, la  « lib e rté  », d ’a illeu rs  re s tre in te  et p lus n om ina le  que 
rée lle , q u ’a va ie n t conservée Rhodes e t Samos.

Sur le D anube in fé r ie u r, la  guerre c iv ile , en d é to u rn a n t les 
légions de le u r rô le  h a b itu e l, a v a it encouragé les incurs ions 
des barbares. A u  com m encem ent de 69 p lus ieurs m illie rs  de 
cava lie rs sarm ates, les R oxo lans , a va ie n t fra n c h i le D anube 
e t p illé  la  Mésie ; le léga t A pon ius  a v a it  p u  les écraser. Lancés 
con tre  l ’ E m p ire  p a r u n  éb ran lem en t d o n t l ’o rig ine  é ta it en 
Asie , lo in  vers l ’ est, ces Iran iens  é tonnè ren t les légions p a r 
le u r h a b ile té  de cava lie rs e t la  lo u rd e u r de leurs arm ures. 
Quelques m ois p lus ta rd , les Daces tra ve rsè re n t le  D anube à 
le u r to u r  : m ais c ’ é ta it le m o m e n t où M ucien , avec les légions 
q u ’ i l  am ena it d ’ O rie n t, passa it p a r la  Mésie ; in fo rm é  qu A n - 
to n iu s  P rim us v e n a it d ’ être v a in q u e u r à Crém one, i l  p u t 
p rend re  le tem ps de re je te r les Daces chez eux. De^ ce côté 
aussi quelques mesures a d m in is tra tiv e s  m o d ifiè re n t 1 é ta t des 
p rov inces : Byzance p e rd it ses p riv ilèges  de v i l le  lib re  p o u r 
être  incorporée  à la  p ro v in ce  de Thrace ; l ’ É p ire  fu t  détachée 
de la  p ro v in ce  sénato ria le  d ’Achaïe p o u r fo rm e r une p ro v in ce  
p r  o cu ra to rie nn e .

Les événem ents les p lus in q u ié ta n ts  é ta ien t ceux de Ger
m an ie  e t de G aule. L a  nouve lle  que Vespasien é ta it en tr a in  
de l ’e m p o rte r sur V ite lliu s  m it  le désarro i dans les légions de 
G erm anie : H ordeon ius  F laccus, m a la d ro it e t im p o p u la ire , 
fu t  égorgé p a r des m u tin s  ; un  co m m andan t de lég ion , D iliiu s  
V ocu la , m a in t in t  pén ib lem en t une p a rtie  des troupes dans 
l ’obéissance. Les B ataves révo ltés  tro u v a ie n t p a rm i les G erm ains
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de la  r iv e  d ro ite  du  R h in  des alliés de p lus en p lus nom b re ux , 
q u ’e x a lta it  une prophétesse, V e lléda. Q uand on a p p r it  la m o rt 
de V ite ll iu s  e t l ’ incend ie  du  C ap ito le , l ’e sp rit de ré b e llio n  
gagna quelques cités gauloises : des T ré v ire s , Ju liu s  Classi- 
cus e t Ju liu s  T u to r , u n  L in g o n , Ju liu s  Sabinus, tous c itoyens 
rom a ins , in flu e n ts  p a rm i leurs co m pa trio tes , s’e n te n d ire n t 
avec C iv ilis , p ro c la m è re n t « l ’ E m p ire  des Gaules », im p e riu m  
G a llia ru m , déc idèren t ou c o n tra ig n ire n t la  m a jo r ité  des soldats 
à passer sous leurs ordres e t à p rê te r serm ent au  n o u ve l E m p ire . 
D il liu s  V ocu la  fu t  tu é  à son to u r  ; les troupes rom aines assiégées 
dans V e te ra  c a p itu lè re n t e t fu re n t massacrées ; les camps 
de N ovæ sium  (Neuss), B onna  (B onn), M o g u n tia cu m  (M ayence) 
to m b è re n t aussi. Cologne d u t,  bon  gré m a l gré, p o u r é v ite r 
la  d e s tru c tio n , se jo in d re  à la  cause de C iv ilis  e t de Classicus.

M ais le ré tab lissem en t de l ’o rd re  dans R om e a rrê ta  les p ro 
grès de l ’ in s u rre c tio n . Les m eneurs se ja lo u sa ie n t en tre  eux ; 
a v a n t que « l ’E m p ire  des Gaules » fû t  fondé, on s’y  d is p u ta it 
le p re m ie r rang . Beaucoup de G aulo is désapprouva ien t 1 a l
liance  avec les G erm ains e t en re d o u ta ie n t les su ites. E n tre  
les L ingons  e t les Séquanes, ceux-c i re fu sa n t de p a rt ic ip e r  au 
m o u ve m e n t, i l  y  eu t u n  c o n flit  a rm é où les L ingons e u re n t le 
dessous ; Sabinus renonçan t à la  lu t te  se ré fu g ia  dans une 
g ro tte  où i l  d e v a it v iv re  caché pen d a n t p lus ieurs années, ju s 
q u ’au jo u r  où, découve rt, i l  fu t  condam né à m o r t. U ne assemblée 
de représentan ts  des cités gauloises fu t  convoquée p a r les 
Rèmes dans le u r v i lle  de D u ro c o rto ru m  (R e im s), che f-lieu  
de la  B e lg ique  : la  p lu p a r t des cités re fusè ren t de su iv re  les 
T rév ires  e t le u r conse illè ren t de se soum ettre .

Les troupes rom aines que M ucien , en mêm e tem ps, e n v o y a it 
con tre  les rebelles eu ren t, dans ces co n d ition s , une besogne 
re la tiv e m e n t aisée. P e till iu s  C eria lis, q u i les co m m a n d a it, 
b a t t i t  les T rév ires , occupa Trêves, e n tra  dans Cologne. I l  
f u t  in d u lg e n t p o u r les soldats q u i, h o n te u x  de le u r dé fection , 
se re m e tta ie n t sous les ordres de l ’em pereur. A près une a u tre  
b a ta ille  gagnée p a r Ceria lis près de Vete ra , C iv ilis , Classicus 
e t T u to r  d u re n t se ré fu g ie r au delà du  R h in  ; p a r des opé ra tions  
m ilita ire s  e t p a r des négocia tions, les R om ains achevèren t 
de reprendre  to u t  le te r ra in  pe rdu  et ré ta b lire n t le u r a u to r ité  
su r les B a taves. Ce ré s u lta t é ta it acquis a v a n t la  f in  de 70. 
Les insurgés n ’a va ie n t p u  réa liser le u r p rog ram m e a m b itie u x  : 
le m ouvem en t a v a it été v io le n t e t redou tab le , m ais é tro ite 
m e n t localisé.
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111. — LE GOUVERNEMENT DES FLAVIENS (70-96) ; 
CONSOLIDATION DU RÉGIME IM P É R IA L \

Toutes p ro p o rtio n s  gardées, Yespasien, en a r r iv a n t au  p o u 
v o ir ,  se t r o u v a it  d e va n t une tâche com parab le  à celle d ’A uguste . 
L ’expérience v e n a it de p ro u v e r que le re to u r  au rég im e ré p u 
b lic a in  é ta it  une s o lu tio n  déc idém ent exclue  : la  m onarch ie  
é ta it  du ra b le , p u is q u ’elle a v a it  résisté  à de te lles  secousses. 
M ais, après ces tro u b le s , i l  é ta it  nécessaire d ’a ff irm e r l ’a u to r ité  
d u  p rin ce  et de re m e ttre  en o rd re  la  société rom a ine .

Vespasien, à la  f in  de 69, a v a it  so ixan te  ans. I l  s o r ta it  d ’une 
p e tite  v i l le  de Sabine e t d ’une fa m ille  bourgeoise, en rich ie  
depuis une géné ra tion . Son frè re  Sabinus e t lu i  é ta ie n t les 
p rem ie rs  de le u r gens q u i fussent a rrivés  au  Sénat. Cet hom m e 
nouveau , q u i a v a it p a rco u ru  le n te m e n t, étape p a r étape, la  
ca rriè re  des honneurs, fu t  à la  h a u te u r de la  fo n c tio n  suprêm e 
quand  les événem ents l ’y  e u ren t in s ta llé . U n  de ses p rem iers 
soins fu t  d ’e n trep rend re  la  re c o n s tru c tio n  du C ap ito le ,  ̂q u i 
s y m b o lis a it l ’o rd re  ro m a in  : ce tte  en trep rise  est sym bo lique  
aussi p o u r l ’ensemble de son œ uvre.

L a  lo i  q u i lu i  conféra l ’E m p ire 1 2 le p ré se n ta it expressém ent 
com m e le successeur d ’ A uguste , de T ib è re  e t de C laude ; elle 
o m e tta it  sys té m a tiq u e m e n t de ra ppe le r les m auva is  souvenirs 
de C a ligu la , de N éron  e t de l ’année ré v o lu tio n n a ire  q u i v e n a it 
de se te rm in e r. E lle  lu i  d o n n a it d ’u n  coup to u t  le  fa isceau des 
p o u vo irs  q u ’A uguste  a v a it  p e t i t  à p e t i t  accum ulés. E n  mêm e 
tem ps , p a r u n  a u tre  acte, la  fa m ille  de Yespasien é ta it  in sc rite  
au  nom b re  des fam ille s  p a tric iennes , parce q u ’i l  é ta it  in a d m is 
s ib le  que l ’em pereur, successeur des Jules e t des Claudes, ne 
fû t  p o in t p a tr ic ie n 3.

A  p a r t ir  de Vespasien, la  série p ro to co la ire  des nom s im p é 
r ia u x  s’ ouv re  ré g u liè re m e n t p a r les m o ts  « Im p e ra to r  Cæsar »,

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  Weynand, articles F la v iu s n° 206 (Vespasien), 
207 (Titus), 77 (Domitien), dans Pauly et Wissowa, Real-Encyclopàdie der classischen 
Allerlumswissenschaft, t. V I (1909), colonnes 2623-2695, 2695-2729, 2541-2596 ; S. 
Gsell, Essai sur le règne de Domitien (Paris, 1894, in-8° ; fase. 65 de la « Bibliothèque des 
Écoles françaises d’Athènes et de Rome »).

Les sources principales sont les Vies do Vespasien, Titus et Domitien par Suétone ; 
les livres L X V I-L X V II de Dion Cassius (dans les abrégés byzantins). Toute la fin des 
Histoires de Tacite, qui allaient jusqu’à la mort de Domitien, est perdue.

2. C’est la « loi sur l ’autorité de Vespasien », lex de imperio Vespasiani, dont uno 
partie se l i t  sur une table de bronze trouvée à Rome au xiv® siècle.

3. De même, par la suite, tout empereur qui n ’était point patricien avant sou avè
nement le devint de droit, aussitôt proclamé.

—  109 —



Les Flaviens

le  p re m ie r é ta n t é c r it en abrégé, lm p .,  com m e un  p rénom  ; 
les noms personnels de l ’em pereur v ie n n e n t ensu ite , puis 
l ’ ép ithè te  « A ugustus ». « Im p e ra to r  » e t « Cæsar » appara issent 
a insi com m e u n  p rénom  e t un  gen tilice  com m uns à tous les 
souvera ins ; ils  e x p rim e n t ce q u ’i l  y  a de pe rm anen t, d ’in in 
te r ro m p u  à tra ve rs  la  succession des in d iv id u s . « Im p e ra to r » 
s ig n ifie  la  puissance p roconsu la ire  i l l im ité e  que possède le 
p rin ce  ; « Cæsar » ra tta c h e  l ’occupan t du  trô n e , que lle  que so it 
sa naissance, a u x  fonda teu rs  du  rég im e.

I l  semble que Yespasien a it  songé à re v e n ir au procédé 
q u ’a v a it  em p loyé  A uguste  dans la  p rem iè re  p a rtie  de son 
règne e t à donner à son p o u v o ir  la  fo rm e d ’un  consu la t renou 
ve lé  presque tous les ans : nom m é p a r Je Sénat consul p o u r le 
1er ja n v ie r  70, avec T itu s  com m e collègue, i l  se f i t  nom m er 
consul de nouveau  en 71 et 72, en 74, 75, 76 e t 77, e n fin  en 
79, année où i l  m o u ru t. T itu s  fu t  consul avec son père en 72, 
de 74 à 77, en 79 ; D o m it ie n , consul su ffec t en 71, fu t  consul 
o rd in a ire  en 73, pu is  consul su ffec t en 75, 76, 77 e t 79. T itu s , 
une fo is em pereur, p r i t  le consu la t en 80 avec D o m itie n  p o u r 
collègue. D o m it ie n , em pereur à son to u r , fu t  consul o rd in a ire  
tous  les ans de 82 à 88, pu is en 90, 92 e t 95. On v o it  q u ’i l  y  
a cependant des in te rru p tio n s  dans ce tte  série de consulats 
im p é r ia u x  : le t i t r e  de consul est donc p o u r l ’em pereur un  
a p p o in t u t i le , m ais non  ind ispensab le . E n  ré a lité , le consu la t 
é ta it  tro p  v id é  de substance p o u r q u ’i l  fû t  nécessaire de l ’occuper 
ou dangereux  de le  la isser à d ’au tres. A uss i D o m it ie n  a - t - i l  
f in i  p a r espacer ses consulats, e t après les F lav iens , les règnes 
de N e rva  e t d ’ É la g a b a l m is à p a r t ,  on n ’a p lus te n té  ce tte  
sorte  de déguisem ent du  p r in c ip a t.

A  l ’exem ple d ’A uguste , Vespasien, p o u r a v o ir  u n  successeur 
désigné, s’est donné u n  co a d ju te u r. I l  a u ra it to u jo u rs  été 
im p ru d e n t de p roc lam er o ffic ie lle m e n t la  m onarch ie  hé réd i
ta ire  ; m ais les événem ents récents a va ie n t créé u n  désir général 
de s ta b ilité , e t Yespasien s e n tit q u ’i l  p o u v a it essayer de fonde r 
une dynastie  en fa it ,  s inon en d ro it. C’é ta it  parce q u ’i l  a v a it 
deux  fils , ga ra n tie  de ré g u la rité  dans la  transm iss ion  du  p o u 
v o ir , que M ucien  s’é ta it effacé d e va n t lu i.  A u  surp lus T itu s 1, 
né en 39, é ta it  u n  hom m e fa i t  e t a v a it  m o n tré  en Judée de 
b rilla n te s  q u a lités  m ilita ire s . D o m itie n , né en 51, n ’a v a it pu

1* I l  portait les mêmes noms que son père, Titus Flavius Vespasianus : les contem
porains ont pris tou tde  suite l ’habitude de les distinguer en désignant le père par son 
surnom, leT fils par. son* prénom.
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fo u rn ir  les mêmes preuves e t se m b la it assez fâcheusem ent 
disposé à in tr ig u e r  con tre  son frè re  ; m ais i l  é ta it  perm is  
d ’espérer que les années e t l ’apprentissage du  gouvernem ent 
co rr ig e ra ie n t son caractère.

T itu s  re ç u t donc la  puissance tr ib u n ic ie n n e  en 71 e t fu t  dès 
lo rs  associé, en seconde ligne , à, l ’exercice du  p o u vo ir . Nous 
avons v u  q u ’ i l  partagea  tous les consulats de son père, sauf 
en 71. I l  a v a it en o u tre  V im p e riu m  p roconsu la ire  ; e t en fin  
Vespasien, p a r une in n o v a t io n  assez in a tte n d u e , lu i  confia  
de 71 à, la  f in  du  règne, la p ré fec tu re  du  p ré to ire . Q uand Ves
pasien m o u ru t (24 ju in  79), T itu s  p r i t  sa place sans d iff ic u lté . 
Q uand T itu s  m o u ru t à son to u r  (13 septem bre 81), après deux ans 
seu lem ent de règne, i l  n ’ a v a it pas encore conféré à D o m itie n  
la  puissance tr ib u n ic ie n n e  ; m ais D o m it ie n  é ta it  su ffisam m ent 
désigné p a r les in te n tio n s  non  douteuses de son père e t de son 
frè re , p a r ses consulats ré ité rés, p a r le  n o m  de César e t le 
t i t r e  de «prince  de la  jeunesse» q u ’i l  a v a it reçus dès l ’avènem ent 
de Vespasien. L u i  aussi fu t  reconnu  sans oppos ition .

Sans être  aussi bouleversée q u ’au m o m e n t d ’A c tiu m ,  ̂la  
société ro m a in e , après le  règne de N é ron  et la  guerre c iv ile , 
a v a it dans une ce rta ine  m esure besoin d ’u n  reclassem ent. 
Des hom m es ta rés é ta ie n t entrés au Sénat ; d ’a u tre  p a r t ,  les 
classes d irigean tes a va ie n t sub i, p a r l ’e ffe t des procès e t dans 
les com bats , des pertes q u ’ i l  fa l la it  répa re r. M ucien , dans les 
prem ie rs  m ois de 70, a v a it fa i t  en sorte  que R om e ne fû t  pas 
agitée p a r les représa illes que beaucoup v o u la ie n t exercer 
su r les dé la teurs : les condam na tions fu re n t peu nombreuses 
e t souven t modérées. M ais p a r la  su ite  Vespasien, une fois 
a ffe rm i dans son p o u v o ir , n ’hés ita  pas à épure r l ’o rd re  séna to ria l 
e t l ’o rd re  équestre. E n  73, i l  se f i t  n om m er censeur, avec T itu s  
p o u r collègue. Les personnages ind ignes fu re n t é lim inés de 
la  lis te  des sénateurs et des chevaliers ; inve rsem en t, de n om 
breuses fa m ille s  fu re n t prom ues au ra n g  de pa tric iennes ; les 
v ides des ordres p riv ilé g ié s  fu re n t com blés, e t Vespasien p o u r 
cela s’adressa à la  classe d ’où  lu i-m êm e  v e n a it, la  bourgeoisie 
des pe tites  v ille s  ita liennes , e t, a lla n t p lus lo in , à la  classe 
s im ila ire  des p rovinces. C’est à l ’ im ita t io n  de C laude q u ’i l  
a v a it fa i t  re v iv re  la  censure, e t, dans l ’exercice de ce tte  m ag is
tra tu re , c’est la  p o lit iq u e  de C laude q u ’i l  s u iv a it , parce q u ’elle 
é ta it d ic tée  p a r la  s itu a tio n . a#:

L a  fa c u lté  de dégrader les ind ignes e t s u r to u t de fa ire  avancer 
ceux q u i le m é r ita ie n t ¿appara issa it de p lus enÿp lus^com m e
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l ’a t t r ib u t  nécessaire d u  p r in c ip a t. C’est p o u r en user quand 
bon lu i  sem b le ra it que D o m it ie n  se f i t  donner, en 85, le  t i t r e  
de censeur à v ie , censor perpetuus. Après lu i,  les em pereurs, 
sans s’as tre ind re  à p o rte r ce t i t r e ,  o n t to u jo u rs  exercé en p e r
manence les d ro its  de ra d ia tio n  e t de p ro m o tio n  q u i, dans 
l ’ancienne R om e, é ta ie n t le p o u v o ir  essentie l des censeurs. 
C ’est à p a r t ir  des F lav iens  q u ’on v o i t  e n tre r dans les hab itudes  
Yadlectio, c’es t-à -d ire  l ’ in s c r ip t io n  p a r décis ion im p é ria le , p a rm i 
les sénateurs, d ’u n  c ito ye n  p ris  en règle générale dans l ’o rd re  
équestre e t dispensé p a r ce tte  dés igna tion  de passer p a r la  
filiè re  des m a g is tra tu re s  : car l ’em pereur in s c r it  d ’office le  béné
fic ia ire  de Yadlectio  p a rm i les anciens questeurs ou les anciens 
tr ib u n s  ou les anciens p ré teurs  ou mêm e les anciens consu ls1, 
le q u a lif ia n t a ins i d ’emblée p o u r to u te  la  série des fonc tions  
q u i corresponden t à l ’échelon cho is i. L ’ em pereur a g it p a r là  
sur la  ca rriè re  des sénateurs b ien  p lus v ite  e t dans une b ien  
p lus la rge  m esure que p a r la  vo ie  dé tournée de la  « recom m an
d a tio n  » a u x  é lections de m a g is tra ts .

A vec la  pe rspective  de ces récompenses, les chevaliers é ta ie n t 
de p lus en p lus les in s tru m e n ts  dévoués de l ’ em pereur : des 
em plo is  de chance lle rie  q u i a n té rie u re m e n t é ta ie n t occupés 
p a r des a ffranch is  son t confiés sous les F la v ie n s  à des cheva
lie rs .

Les mesures prises p a r Vespasien n ’e u ren t pas l ’a p p ro b a tio n  
de tous. I l  eu t p a rm i les. sénateurs des ennem is q u i le  rega r
d a ie n t com m e u n  p a rve n u  e t a ffe c ta ie n t de le  m éprise r. U n  
co m p lo t m o n té  con tre  lu i,  peu de m ois a v a n t sa m o r t,  p a r 
Cæcina e t le dé la te u r E p riu s  M arce llus  fu t  découve rt e t châ tié . 
M ucien , d o n t on a u ra it p u  songer à e xc ite r l ’envie  e t les regre ts, 
m o u ru t a v a n t Vespasien sans que son lo ya lism e  se fû t  d é m e n ti2. 
U n  p e t i t  groupe de philosophes stoïciens e t cyn iques, d o n t 
le  chef é ta it H e lv id iu s  Priscus, f i t  à Vespasien une op p o s itio n  
d o c tr in a le , p lus i r r i ta n te  que dangereuse; Vespasien se d é fe n d it 
d u rem en t en condam nan t ces ph ilosophes au bann issem ent et 
en a lla n t, p o u r H e lv id iu s , ju s q u ’à la  peine de m o rt.

A  v ra i d ire , les événem ents récents a va ie n t m o n tré  que les 
dangers, p o u r l ’em pereur, p o u va ie n t v e n ir  de l ’arm ée b ien

1. Pratiquement, Yadlectio inter consulares n ’apparaît qu’au m® siècle; dans la 
période antérieure, rien n’in terd it aux empereurs d’y avoir recours, mais ils préfèrent 
y  substituer l ’attribution d’une place de consul sufïect.

2. De même, Verginius Rufus ne s’est jamais repenti d’avoir renoncé à l ’Empire. 
I l  est mort en 98 après trente ans d’effacement volontaire. Quant à Antonius Primus 
il vécut dans une demi-disgrâce jusque sous le règne de Domitien.
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p lu tô t  que de la  noblesse sénatoria le . A uss i Vespasien procéda- 
t - i l ,  dans l ’arm ée, à une re fo n te  assez é tendue ; i l  licenc ia  les 
élém ents suspects e t ré p a r t it  convenab lem ent les légions en tre  
les d iffé ren tes p rov inces.

Le  nom bre  des cohortes p ré to riennes, augm enté  passagère
m e n t pendan t la  guerre c iv ile , fu t  ram ené à neu f. Le  nom bre  
e t le s ta tio n n e m e n t des cohortes urba ines a va ie n t v a rié  à p lu 
sieurs reprises, de T ib è re  à V ite ll iu s  ; i l  y  en a v a it q u a tre  sous 
ce d e rn ie r em pereur. Vespasien p o rta  ce nom bre  à c inq , mais 
tro is  cohortes seu lem ent te n a ie n t garn ison à R om e : les deux 
autres é ta ie n t détachées, com m e forces de po lice , l ’une à L y o n  
e t l ’a u tre  à C arthage. U n  peu p lus ta rd , p ro b a b le m e n t sous 
D o m it ie n , une coho rte  de p lus fu t  créée e t s’a jo u ta  à la  gar
n ison  de R om e.

Q ua tre  des légions q u i com posa ien t les garnisons de Ger
m an ie  fu re n t supprim ées : p lus encore que le u r a tta ch e m e n t à, 
V ite ll iu s , le u r a t t itu d e  d e va n t la  ré v o lte  de C iv ilis  em pêcha it 
Vespasien d ’a v o ir  confiance en elles. M ais i l  conserva deux 
légions créées p a r N é ron  vers la  f in  de son règne e t une lég ion  
levée p a r G alba ; lu i-m êm e  en créa tro is . Le  nom bre  des légions 
s’ é ta b lit  donc à, v in g t-n e u f1.

L a  ré p a r t it io n  en fu t  a ins i fixée : q u a tre  légions en B re tagne  ; 
q u a tre  en G erm anie In fé rie u re  e t q u a tre  en G erm anie Supé
rie u re  ; deux  en P annon ie , une en D a lm a tie , q u a tre  en Mésie ; 
deux  en Cappadoce, tro is  en S yrie , une en Judée ; deux  en 
É g yp te  ; une en N u m id ie  ; une en Espagne C ûérieure . Toutes 
les légions, sauf deux, se tro u v a ie n t donc dans les p rov inces 
fro n tiè re s , au co n ta c t im m é d ia t des ennemis éventue ls ; les 
seules exceptions é ta ie n t la  lég ion  de D a lm a tie , q u i en réa
l ité  n ’é ta it  a u tre  chose que la  réserve de l ’arm ée de P annon ie , 
e t la  lég ion  d ’ Espagne. Cela re v ie n t à d ire  que beaucoup de 
p rov inces im péria les  (p a r exem ple les Gaules, la  L u s ita n ie , 
la  C ilic ie , la L yc ie ) n ’ex igea ien t p lus, en fa it ,  de con trô le  m i l i 
ta ire  : m ais personne ne songea à ra ppe le r les p rinc ipes su r les
quels A u gus te  a v a it  fondé  ja d is  le pa rtage  des p rov inces, 
e t à p roposer l ’ a t t r ib u t io n  au  Sénat des pays désorm ais 
Pacifiés.

1. Vingt-cinq légions à la mort d’Auguste, auxquelles i l  faut ajouter deux légions 
créées sous Claude et six légions créées de Néron à Vespasien, mais dont il faut retran
cher quatre légions supprimées. —  I l n’y  a pas lieu d’admettre (avec H. Seyrig . Legio 
sexto, Hispana, dans îe Bulletin de correspondance hellénique, t. X L V II, ann. 1923, 
P* 488-497) la création par Galba d’une seconde légion. Voir Ritterling, dans la Real- 
Encyclopâdie de Pauly et Wissowa, t. X I I  (1925), col. 1597.
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IV . -  L ’A M É LIO R A T IO N  E T  L A  D ÉFENSE DES FRON

T IÈ R E S 1.

L ’arm ée d o n t Yespasien v e n a it de rég le r e t de d is tr ib u e r 
les e ffec tifs  eu t b ie n tô t des e ffo rts  à fo u rn ir .  S i, en A fr iq u e  et 
en Asie, pen d a n t le règne des F lav iens , les opéra tions m i l i 
ta ires  se ré d u ise n t à peu de chose, i l  y  a des com bats à l iv re r  
en B re tagne  ; i l  y  a s u r to u t à organ iser et à defendre les fro n 
tiè res d u  R h in  e t du  D anube. . ^

E n  70 les G aram antes v in re n t du  Fezzan in q u ié te r les p o rts  
de T r ip o lita in e  ; ils  fu re n t repoussés sans grande peine. Les 
N asam ons, q u i h a b ita ie n t les bords de la  G rande b y rte , se 
re fusè ren t en 86 à paye r le  t r ib u t  ; ils  fu re n t à peu près e x te r
m inés. Quelques no tions  nouvelles fu re n t acquises : u n  it in é 
ra ire  p lus c o u rt fu t  reconnu  en tre  la  côte e t le Fezzan ; u n  
o ffic ie r, Ju liu s  M a te rnus , en com pagnie  du  ro i  des G aram antes, 
péné tra  p ro b a b le m e n t ju s q u ’ au Soudan ; m ais on ne chercha 
pas à s’é tendre  m é th o d iq u e m e n t vers les oasis sahariennes. 
C’est dans une a u tre  d ire c tio n , vers les p la te a u x  du sud de 
la N u m id ie , que s’ o r ie n ta it l ’e ffo rt de p é n é tra tio n  des R om ains : 
c ’ est ce q u ’in d iq u e , dans les prem ières années de Yespasien, 
le dép lacem ent du  cam p lég ionna ire , q u i passe d ’A m m æ dara 
(H a ïd ra  en T un is ie ) à Théveste (Tébessa en A lgé rie ).

Les re la tio n s  avec les P arthes s’ a ig r ire n t vers 75, sans que 
l ’annex ion  de la  Commagène y  fû t  p o u r rie n . Les A lam s, q u i 
fo rm a ie n t la  fra c tio n  la  p lus o rien ta le  des Sarm ates, in q u ié 
ta ie n t à ce m o m e n t le  royaum e p a rth e  : le mêm e m ouvem en t 
q u i quelques années p lus tô t  a v a it je té  les R oxo lans su r la  
Mésie poussa it les A la in s  à péné tre r en A rm én ie  et en Medie. 
Yologèse dem anda des secours à Vespasien : R om ains et Parthes 
a u ra ie n t a ffirm é  a ins i le u r s o lid a rité  contre  les menaces des 
barbares. Yespasien ne se laissa pas te n te r  p a r 1 occasion q u i

1 O r v R A r E S  A C-ONSIUTEB. — Les mîmes que p- 109 et, en outre, E. Kôstlm, Die 
Donaukriegc Donations (thèse de Tübingen, 1910, in-8»j. Depuis 1892, une commission 
spéciale étudie avec une méthode et un soin irréprochables les vestiges du limes romain 
en Allemagne ; les résultats de ses travaux sont publiés sous la direction de Fahrieius, 
Hettne^el von Sarwey (ces deux derniers morts aujourd’hui) dans Der obcr germanise!» 
ràtisdie Limes des Rômerreicks (Berlin; in-P), publicatron par hvra,sons encours depuis 
1894 Voir aussi Fabricius, article Limes, dans Pauly et Wissowa, Real-Lncyrlnpadie 
der c l Z c Z  Alulms^issensckall t. X I I I  (1926), col 572-671 D é n o m b ra 
bles travaux auxquels a donné lieu la Germanie de Tacite, on peut détacher 
E .  Norden, Die germanische Urgeschichte in Taatus Germama (Leipzig, 1920, 33 
tirage 1923, in-8°).
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s’o f f ra it  de fa ire  des Parthes les obligés de R om e ; i l  re fusa le 
concours so llic ité , e t Vologèse ir r i té  a tta q u a  les garnisons 
rom aines de S yrie . Le  léga t de S yrie , M arcus U lp iu s  T ra ja n u s , 
père du  fu tu r  em pereur T ra ja n , repoussa ce tte  agression. 
A u s s itô t après, la  m o r t de Vologèse ram ena une de ces périodes 
de dissension si fréquentes dans l ’h is to ire  des Parthes e t les 
re n d it  ino ffens ifs . T o u t ce q u ’ils  p u re n t fa ire  fu t  d ’accorder 
à deux fa u x  N érons, apparus en Asie en 80 e t en 89, u n  a p p u i 
q u i n ’assura de succès appréc iab le  n i à l ’u n  n i h l ’au tre . E n  face 
du royaum e p a rth e  to u jo u rs  in s ta b le , la  p rov ince  rom a ine  de Syrie  
c o n tin u a it à gagner en cohésion : les p e tits  royaum es protégés 
d ’ Émèse e t de Chalcis y  fu re n t incorporés sous D o m itie n .

E n  B re tagne , la  p ro v in ce  conquise sous C laude e t N é ron  
fu t  p a tie m m e n t agrand ie . Les légats P e till iu s  C eria lis, Ju liu s  
F ro n tin u s  (c’est l ’ in g é n ie u r e t é c riva in  F ro n tin ) , J u liu s  A g rico la  
(beau-père de T a c ite , q u i a é c rit sa b iog raph ie ) s’y  e m p loyè ren t 
l ’un  après l ’a u tre . Les S ilures e t les O rdov iques (pays de Galles), 
les B rigan tes  (no rd  de l ’A ng le te rre ) fu re n t soum is, les Calé
doniens (Écosse) fu re n t b a ttu s  ; A g rico la  dépassa avec ses 
légions l ’is th m e  q u i sépare les estuaires de la  C lyde e t du  F o r th ;  
la  f lo tte , de son côté, fa is a it le to u r  de l ’île , e t reconna issa it 
les arch ipe ls  vo is ins , H ébrides e t Orcades. Vers le nord -ouest 
de l ’E u rope , les forces rom aines é ta ie n t arrivées p ra tiq u e m e n t 
au b o u t du  m onde, sans que cependant le pays e ffec tivem en t 
soum is dépassât la  rég ion  des B rigan tes .

C’est en E u rope  co n tin e n ta le  que la  défense de l ’E m p ire  a 
donné le p lus de soucis a u x  F lav iens . Vespasien ren fo rça  
d ’abo rd  l ’occupa tion  d e là  P annonie  en é tab lissan t sur le D anube 
les cam ps de C a rn u n tu m  (P e tro n e ll, à l ’est de V ienne) et de 
V in d o b o n a  (V ienne) ; pu is  une cam pagne (74) en tre  le D anube 
et le R h in  f i t  e n tre r dans la  sphère de i ’a u to r ité  rom a ine  la  
haute  va llée  du  N ice r (N ecka r) e t le sud de la  F o rê t N o ire ; 
une ro u te  fu t  co n s tru ite  à tra ve rs  le pays de Bade. Sans re n 
co n tre r de résistance sérieuse, Vespasien co rr ig e a it a ins i le 
p o in t fa ib le  q u ’A uguste  a v a it été c o n tra in t de la isser subsister 
dans la  fro n tiè re  de l ’ E m p ire .

C ette tâche fu t  reprise p a r D o m itie n . D éform ée e t r id ic u  
usée p a r les tém oignages m a lv e illa n ts  des au teurs anciens, 
®°n a c tio n  en tre  le R h in  et le D anube fu t  en ré a lité  u t i le  e t 
durab le . Les C hattes, q u i v o u lu re n t s’y  opposer, fu re n t va incus 
i®d) ; D o m it ie n  se fit. décerner le  su rnom  de G erm anicus, et 
ra ppa des m onnaies avec la  légende : Germ ania capta, « la
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G erm anie  conquise ». I l  va  de soi que la  fo rm u le  é ta it  exagérée ; 
m a is , en fa it ,  les R om a ins  occupèren t à p a r t ir  de ce tte  da te  
to u t  u n  m orceau de la  Hesse —  le Taunus e t la  W e tté ra v ie  
c ’es t-à -d ire  une large tê te  de p o n t en a v a n t de M ayence. Les 
h o s tilité s  se ro u v r ire n t à la  f in  de 88 : le lé g a t de G erm anie 
Supérieure, A n to n iu s  S a tu rn in u s , se f i t  p ro c la m e r em pereur 
p a r une p a rt ie  de ses tro u p e s ; les C hattes s a rm è re n t sous 
p ré te x te  do le so u te n ir. L ’ en trep rise  d ’A n to n iu s  échoua, parce 
que L a pp ius  M ax im us  N orbanus, léga t de G erm anie  In ié r ie u re , 
m archa  con tre  lu i  e t le b a t t i t  ; les C hattes n ’in te rv in re n t pas 
à tem ps. Ces événem ents am enèrent D o m it ie n  à é tendre la  
d o m in a tio n  rom a ine  dans les vallées du  Mœ nus (M a in ) e t du  
N eckar. U n  limes, fro n tiè re  fo r t if ié e  ta n tô t  p a r des obstacles 
na tu re ls  e t ta n tô t  p a r des t ra v a u x  a rt if ic ie ls , f u t  co n s titu e  
en tre  le R h in  e t le D anube : i l  p a r ta it  du  R h in  en a va l de 
Coblence, re m o n ta it p e n d a n t que lque tem ps le M a in , puis 
le  N ecka r, e t to u rn a it  vers l ’est p o u r re jo in d re  le D anube en 
a m o n t de R a tisbonne . C ette  o rgan isa tion , très avancée quand  
D o m it ie n  m o u ru t, d e v a it ê tre achevée p a r ses successeurs. 
Les te rres q u i s’é ten d a ie n t en tre  ce lim es  e t le cours du  R h in  
e t du  D anube é ta ie n t appelées « cham ps décum ates » (a g ri 
decumates), sans d o u te  parce que les c u ltiv a te u rs , indigènes 
soum is e t colons venus de Gaule, é ta ie n t tenus de paye r la  
d îm e des réco ltes h  L ’o ccupa tion  de ce glacis a m é lio ra it sen
s ib lem en t le tra cé  de la  fro n tiè re , et fa c ilita it^  beaucoup les 
re la tio n s  en tre  la  G erm anie Supérieure e t la  R é tie -V m d é lic ie . 
L a  Germ anie  de T a c ite , é c rite  u n  peu p lus ta id  (98), compose 
en u n  ta b le a u  d ’ensem ble les rense ignem ents recue illis  su r les 
G erm ains au cours des cam pagnes du  p re m ie r siècle : si les 
v e rtu s  p r im it iv e s  des barbares son t, en quelques passages, 
données iro n iq u e m e n t en exem ple  a u x  R om a ins  co rrom pus, 
T a c ite  ne v o i t  p o in t  en eux  u n  danger q u i puisse sérieusem ent
m enacer l ’E m p ire . „ . .

L ’œ uvre de Yespasien e t de D o m itie n , en G erm anie , tu t  
com p lè te , en ce sens q u ’elle ne d e v a it recevo ir p a r la  su ite  
aucune m o d if ic a tio n  essentielle. S ur le D anube m oyen  e t in fé - 
l ’ic u r , la  besogne ne fu t  qu  amorcee. Les Daces é ta ie n t des 
vo is ins incom m odes. S pon taném en t, p a r désir de p illage , ou i.

i .  E. Hesselmeyer Die Rechlslage im  D ekum ailanà for seiner Einverleibung ins  
rômische Reich und die populdre Vorslellung vom « Zehntland », dans la revue Klio, 
t. X IX  (1925), p. 253-276, rejette cette explication : 1 expression de agri acclimates 
recouvrirait une dénomination celtique, antérieure à l ’occupation romaine.
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b ien  cédan t à la  pression des Sarm ates, ils  a tta q u a ie n t fré 
quem m ent la  Mésie ; O pp ius Sabinus, léga t de Mésie, fu t  
v a in c u  e t tu é  p a r eux en 85. Le  p ré fe t d u  p ré to ire  C ornélius 
Fuscus, envoyé con tre  eux, fu t  va in c u  e t tu é  à, son to u r  ; une 
lég ion  fu t  anéantie  (86). L e u r ro i Décébale se m o n tra it  capable 
d ’u n if ie r  e t de d ir ig e r les Daces com m e a u tre fo is  B u re b is ta 1. 
C ependant une revanche fu t  prise en 88 p a r T e tt iu s  Ju lia n u s , 
q u i re m p o rta  une grande v ic to ire  à Tapæ  (les P ortes de Fer). 
L ’année su ivan te , le cham p des opéra tions s’ é la rg it : D o m itie n , 
q u i v in t  pe rsonne llem ent condu ire  la  cam pagne, e u t con tre  
lu i,  o u tre  les Daces, les Iazyges, q u i, les p lus avancés des Sar
m ates vers l ’ouest, s’é ta ie n t in s ta llé s , sous T ib è re , en tre  la  
T is ia  (T isza) e t le D anube , les Quades de M orav ie , les M ar- 
comans de Bohêm e. I l  y  e u t des rencon tres malheureuses avec 
les M arcom ans ; m ais D o m it ie n  p u t sa is ir u n  m o m e n t fa vo ra b le  
p o u r conclure  avec les Daces u n  tra ité  q u i les m e t ta it  dans une 
ce rta ine  dépendance à l ’ égard de l ’ E m p ire . Décébale s o ll ic ita it  
de l ’em pereur son in v e s titu re  d é f in it iv e ; en échange de cette  
déférence R om e lu i  acco rd a it des subsides en a rgen t e t lu i 
e n v o y a it des ouv rie rs  d o n t i l  a v a it  besoin p o u r o u til le r  son 
peuple . C ontre  les Iazyges e t les M arcom ans les h o s tilité s  c o n ti
n u è re n t : une lég ion  encore fu t  d é tru ite  (92), e t i l  fa l lu t  une 
nouve lle  in te rv e n t io n  de D o m it ie n  p o u r ré ta b lir  la  p a ix  et 
fe rm e r la  fro n tiè re  ta n t  b ien  que m a l.

A m é lio re r la  défense de l ’ E m p ire  dans les régions danubiennes, 
c ’é ta it  é v idem m en t la  p lus u rgen te  des tâches que D o m it ie n  
lé g u a it à ses successeurs. I l  d iv isa  la  Mésie en deux p rov inces, 
Mésie Supérieure (V ie ille  Serbie) e t Mésie In fé rie u re  (B u lga rie ), 
p o u r m ie u x  assurer, p a r la  d is t in c t io n  de deux secteurs, la  su r
ve illance  des Daces. I l  fa u t n o te r aussi q u ’i l  créa une lé g ion , p o u r 
com penser p a rtie lle m e n t la  d is p a r it io n  des deux  légions m as
sacrées p a r les barbares, e t q u ’i l  m it  en garn ison en P annonie , 
p lus près du  th é â tre  des com bats , la  lég ion  que Vespasien 
a v a it laissée en D a lm a tie .

V. —  L A  T Y R A N N IE  E T  L A  MORT DE D O M IT IE N *.

Les m a lv e illa n ts  n ’a va ie n t guère tro u v é  dans Vespasien 
a u tre  chose à c r it iq u e r  que la  m odestie  de son o rig ine  e t un

1. Voir Piganiol, L a  conquête rom aine , p. 361-362.
2. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — Le volume de S. Gscll et l'article de Weynand ludi

ques p. 109.
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e sp rit d ’ économ ie q u i c o n fin a it à  l ’avarice . T itu s , q u i dans 
sa jeunesse é ta it  app a ru  souven t com m e un  hom m e de p la is ir , 
de m o ra lité  assez lâche, a v a it été am é lio ré  p a r  l ’exercice du  
p o u v o ir , d o n t i l  a v a it consciencieusem ent p o rté  la  charge. Les 
antécédents de D o m it ie n , quand i l  a rr iv a  à l ’em p ire , é ta ien t 
p lus in q u ié ta n ts . A m b it ie u x  e t égoïste, i l  passa it p o u r a v o ir 
to u jo u rs  envié  e t détesté son frè re  e t p o u r a v o ir  com p lo té  
con tre  l u i ;  on le s a va it m échan t e t v in d ic a t i f ;  sa v ie  p rivée  
é ta it  fo r t  irré g u liè re .
tÿ* O n n ’e u t cependant pas à se p la in d re  de lu i  dans les p re 
m ières années de son règne. M ais peu à peu son g oû t du  pou
v o ir  personnel e t sa v a n ité  de m onarque  s exaspérèrent ; i l  
est le  p re m ie r q u i a it  in v ité  ses subordonnés à 1 appe ler « sei
gneur » e t « d ie u  », dom inus, deus. E n tre  1 a r is to c ra tie  séna
to r ia le  e t lu i,  les re la tio n s  se te n d ire n t : ta n d is  que la  v ie  n o r
m ale  c o n tin u a it dans les prov inces e t que la  p o lit iq u e  de D o m i
tie n  é ta it  souven t heureuse au delà des fro n tiè re s , à Rom e 
on v i t  re v e n ir  les jo u rs  s in is tres de T ibe re  e t de N éron , les 
procès de m a jesté , les m eurtres  sous u n  déguisem ent léga l, 
les con fisca tions. C’est vers 85 que les exécutions de sénateurs 
com m encèrent. P u is la  te n ta t iv e  d ’u su rp a tio n  d ’A n to n iu s  
S a tu rn inus  e ffraya  beaucoup D o m it ie n ; la  répression fu t  
féroce. Com m e au tem ps de Vespasien, les ph ilosophes, a u x 
quels on jo ig n a it  les « m a thém a tic iens  », c ’es t-à -d ire  les as tro 
logues, fu re n t persécutés à p lus ieurs  reprises (89, 94-95), con
damnés à la  m o r t ou au  bann issem ent. Les sénateurs les p lus 
en vue  é ta ie n t les p lus  a isém ent suspects : D o m itie n  fu t  amené 
à re d o u te r ses p lus proches paren ts  e t à v o u lo ir  se débarrasser 
d ’eux. I l  a v a it deux cousins germ ains, fils  du  Sabinus tu é  en 
69 p a r les V ite llie n s , T itu s  F la v iu s  Sabinus e t T itu s  F la v iu s  
Glemens. F la v iu s  Sabinus, q u i a v a it  été collègue de D o m itie n  
au consu la t en 82. fu t  exécuté en 89. A  p a r t ir  de 94 les m orts  
e t les ex ils  se m u lt ip liè re n t, e t n a tu re lle m e n t aussi les te n ta 
tive s  de c o n ju ra tio n . F la v iu s  Clemens v e n a it d ’être  consul 
avec D o m it ie n , au d é b u t de 95, q u and  i l  f u t  im p liq u é  dans u n  
co m p lo t ; une accusa tion  d a thé ism e é ta it en m em e tem ps 
portée  con tre  lu i  e t con tre  sa fem m e F la v ia  D o m it il la , nièce 
de D o m it ie n 1 : ils  a p p a rte n a ie n t sans dou te  à ces prosé lytes 
q u i, touchés p a r la  p ropagande des croyances juda ïques et 
chrétiennes, se dé tacha ien t du  paganism e e t pencha ien t vers une

1. Elle était fille d’une sœur de Domitien, appelée aussi lilavia Domitilla.
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fo i nouve lle  sans b ien  la  d é fin ir . Clemens fu t  m is à m o r t, D o m i- 
t i l la  fu t  reléguée dans une île . L ’h is to rio g ra p h ie  chré tienne 
est p a rtie  de là  p o u r im p u te r  à D o m it ie n  une persécu tion  des 
chrétiens, q u i n ’est pas a u tre m e n t attestée.

D o m it ie n  songeait cependant à pe rp é tu e r sa dynastie . 
A v a n t 95 i l  a v a it adop té  les deux  fils  de C lemens, deux  entants 
à q u i i l  a v a it donné Q u in til ie n  com m e p récep teu r ; ils  ava ien t 
reçu l ’u n  le su rnom  de Yespasianus, l ’ a u tre  ce lu i de D onu- 
tianus  • ils  é ta ien t les h é ritie rs  désignés e t ne fu re n t pas e n tra î
nés dans la  ru in e  de leurs pa ren ts . M ais l ’h u m e u r in q u ié té  et 
cruelle  de D o m it ie n  ne la issa it de tra n q u il l i té  à personne. Une 
co n sp ira tio n  se fo rm a  dans son entourage im m é d ia t, où  n u l ne se 
se n ta it en sûreté : sa fem m e D o m it ia  L o n g m a 1 2 et les p ré fe ts du  
p ré to ire  s’y  associèrent ; a fin  d ’é v ite r une crise, on s e n te n d it 
d ’ avance p o u r donner l ’em p ire  au sénateur M arcus Cocceius 
N e rva  q u i se déclara p rê t à l ’accepter ; e t 1 on f i t  po igna rde r 
D o m itie n  p a r des a ffranch is  q u i a p p a rte n a ie n t au personnel de 
la  m aison im p é ria le  (18 septem bre 96). Ce fu t  au pa la is e t dans 
R om e, u n  sou lagem ent un ive rse l. Des le lendem a in  les actes de 
l ’ em pereur m o r t fu re n t annulés p a r u n  vo te  du  Sénat : Vespa- 
sianus e t D o m itia n u s  p e rd a ie n t p a r là  tous  leurs d ro its  ; à p a r t ir  
de ce m om en t i l  n ’est p lus question  d ’eux dans les docum ents 
q u i nous son t parvenus. U n  a u tre  vo te  conféra le  p o u v o ir  a 
N e rva , et la  promesse d ’un  dona tivum  \xn gagna 1 adhesion 
des p ré to riens  ou du  m oins le u r n e u tra lité .

Influence des provinces et de l  armée

V L  _  L ’IN F LU E N C E  GRANDISSANTE DES PROVINCES  

E T  DE L ’AR M ÉEK

Dès C laude e t N éron nous avons v u  se dessiner le m ouve 
m e n t ir ré s is tib le  q u i fa i t  a u x  p ro v in c ia u x  une p a rt de p lus en 
p lus m ande dans la  v ie  rom a ine . Les circonstances de la  guerre 
c iv ile “  o n t favo risé  ce tte  tendance ; les F lav iens , en ra ison  de 
le u r o rig ine , n ’ é ta ie n t pas disposés à la  c o n tra rie r.

Dans l ’ensemble du  m onde ro m a in  e t s u r to u t dans la  p a rtie  
occidenta le  fo n c tio n n e  à p le in , dès lo rs , le systèm e de p ro m o 
tio n s , d ’ascension p a r étapes, q u i, en p ro m e tta n t a chaque 
in d iv id u , à chaque groupe, une s itu a tio n  p lus honorab le  et

1. Les deux époux avaient depuis longtemps à se plaindre l’un de l’autre ; leurs mfi-
délités étaient notoires. », . . ■ ?

2. O u v r a g e  a  c o n s u l t e r . -  G. Lully, De senalorum Romanomm patna eive de
Romani cullus in  provinciis incremento (Rome, 1918, in-4°).

— 119 —



Les Fladens

p lus avantageuse en échange du lo ya lism e  tém o igné  e t des 
services rendus, dé te rm ine  p a r to u t une concurrence, une ém u
la t io n , à q u i sera le p lus v ite  reconnu  d igne d ’être  adm is dans 
la  c ité  rom a ine , d ’être  assim ilé a u x  h a b ita n ts  de R om e e t de 
l ’ I ta lie . I l  y  a, p o u r les hom m es lib res , tro is  cond itions  pos
sibles : celle de pé rég rin , celle de « la t in  s1, celle de c itoyen  
ro m a in . Le  c ito ye n  ro m a in  a la  p lé n itu d e  des d ro its  c iv ils  et 
p o lit iq u e s  ; le la t in  n ’a pas les d ro its  p o lit iq u e s , ce q u i en tra îne  
l ’in a p titu d e  a u x  fo n c tio n s  d ’ É ta t  ; le  pé rég rin  est u n  su je t. 
A  ce tte  in é g a lité  ju r id iq u e  correspond une in é g a lité  fiscale 
d o n t nous ignorons les dé ta ils , m ais d o n t l ’existence est cer
ta in e . L a  m êm e h ié ra rch ie  s’a p p liq u e  a u x  co lle c tiv ité s  : chaque 
p ro v in ce  est u n  agrégat de cités ou com m unes, e t les cités 
pe u ve n t ê tre  peregrines, la tin e s  ou rom aines. Les h a b ita n ts  
d ’une com m une pérégrine  (d ite  aussi « s tip e n d ia ire  ») son t 
peregrins, à m o ins q u ’ils  n ’a ie n t été adm is p a r fa ve u r in d iv i-  
v id u e lle  à une c o n d itio n  p lus hau te . Les c itoyens des com m unes 
la tin e s , appelées en général m u n ic ip e s 2, o n t au m oins la  con
d it io n  de la tin s  ; p a rm i eux  son t c itoyens rom a ins  ceux q u i 
o n t ob te n u  in d iv id u e lle m e n t ce tte  p ro m o tio n , e t n o ta m m e n t 
ceux q u i o n t re m p li une m a g is tra tu re  m u n ic ip a le , car p o u r 
ceux-c i la  p ro m o tio n  est de d ro it  : a ins i, peu à peu e t fa m ille  
p a r fa m ille , pu isque  la  q u a lité  nouve lle , une fo is acquise, se 
tra n s m e t, b ie n  en tendu , des paren ts  a u x  en fants, la  v i l le  la tin e  
se tra n s fo rm e  en com m une de c itoyens rom a ins . Les cités 
rom aines, d o n t tous  les m em bres son t c itoyens ro m a in s , son t 
les unes m un ic ipes , les au tres colonies : les colonies, so it q u ’elles 
a ie n t été rée llem en t créées ou agrandies p a r u n  envo i de colons 
rom a ins , so it que le t i t r e  le u r a it  été accordé p a r l ’em pereur 
sans q u ’i l  y  a it  eu in s ta lla t io n  e ffec tive  de colons, son t h ié ra r
ch iq u em e n t au-dessus des m un ic ipes. P o u r les cités com m e 
p o u r les in d iv id u s , une p ro m o tio n  à l ’échelon supé rieu r en tra îne  
à la  fo is des avantages m o ra u x  e t des avantages m a té rie ls  : 
l ’avancem ent h o n o rifiq u e  s’accom pagne, en règle générale, 
d ’un  a llègem ent fisca l.

1. A cette date il y  a longtemps que le mot de « latin » a perdu toute signification 
géographique ; il n’a plus qu’un sens juridique et désigne la condition du citoyen incom
plet, qui a été, plusieurs siècles auparavant, celle des habitants du Latium (voir 
Piganiol, La conquête rom aine, p. 173-174). Dès le début de l ’Empire, l’Italie — réserve 
faite de certaines vallées alpestres — ne contient plus que des citoyens romains.

2. Quelques-unes o n t le t i t r e  de colonies ; m ais p ou r les v illes de d ro it  la t in , la  d if fé 
rence entre  m unicipes et colonies semble pu rem en t verbale : « colonie » n ’est q u ’une é t i 
que tte  honorifique .
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T e l est le  systèm e grâce auque l la  masse des po p u la tio n s  
p ro v inc ia les , e t p a rtic u liè re m e n t de celles d o n t 1 éduca tion  
n ’a pas été fa ite  p a r la  c u ltu re  he llén ique , m o n te  g radue lle 
m e n t vers la  p lé n itu d e  des d ro its  c iv iques e t te n d  à se fond re  
dans le cadre ro m a in . P lin e  l ’A n c ie n  a d é c rit le m onde im p é ria l 
dans les liv re s  géographiques de son H is to ire  naturelle, pub liée  
sous Vespasien : les cités q u i ne re n tre n t pas dans les catégories 
usuelles, q u i o n t conservé, de le u r passé, le t i t r e  de cités « lib res  » 
ou  « fédérées » e t d o n t les ra p p o rts  avec R om e son t réglés pa r 
une cha rte  spéciale, appara issen t com m e des cas abe rran ts , 
com m e des espèces en régression ; peu à peu, p a r u n  processus 
q u i sera très sensible au second siècle, m ais q u i com m ence 
dès le p re m ie r, elles se ra p p ro ch e n t des types  cou ran ts  e t se 
p lie n t a u x  règles com m unes.

Les p ro v in c ia u x  ne fo n t ces progrès qu  a c o n d itio n  d adop te r 
les idées, les m œ urs, la  langue de R om e ; m ais, s’ils  sa c rifie n t 
a ins i une bonne p a r t de le u r o r ig in a lité , ils  acqu iè ren t en échange 
le d ro it  e t le m oyen d ’a g ir sur les événem ents, de te n ir  
une p lace dans l ’a d m in is tra t io n  d u  m onde. Dans le  de rn ie r 
tie rs  d u  p re m ie r siècle, ce tte  place est allée en s é la r
g issant.

Les p ré tendan ts  à l ’em pire , p o u r o b te n ir  le concours des 
p rov inces  ou p o u r paye r les services rendus, é ta ie n t amenés 
à concéder lib é ra le m e n t le d ro it  de c ité  ; e t ces concessions 
son t n a tu re lle m e n t restées acquises, m êm e une fo is  changées 
les s itu a tio n s  q u i en a v a ie n t été la  cause. B eaucoup de v ille s  
gauloises o b tin re n t a ins i le d ro it  de c ité  rom a ine  les unes^ de 
G alba, les au tres d ’O th o n . Dans la  guerre c iv ile , des G aulo is 
jo u è re n t des rôles de p re m ie r p la n  : a ins i Ju liu s  V in d e x , q u i 
p r i t  l ’ in it ia t iv e  de renverser N é ro n  ; A n to n iu s  P rim u s , q u i 
gagna p o u r Vespasien les b a ta ille s  décisives ; C ornélius Fuscus, 
q u i, com m e p ro c u ra te u r de P annon ie , c o n tr ib u a  beaucoup 
à e n tra în e r l ’ I l ly r ic u m  dans le  p a r t i  des F ia  v iens ; V a le rius  
P a u llin u s , q u i, p ro c u ra te u r de N arbonna ise , f i t  échouer la  
te n ta t iv e  de Valens sur ce tte  p rov ince . Vespasien m an ifes ta  
une sym p a th ie  p a rtic u liè re  p o u r les prov inces espagnoles : 
to u te  l ’Espagne re ç u t de lu i  le d ro it  la t in ,  ce q u i re v ie n t à 
d ire  que dans tou tes  les v ille s  de la  pén insu le  i l  n ’y  e u t p lus 
après lu i  de pérégrins, m ais seu lem ent des c itoyens com plets 
ou des la tin s . I l  fonda  des colonies en Espagne, en A fr iq u e  : 
c ’é ta it, en poussant la  ro m a n isa tio n  de ces contrées, augm en te r 
le u r in fluence . Sous le règne de T itu s  (en 80), on v i t  p o u r la

Influence des provinces et de l ’armée
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prem iè re  fo is  a rr iv e r  au consulat, un  A fr ic a in , un  P actum eius, 
o rig in a ire  de C ir ta  (C onstan tine ).

O n s e n ta it à R om e ce tte  m ontée des p ro v in c ia u x  e t, com m e 
sous C laude, on é ta it  en c lin  à s’en ir r i te r .  L a  hau te  société 
de R om e se dé fe n d a it de son m ie u x  con tre  les élém ents 
étrangers. T itu s  s’é ta it épris de Bérénice, sœur du  ro i A g rip p a  I I ,  
e t songeait à l ’épouser; l ’o p in io n  p u b liq u e  l ’ob ligea à rom pre  
ce m ariage.

Mais ce tte  v ic to ire  des conven tions m ondaines n ’é ta it q u ’un  
in c id e n t de d é ta il. Ce q u ’on  re m a rq u a it m o ins p e u t-ê tre , et 
q u i é ta it  d ’une b ien  a u tre  conséquence, c ’é ta it  la  phys ionom ie  
nouve lle  que p re n a it l ’armée.

A uguste  re c ru ta it  en Ita lie  une assez fo r te  p ro p o r tio n  de 
lég ionna ires ; e t les Ita lie n s  fo u rn issa ie n t sous les p rem iers em pe
reurs  la  presque to ta li té  des cohortes p ré to riennes e t u rba ines. 
Sous les F lav iens , le re c ru te m e n t se tro u v a  sensib lem ent m o d ifié . 
I l  é ta it de p lus en p lus d iff ic ile  de dem ander des recrues n o m 
breuses à l ’ I ta lie , parce que la  p o p u la tio n  de l ’ I ta lie  d im i
n u a it  e t q u ’en o u tre  elle a v a it de m oins en m o ins l ’e sp rit 
m ili ta ire ,  le g o û t de la  v ie  du re  e t dangereuse. Aussi le nom bre  
des lég ionna ires d 'o r ig in e  ita lie n n e  a l la i t - i l  sans cesse en décro is
san t : sous Yespasien, le re c ru te m e n t des lég ionna ires en Ita lie  
é ta it  p ra tiq u e m e n t ta r i,  e t les expériences de la  guerre c iv ile  
n ’encourageaient pas les em pereurs à. le fa ire  re v iv re . D ’ au tre  
p a rt, V ite lliu s  n ’a v a it  pu  se dispenser de re nouve le r à peu 
près com p lè tem en t les cohortes p ré to riennes, q u i a va ie n t com 
b a ttu  con tre  lu i : i l  les re fo rm a  avec des lég ionnaires e t des 
cava lie rs d ’ailes a u x ilia ire s , p ro v in c ia u x  les uns e t les a u tre s ; 
q u and  Vespasien, à son to u r , rem an ia  la  garn ison  de R om e, 
i l  ne p u t n i ne v o u lu t y  ré ta b lir  la  p rédom inance  de l ’é lém ent 
ita lie n .

A  p a r t ir  de ce m o m e n t les cohortes p ré to riennes, e t aussi 
les cohortes u rba ines, co m p rire n t, à côté d ’ Ita lie n s , beaucoup 
de p ro v in c ia u x , nés p o u r la p lu p a r t dans les prov inces eu ro 
péennes. Dans les lég ions, i l  n ’y  e u t p o u r a ins i d ire  p lus d ’ I t a 
liens. L e u r place fu t  prise p a r des p ro v in c ia u x  p a rm i lesquels 
abondèren t de p lus en p lus ceux q u i, pérégrins ou la tin s  de 
naissance, receva ien t p a r une f ic t io n  légale, en e n tra n t au ser
v ice , le d ro it  de c ité  rom a ine  d o n t ils  ne p o u rra ie n t jo u ir  e ffe c ti
ve m e n t q u ’après le u r l ib é ra tio n . Les soldats des corps a u x i
lia ires  co n tin u a ie n t à se re c ru te r p a rm i les la tin s  e t les péré
grins  ; m ais l ’o c tro i du  d ro it  de c ité  rom a ine  d e v in t une récom 
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pense h a b itu e lle  p o u r ceux d ’en tre  eux q u i a va ie n t accom p li 
de façon  sa tis fa isan te  les v in g t-c in q  années de service prévues 
p a r les règ lem ents. Les diverses form es de service m ilita ire  
concou ra ien t a ins i à m u lt ip lie r  le nom bre  des c itoyens rom a ins , 
à conférer ce tte  q u a lité  à des hom m es q u ’on a lla it  chercher, 
non  seulem ent dans les agg lom éra tions urba ines p o u r en fa ire  
des p ré to riens  ou des lég ionna ires, m ais aussi, p o u r com poser les 
corps a u x ilia ire s , dans les d is tr ic ts  ru ra u x , dans les m ontagnes 
ou les fo rê ts  des p rov inces , m êm e celles d o n t l ’annex ion  é ta it
le p lus  récente. .

C’est u n  fa i t  g rave que la  fo rce  arm ée s o it fou rm e  de p lus 
en p lus p a r les rég ions pé riphériques d u  m onde ro m a in , e t 
que m êm e la  garn ison  de R om e cesse d ’ê tre  ita lie n n e , ju s te  
au m o m e n t où les événem ents v ie n n e n t de p ro u ve r de que l 
poids les cohortes p ré to riennes e t les légions p e u ve n t peser 
su r les destinées de l ’ E m p ire . Ces p ro v in c ia u x , d o n t beaucoup, 
p a rm i les a u x ilia ire s , son t encore des dem i-sauvages quand  ils  
son t incorporés, n ’ a u ro n t guère le sens des choses e t des t r a 
d itio n s  rom aines ; ils  ne co n n a îtro n t que le u r m é tie r e t  ̂le u r 
chef. D o m it ie n , a v e r t i p a r la  ré vo lte  d ’A n to n iu s  S a tu rn inus , 
v o u lu t é v ite r que des troupes tro p  nom breuses, rassemblées 
en perm anence, fussen t une te n ta t io n  p o u r u n  com m andan t 
d ’arm ée e t une menace p o u r le  p o u v o ir  ce n tra l : i l  décida que 
d o ré n a va n t deux  légions ne sera ien t ja m a is  réunies dans le 
mêm e cam p. M ais le  danger p o u v a it p rend re  u n  a u tre  aspect : 
chaque lég ion , a y a n t désorm ais son cam p à elle, d e v in t une 
ce llu le  à tendances p a rticu la ris te s , où  l ’e sp rit de corps é ta it 
très déve loppé e t p o u v a it à l ’ occasion gêner l ’a u to r ité  im p é 
r ia le . Les ménages —  illé g a u x , m ais to lé rés p a r l ’usage —  des 
soldats en a c t iv ité  de service, ceux des anciens so lda ts, la  
p o p u la tio n  de com m erçan ts  q u i v i t  a u to u r d ’une tro u p e , fo r 
m a ie n t au vo is inage  de chaque cam p une a g g lom éra tion  q u i 
c o n tr ib u a it  à donner à la  lég ion  l ’ im press ion  d ’une v ie  a u to 
nom e, d ’u n  p e t i t  m onde ferm é. Les fils  de so ldats e t de vé té 
rans s’engageaient v o lo n tie rs  dans le  m êm e corps que leurs 
pères. L a  p ro p o r tio n  de ces ex castris, « en fan ts  du  cam p », 
fo r te  dès le p re m ie r siècle en É g y p te  où ce tte  p ra tiq u e  é ta it 
ancienne, a l la it  b ie n tô t g ra n d ir  dans tous les corps ; a ins i 
l ’arm ée s’h a b itu a it  peu à peu à m ener une existence^ à p a rt.

L ’a ffe c ta tio n  d ’u n  cam p à chaque lég ion  en tra îne  com m e 
conséquence la  présence, im m é d ia te m e n t au-dessous de chaque 
léga t lég ionna ire , d ’u n  « p ré fe t du  cam p », o ffic ie r chargé d u  ser*
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v ice  in té r ie u r , de l ’e n tre tie n  du  m a té rie l e t des dé ta ils  a d m i
n is t ra t ifs 1. Cet em p lo i co n v ie n t à u n  so lda t de ca rriè re , fo rm é  
p a r une longue expérience techn ique . O n p e u t y  a r r iv e r  en 
s o rta n t du  ra ng , e t en passant p a r le grade de ce n tu rio n . A  
m esure que le rô le  de l ’arm ée prend p lus d ’im p o rta n ce , les 
connaissances techn iques en m a tiè re  m ili ta ire  son t p lus app ré 
ciées e t les perspectives d ’a ve n ir, p o u r le  so lda t de m é tie r, 
s’ é larg issent : on  v o i t  à p a r t ir  de G alba des o ffic iers so rtis  du  
ra n g  q u i dépassent le ce n tu r io n a t, p a rv ie n n e n t ju s q u ’a u x  
m ilices équestres e t son t fa its  chevaliers. Cela suppose q u ’ils  
o n t le  cens équestre : ils  peuven t le  te n ir  des lib é ra lité s  de l ’em 
pe reu r ; ils  pe u ve n t aussi s’ê tre  en rich is  dans la  p ro v in ce  où 
ils  se rva ien t : de to u t  tem ps le p rê t à usure a été une fo rm e  cou
ra n te  des ra p p o rts  en tre  le  co lon isa teu r e t l ’ind igène , en tre  
le c iv ilis é  e t le p r im i t i f  ; e t grâce à la  solde, que D o m itie n  
préc isém ent re leva , grâce aussi à la  p ra t iq u e  des donativa, les 
m ilita ire s  a va ie n t des c a p ita u x  à fa ire  fru c t if ie r .  S im u lta n é 
m e n t on v o it ,  à p a r t ir  du  règne de N éron , des jeunes gens de 
fa m ille  équestre com m encer le u r ca rriè re  n o n  p lus com m e t r i 
buns des so ldats ou com m andan ts  de corps a u x ilia ire s , m ais 
com m e cen tu rions  : dans ce grade suba lte rne , q u i les m e t en 
co n ta c t avec la  tro u p e , ils  acqu iè ren t une in it ia t io n  précieuse. 
O n pressent, dès ce m o m e n t-là , q u ’un  jo u r  p e u t v e n ir  où la  
v o lo n té  des so ldats fera  la  lo i dans l ’E m p ire  ; un  grade d e v ie n t 
u n  é lém ent d ’in flu e nce  p o lit iq u e , une va le u r sociale. Cet é ta t 
d ’e sp rit exp liq u e  à la  fo is que des cen tu rions , so rtis  d u  rang , 
a tte ig n e n t à l ’o rd re  équestre, e t que de jeunes chevaliers tie n n e n t 
à passer p a r le  c e n tu r io n a t.

lo II  y  a eu des préfets de camp dès ¿’époque d’Auguste. Mais leur rôle de collabo
rateur immédiat et de suppléant éventuel du légat se précise le jour où i l  y a un camp par 
légion. —  Dans les légions d’Egypte (voir plus haut, p. 37), le préfet de légion disparaît 
et le préfet du camp est le seul commandant de la légion soit à partir de Claude, soit 
à partir des Flaviens (voir J. Lesquier, L ’armée romaine d’Égypte, Le Caire, 1918, 
in-f°, t. X L I des « Mémoires publiés par l ’Ins titu t français du Caire», p. 119-132).
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C H A P IT R E  V

L A  S O C IÉ T É  R O M A IN E  A U  P R E M IE R  S IÈ C L E

A vec D o m it ie n  s’ achève le siècle des Césars, n o m  sous leque l 
on a groupé, dès l ’a n tiq u ité , les em pereurs an té rieu rs  a A e rva . 
Les cen t v in g t-c in q  années q u i v o n t de l ’avenem ent d  A uguste  
à la  m o r t du  de rn ie r F la v ie n  so n t une des périodes de 1 h is to ire  
ancienne que nous connaissons le m o ins m a l, P0™  “  JJ“  
regarde les m œ urs e t le m o uvem en t des idees. De la  l it té ra tu re  
de ce tem ps, beaucoup d ’ œ uvres nous son t parvenues, et celles 
d o n t la  v a le u r d ’a r t  est la  p lus grande son t p a rm i celles q u i 
o n t le p lus d ’im p o rta n ce  d ocum en ta ire  : V irg ile  e t Seneque 
son t dans ce cas. Les m onum ents , archéologiques aussi son t 
n o m b re u x  e t o n t été souven t étud iés. L ’ é ru p tio n  du  Vesuve 
q u i, T itu s  ré g n a n t (a oû t 79), e n fo u it sous les laves e t les cendres 
H e rcu la n u m  e t P om pé i a m is à n o tre  d isp o s itio n  une collec
t io n  u n iq u e  de rense ignem ents précis.

I l  va  de soi q u ’une période  de ce tte  lo n g ue u r n  est pas hom o
gène d ’u n  b o u t à l ’a u tre . O n p e u t la  su b d iv ise r en phases, p o u r 
l ’ é v o lu tio n  des idées e t des m œ urs com m e p o u r 1 h is to ire  p o li
t iq u e . M ais e n tre  ces phases d iffé ren tes les caractères essentiels 
son t com m uns. P e n d a n t to u t  ce siècle R om e est le  centre  vers 
leque l to u t  converge, dans l ’o rd re  économ ique e t dans 1 ord re  
m o ra l ; les form es de pensée e t les types  m a te rie ls  que p ro d u i
sent, en abso rban t des élém ents étrangers, sa l it té ra tu re  e t 
son a r t , se ré p a n d e n t dans l ’E m p ire  e n tie r. Ce qu  î y  a e 
m e ille u r dans les p rov inces v ie n t à elle : elle seule est capab e 
d ’ê tre  la  no rm e  du  g oû t e t de donner le  to n .

/ .  —  LES GRANDES LIGNES DE L ’ACTIVITÉ ÉCO
NOMIQUE1.

R om e, q u i a conquis 
quête. L a  p ro d u c tio n  et

le  m onde, en tend  p ro f ite r  de sa con- 
la  c irc u la t io n  des richesses son t réglées

1 O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — M. Rostowzew, The social and. économie history of 
the'Roman Empire (Oxford, 1926, in-8 °) ; M. Besnier et V. Chapot, article Via, dans 
Daremberg et Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, t .  V, p. 781-8 .
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a v a n t to u t  de façon à rendre  p lus fac ile  et p lus agréable la  
v ie  de la  p o p u la tio n  de R om e. D ’une p ro v in ce  à une a u tre  
p ro v in ce  les courants d ’échanges son t assez rares ; ils  ne s’ é ta 
b lissen t, en général, que sur des distances res tre in tes  e t n ’a t te i
gnen t q u ’une im p o rta n ce  lim ité e . Les rou tes les p lus suivies 
son t celles q u i ra y o n n e n t, de la  cap ita le  prise com m e centre, 
vers les diverses régions de l ’E m p ire . E lles p o rte n t, de R om e 
vers les p rov inces, les ordres e t les chefs ; des prov inces vers 
R om e, les p ro d u its , la  m a in -d ’ œ uvre, les tr ib u ts .

L a  po lice  des mers é ta it  assurée p a r les flo tte s . S ur te rre , 
des postes de so ldats s u rv e illa ie n t les nœuds de com m un ica 
tions  e t se m u lt ip lia ie n t dans les pays m o n ta g n e u x  ou boisés ; 
des ra isons d u  mêm e ord re  d é te rm in a ie n t le ch o ix  de l ’em p la 
cem ent des nouvelles colonies. Grâce à ces mesures, la  p ira 
te r ie  e t le b a n d itism e  n ’é ta ie n t p lus à c ra ind re  en tem ps n o r
m a l. I l  n ’est guère d ’em pereur q u i n ’a it  am élio ré , p a r des 
ré fec tions  ou des créa tions, le réseau ro u t ie r  en Ita lie  
e t s u r to u t dans les p rov inces, où quelques voies seulem ent 
a va ie n t été constru ites  à l ’époque rép u b lica in e . E n  Gaule 
beaucoup de tr a v a il  fu t  fa it  p a r A g rip p a  e t A uguste  ta n t  
a v a n t q u ’après A c tiu m . C ’est A uguste  aussi q u i organisa le 
réseau espagnol, c réan t la  grande a rtè re  de l ’Espagne m é r i
d iona le , de Carthagène à C ad ix  p a r Cordoue et S éville , e t les 
rou tes de la  rég ion  no rd -ouest conquise p a r lu i  ; T ibè re  et 
Vespasien co m p lé tè ren t son œ uvre dans la  pén insu le . E n  
É g yp te  encore le règne d ’A uguste  fu t ,  de ce p o in t de vue, le 
p lus a c tif.  A uguste  e t les F lav iens  déve loppè ren t les rou tes 
d ’Asie M ineure  ; T ibè re  e t C laude, celles de D a lm a tie  ; T ibè re  
e t les F lav iens , celles de l ’A fr iq u e  P roconsu la ire  ; N éron , 
celles de Thrace  e t de Syrie.

P a r tou tes  ces voies son t dra inés vers R om e les v iv re s , les 
m a té r ia u x  de co n s tru c tio n , les p ro d u its  m anu fac tu rés . On 
p e u t dresser d ’après Y H is to ire  nature lle  de P line  l ’A n c ie n  le 
tab le a u  de ce que l ’a g ric u ltu re  e t l ’ in d u s tr ie  de chaque contrée 
expéd ien t à R om e, a lim en ts  de p rem iè re  nécessité ou c u rio 
sités gastronom iques, ob je ts  e t tissus d ’usage co u ra n t ou de 
luxe . Même les régions situées b ien  au delà des fron tiè res  
rom aines, la  C hine, l ’ In d e , fou rn issen t à ce tte  im p o r ta t io n  un  
co n tin g e n t de raretés exotiques q u i son t très recherchées : 
les soies et les porce la ines a rr iv e n t de Chine à tra ve rs  l ’Asie 
cen tra le , p a r la  ro u te  des caravanes ; le  com m erce m a r it im e  
avec l ’ In d e , p a r la  m er Rouge e t l ’ océan In d ie n , d e v ie n t plus
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ré g u lie r e t p lus  a c t if  vers le  m ilie u  du  siècle, quand  on sa it
t i r e r  p a r t i  des m oussons1 2. _ .

B ie n  en tendu , p a rm i les denrées im portées , le  b le  t ie n t  la 
p rem iè re  p lace. Sous fo rm e  de p a in  ou de b o u illie  i l  est, dans 
l ’a lim e n ta tio n  des R om a ins , l ’ in g ré d ie n t p r in c ip a l;  l ’a rr ivage  
en tem ps v o u lu , à R om e, des q u a n tité s  nécessaires p o u r n o u r r ir  
la  p o p u la t io n  est une des p réoccupa tions les p lus constantes 
e t souven t les p lus  angoissantes des em pereurs. Nous avons 
v u  que C laude c o n s tru is it u n  p o r t  à O stie  p o u r d im in u e r les 
risques de m er e t h â te r les débarquem ents. P a r ce p o r t  et 
p a r ce lu i de Pouzzoles, le b lé  a r r iv a it  d ’un  peu p a rto u t, mais 
n o ta m m e n t de S ic ile , d ’ A fr iq u e  e t d ’É g yp te .

I l  n ’est pas d o u te u x  que les em pereurs, p a r 1 in te rm e d ia ire  
des gouverneurs de p rov inces e t des p rocu ra teu rs , o n t su rve illé  
très a tte n tiv e m e n t to u t  ce q u i conce rna it la  cu ltu re  et le  com 
merce du  b lé  ; ils  se son t efforcés d ’augm en te r les q u a n tité s  
récoltées e t de fa ire  baisser les p r ix ,  a y a n t en vue sans dou te  
l ’ in té rê t de la  généra lité  des consom m ateurs, m ais b ien  puis 
encore l ’ in té rê t p a r t ic u lie r  de la  p o p u la tio n  de R om e et le u r 
p rop re  t r a n q u il l i té .  U ne in s c r ip t io n  d ’A n tio ch e  en P is id ie  nous 
fa it  conna ître  u n  essai de ta x a t io n  o ffic ie lle  du  b lé , sous D o n a 
t ie n “. Le  m êm e em pereur, en 92, p o u r déve lopper les em bla- 
vures, in te rd i t  la  c réa tion  de n o u veaux  v ignobles en Ita lie  
e t p re s c r iv it une ré d u c tio n  de m o itié  p o u r les surfaces p lantées 
en v ignes dans les p rov inces . Cet é d it ne fu t  pas rigou reusem en t 
exécuté ; néanm oins i l  eu t assez d ’e ffe t p o u r co n tra rie r, pen d a n t 
p lus ieurs générations, la  v it ic u ltu re  dans des régions q u i y  
é ta ie n t n a tu re lle m e n t disposées, com m e la  Gaule. L ’A fr iq u e  
a p p a ra ît à P line  l ’A n c ie n  com m e incapab le  d ’e xp o rte r a u tre  
chose que des céréales. C ependant la  c u ltu re  de la  v igne  et 
de l ’ o liv ie r  y  a v a it  été an té rie u re m e n t très  prospère : i l  fa u t b ien  
a d m e ttre  que les em pereurs, pa r tous les m oyens en le u r p o u 
v o ir , c o n tra in te , encouragem ent, je u  des ta r ifs  fiscaux , a va ie n t 
p rovoqué  ce tte  régression des cu ltu res  q u i n  in té ressa ien t pas 
le ra v ita ille m e n t de R om e en blé.

Les grandes lignes de Vactivité économique

1. C’est un marin grec, Hippalos, qui découvrit les moussons. I l est difficile de dater
avec précision cette découverte. On la place souvent sous Claude. Il est plus probable 
qu’elle est antérieure à Strabon et qu’elle remonte au 1er siècle avant J.-C. Mais c est 
vers l ’époque de Claude qu’on en tira parti dans la pratique courante de la navigation. 
Voir Otto, art. H ippa los , dans Pauly et Wissowa, R ea l-E na jdopad ie  der classischen 
Altertumswissenschaft, t. V I I I  (1913), col. 1660-1661. . ,

2. Voir R. Cagnat, L . A n lis iiu s  R usticus, légal de Cappadoce, dans les Comptes rendus 
de l'A cadém ie  des In s c rip t io n s , ann. 1925, p. 227-237.
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De m êm e, c ’é ta it a v a n t to u t  p o u r rend re  la  v i l le  de R om e 
p lus com m ode e t p lus belle  q u ’on e x p lo ita it  dans les provinces 
les carrières e t les fo rê ts , que de tous  côtés on fa is a it v e n ir  à 
R om e des tra v a ille u rs , hom m es lib res  ou esclaves ou p risonn ie rs  
de guerre, so it com m e m anœ uvres, so it com m e ouvrie rs  qua 
lif ié s . Les ressources en a rgen t que p ro c u ra it l ’ im p ô t é ta ie n t 
employées p o u r une la rge  p a r t  a u x  édifices de R om e. L a  tra n s 
fo rm a tio n  de la  v i lle  q u ’a va ie n t en trep rise  César, pu is A g rip p a , 
en 33, pen d a n t son é d i l i té 1, fu t  pou rsu iv ie  p a r A g rip p a  ju s q u ’à 
sa m o r t e t p a r A uguste . O n conna ît le m o t d ’A uguste , se g lo 
r i f ia n t  de la isser une v i l le  de m a rb re  là  où i l  a v a it  tro u v é  une 
v ille  de b riq u e . Le  P an théon  d ’A g rip p a  fu t  achevé en 27, ses 
therm es fu re n t inaugurés en 19. A uguste  a v a it  c o n s tru it dès 
27 le mausolée q u ’i l  d e s tin a it à lu i-m êm e  e t à ses proches. Le  
te m p le  d ’A p o llo n  P a la t in , le p o rtiq u e  d ’O ctav ie , le th é â tre  
de M arce llus  e t s u r to u t le fo ru m  d ’A uguste  avec le te m p le  de 
M ars V engeur (M a rs  U lto r) m ire n t la  m arque  de son règne 
sur les d iffé ren ts  q u a rtie rs  de la  v ille . Sous T ibè re  e t C aligu la  
l ’ensemble m o n u m e n ta l que com posa ien t le  F o ru m  et le P a la t in  
se com p lé ta  p a r le te m p le  d ’A uguste  e t p a r les immenses 
agrandissem ents d u  pa la is im p é r ia l;  pu is  N é ron  se m it  à b â t ir  
su r les pentes de l ’E s q u ilin  sa M aison d ’O r, que ses successeurs 
ne conservèrent pas. Le g rand  incend ie  de 64, l ’ incend ie  du  
C ap ito le  à la  f in  de 69, u n  a u tre  incend ie  encore q u i, en 80, 
dévasta p lus ieurs  q u a rtie rs  fu re n t a u ta n t de p ré tex tes  à tra v a u x  
m agn ifiques . Les F lav iens  a tta ch è re n t leurs nom s à la  re co n s tru c 
t io n  du  C ap ito le , à la  c o n s tru c tio n  du  F o ru m  de la  P a ix  (d it  
aussi de Vespasien), de l ’arc de T itu s , q u i ra p p e la it la  guerre 
de Judée, des therm es de T itu s  su r l ’ E s q u ilin , de l ’a m p h ith é â tre  
F la v ie n  (Colisée) ; com m e leurs prédécesseurs, ils  a jo u tè re n t au 
pa la is  im p é ria l des pa rties  nouve lles. P lus d ’une fo is , au cours du  
i er siècle, les fra is  de ces tra v a u x  d é te rm in è re n t une a g g ra va tio n  
d ’im p ô ts  que les p ro v in c ia u x  d u re n t su b ir, non  sans ré c r im in e r.

I I .  — LA DÉPOPULATION DE L ’IT A L IE 2 .

E n  e x p lo ita n t a ins i le m onde au p ro f it  de R om e, les em pe
reurs usa ien t d ’u n  d ro it  q u ’a v a it fondé la  conquête  e t d o n t ils

1. Voir Piganiol, La conquête romaine, p. 455.
2. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — J. Beloch, Die Bevölkerung der griechisch-römi- 

séhen Welt (Leipzig, 1886, in -8°) ; H. F. Secrétan, La population et les mœurs (Paris, 
1913, in-8° ; 2e éd., 1916) ; Cuq, article Liberorum jus, dans Daremberg et Saglio, 
Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, t. I I I  (1904), p. 1193-1198.
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ne m e tta ie n t pas en dou te  la  lé g it im ité . M ais, quand  mêm e
ils  a u ra ie n t eu des scrupules, la  nécessité les a u ra it obligés à 
passer ou tre .

L ’ I ta lie  en e ffe t ne p e u t p lus, à ce tte  da te , v iv re  su r e lle- 
m êm e. Les tra n s fo rm a tio n s  causées p a r la  conquête dans 
l ’économ ie ita lie n n e 1 o n t fin a le m e n t a b o u ti à la décadence 
agrico le  et à la  d é p o p u la tio n  du  pays. L a  p la ine  du  Pô échappe 
au m arasm e général e t co n tin u e  à p ro d u ire  ; une ce rta ine  
a c t iv ité  in d u s tr ie lle  se m a in t ie n t en Toscane, e t les po teries 
d ’A rezzo conservent des c lien ts  dans to u te s  les p rov inces occi
denta les. M ais, dans l ’ensemble, le pâ tu rage  e t la  fr ich e  gagnent 
su r la  c u ltu re , e t i l  y  a de m oins en m oins de cam pagnards. 
A u to u r  de R om e e t sur le parcours de la  vo ie  A pp ienne , l ’aban
don des labours  développe la  m a la ria , e t la  m a la ria , à son to u r, 
in te rd it  les te n ta tiv e s  de ré a c tio n , v id e  peu à peu la  contrée. 
Les colonies d ’A uguste , q u i o n t eu de bons ré su lta ts  en quelques 
rég ions, n ’o n t p u  repeup le r e t fa ire  re v iv re  la  G rande-G rèce.

D epuis l ’époque des Gracques les hom m es d ’ É ta t  se p la i
gna ien t de la  d é p o p u la tio n  ; e lle a v a it  in q u ié té  César 2. Le  m a l 
est a llé  s’a g g ra va n t sous les prem ie rs  em pereurs. Ce n ’est pas 
que le nom bre  des c itoyens rom a ins  ne so it p lus élevé que ja m a is  : 
A uguste  en recensa q u a tre  m illio n s  en 28 ; l ’année de sa m o r t, 
en 14, i l  en tro u v a  près de c in q  m ill io n s ; C laude, en 48, en 
dénom bra  près de s ix  m illio n s . M ais cet accro issem ent ne s ig n ifie  
pas une a u g m e n ta tio n  de la  p o p u la tio n  ita lie n n e  : i l  e xp rim e  la  
d iffu s io n  de la  q u a lité  ju r id iq u e  de c ito ye n  p a rm i les p ro v in 
c iaux .

L a  p o p u la t io n  de R om e m êm e e t p ro b a b le m e n t celle de 
tou tes  les v ille s  im p o rta n te s  d ’ I ta lie  s’a cc ro ît aussi : elles se 
peup le n t au d é tr im e n t des campagnes abandonnées; à R om e 
a fflu e n t de tou tes  p a rts  des gens de to u te  c o n d itio n , appelés 
Par le  déve loppem ent des organes a d m in is tra t ifs , p a r le m o u 
vem en t des affa ires e t p a r les grands tra v a u x , p a r le  désir de 
de ve n ir célèbres ou de fa ire  fo r tu n e , p a r l ’a t t ra c t io n  in t r in 
sèque de la  grande v ille . Ce progrès des agg lom éra tions urba ines 
rend  la d é p o p u la tio n  des campagnes p lus sensible, e t p lus dan 
gereuse aussi, pu isque les besoins des v ille s  augm en ten t e t que 
le ra v ita ille m e n t est p lus m alaisé.

E n fin  le  phénom ène de la  d é p o p u la tio n  p rend  u n  aspect

1* Voir Piganiol, La conquête romaine, p. 448. 
2. Voir Piganiol, ouvr. cité, p. 307 et 415.
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p a rtic u liè re m e n t in q u ié ta n t du  fa i t  q u ’on le  constate  s u r to u t 
dans les classes d irigeantes, dans les fam illes  de noblesse et de 
richesse anciennes, celles q u i d e v ra ie n t être  les déposita ires des 
tra d it io n s  c iv iques , celles q u i p o u rra ie n t le m ie u x  g a ra n tir  la  
c o n tin u ité  de l ’h is to ire , pe rpé tue r l ’e sp rit ro m a in . Nous avons 
eu dé jà  l ’occasion de s igna ler l ’e x tin c tio n  des v ie illes  fam illes  
pa tric iennes. L a  noblesse p lébéienne et la  bourgeois ie équestre 
de R om e et de l ’ I ta lie  é ta ie n t a tte in te s , elles aussi. Que beau
coup d ’in d iv id u s  a ie n t p é ri dans les guerres c iv ile s , que, sous 
certa ins em pereurs, les condam na tions à m o r t a ie n t été fré 
quentes, cela n ’a pas pu  a v o ir  grande portée  p o u r le m ouvem ent 
général de la  p o p u la tio n . M ais ce q u i est grave, c ’est, dans ces 
classes p riv ilég iées , la  ra re té  cro issante des naissances ; les 
cé liba ta ires e t les ménages sans e n fa n t son t très n o m b re ux  
p a rm i les gens aisés ; on ne redou te  pas Vorbitas, c ’est-à -d ire  
la  s itu a tio n  du  v ie il la rd  sans e n fa n t, on la  recherche p lu tô t  : 
car Vorbus est assuré d ’être  en touré  de courtisans e t de se rv i
teurs bénévoles, q u i g u e tte n t son te s ta m e n t, e t p a r là  i l  pos
sède une in fluence  que beaucoup ju g e n t env iab le .

A uguste  s’est efforcé de co m b a ttre  ces tendances p a r des 
mesures lég is la tives . Dans ce tte  tâche  i l  re ncon tra  quelque 
résistance : un  p ro je t de lo i d u t être  abandonné une prem ière  
fo is ; re p ris  dans des circonstances p lus favorab les, i l  d e v in t 
la  lex J u l ia  de m a rita n d is  o rd in ib u s , « lo i sur le  m ariage des 
ordres p riv ilé g ié s  » (18 a v a n t J .-C .). Une seconde lo i sur le 
mêm e su je t fu t  proposée, à l ’in s tig a tio n  d ’A uguste , p a r deux 
consuls de l ’an 9 après J.-C ., Papius e t Poppæus ; c’ est, la  lex 
P a p ia  Poppæ a. Ces lo is  con tena ien t des d ispos itions q u i é ta ie n t 
va lab les p o u r tous les c itoyens : m ais, com m e l ’in d iq u a it  le 
t i t r e ,  c ’ é ta it  s u r to u t p o u r les hautes classes q u ’elles é ta ien t 
fa ites . E lles fa c il ita ie n t les m ariages en e n le van t a u x  parents 
le d ro it  d ’o p p o s itio n  sans m o t if  lé g it im e  ; elles déc la ra ien t les 
cé liba ta ires  inap tes à recevo ir to u t  hé ritage  ou legs d ’une a u tre  
personne que de leurs proches p a re n ts ; elles fra p p a ie n t d ’une 
con fisca tion  p a rt ie lle  les héritages ou legs a ttr ib u é s  a u x  p e r
sonnes m ariées sans e n fa n t ; elles accé léra ient p o u r les pères 
de fa m ille  la  ca rriè re  des honneurs en le u r acco rdan t, su r l ’ âge 
légal, une dispense d ’un an p a r e n fa n t ; les pères de tro is  en fants 
jou issa ien t d ’im m u n ité s  spéciales, les mères de tro is  en fants 
é ta ien t exem ptes de certaines incapac ités ju r id iq u e s .

Ces lo is n ’eu ren t pas grande efficacité . Les em pereurs les 
a ffa ib lire n t d ’eux-m êm es en concédant des exceptions : le
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ju s  tr iu m  lib e ro ru m , « d ro it  a ttaché  a u x  tro is  en fants », fu t  une 
récom pense que l ’em pereur déce rna it so it p a r fa ve u r personnelle, 
so it dans des cas déterm inés d ’avance, en échange de certa ins 
services rendus à l ’É ta t ;  p a r cet o c tro i le cé liba ta ire , l ’hom m e 
m a rié  ou ve u f sans e n fa n t redevena it l ’égal du  père de fa m ille . 
E t s u r to u t on ne ta rd a  guère à se rend re  com pte  que les lo is 
e n reg is tren t les m œ urs, m ais ne les m o d if ie n t pas. Les élé
m ents les p lus affinés de la  société rom a ine  é ta ien t a rrivés  à 
ce p o in t de c u ltu re  où  le déve loppem ent de l ’in d iv id u  o b litè re  
le sens de l ’ in té rê t co lle c tif, où chacun jo u it  t ro p  p le inem en t 
de son p rop re  b ien -ê tre  p o u r le sac rifie r à un  a ve n ir in c e rta in  et 
p o u r se dévouer à la  pos té rité . L ’ « o lig a n th ro p ie  » q u i a v a it 
amené au second siècle la  ru in e  de la  Grèce a ffa ib lis sa it m a in 
te n a n t R om e, e t les lo is n ’y  p o u va ie n t r ien .

Nous avons dé jà  v u  que le rem ède à ce tte  e x tin c tio n  progres
sive des classes d irigean tes v in t  d ’a illeu rs  : c ’est p a r l ’appe l 
fa it  a u x  p ro v in c ia u x , p a r le u r p ro m o tio n  gradue lle  vers les 
p lus hau ts  échelons de la  h ié ra rch ie  q u ’on a rem édié à la  d is 
p a r it io n  de la  noblesse rom a ine . Ce q u ’i l  é ta it  p lus d iff ic ile  de 
c o m b a ttre , c’ é ta it  la  d é p o p u la tio n  des campagnes ita liennes. 
Car chaque p rov ince , si elle p o u v a it envoye r à R om e l ’é lite  
de sa bourgeois ie , a v a it besoin de garder la  masse de sa pop u 
la tio n  p o u r c u lt iv e r  son p rop re  sol. L ’im p e rfe c tio n  de l ’o u t i l 
lage, dans le m onde a n tiq u e , e n tra în a it l ’e m p lo i d ’une m a in - 
d ’œ uvre e x trêm em en t nom breuse ; la  p o p u la tio n  des provinces 
11 é ta it pas assez dense p o u r q u ’aucune fû t  en é ta t d ’e xp o rte r 
an  c o n tin g e n t appréc iab le  de paysans1. I l  fa l la it  mêm e in t r o 
du ire , dans des régions in su ffisa m m e nt peuplées, des tra v a ille u rs  
barbares : T ib e riu s  P la u tiu s  S ilvanus, sous N éron , en f i t  passer 
en Mésie cent m ille , venus d ’au  delà du  D anube. A in s i com 
m ença it dès les prem iers em pereurs2 l ’a b so rp tio n  p a c ifique  
des barbares p a r l ’ E m p ire  : ce m ouvem en t, a u x  siècles su ivan ts , 
d e va it s’accentuer, p récédan t e t p ré p a ra n t les invas ions fina les.

Mais ce peup lem en t ba rba re , acceptab le  p o u r des régions 
Périphériques, é ta it, au p re m ie r siècle, inconcevab le  p o u r 
1 I ta lie . I l  y  e u t des e ffo rts  p a rtie ls , sans grande portée , p o u r 
nure re v iv re  la  c u ltu re  des céréales, com m e la  te n ta t iv e  de 
dessèchement du  lac  F u c in  p a r C laude et l ’é d it de D o m it ie n  
su r les v ignob les. L a  propagande lit té ra ire ,  insp irée  p a r A uguste ,

l Peut-être la Gaule faisait-elle exception, dans une assez faible mesure : voir plus
o \ P ‘. l ’installation de Gaulois dans les Champs Décumates.

Voir plus haut, p. 87, l ’ installation en Pannonie des hommes de Yannius.
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en fa v e u r de l ’a g ric u ltu re  e t de la  v ie  ru ra le , p ropagande d o n t 
les Géorgiques son t le che f-d ’œ u vre 1, n ’a pas dû  donner beau
coup de ré su lta ts  p ra tiques . I l  fa l lu t  se rés igner à v o ir  d im in u e r 
e t presque d isp a ra ître  la  p o p u la tio n  paysanne q u i a v a it fa i t  
ja d is  la  fo rce  de l ’ I ta lie , ta n d is  que g rand issa it le rô le  des p ro 
vinces sans lesquelles l ’ I ta lie  n ’a u ra it pas eu de q u o i m anger.

111. —  ÉTAT MORAL DE LA SOCIÉTÉ ROMAINE 2 .

U n  te l é ta t de choses, q u i fa is a it de l ’ I ta lie  e t p a r t ic u liè re 
m e n t de R om e u n  im m ense organe pa ras ite , p ro d u isa n t peu 
e t consom m ant beaucoup, ne p o u v a it a lle r sans dém ora lisa 
t io n . On constate  à R om e, dans les classes élevées, une sorte  
de désagrégation de la  fa m ille  ; q u a n t au peup le , à ce q u ’on 
appelle  la  « plèbe », d ’u n  m o t q u i désorm ais ne s’oppose p lus 
à « p a tr ic ia t  », mais désigne les classes in fé rieu res de la  société, 
c ’est un  m élange hétérogène où de bons é lém ents, u tile s  e t 
capables d ’ascension, v o is in e n t avec les in d iv id u s  louches 
e t les déchets : i l  est à c ra ind re  que dans ce tte  confusion  le 
n iv e lle m e n t ne se fasse p a r en bas. Dans ce dom aine  aussi 
l ’a c tio n  lé g is la tive  des em pereurs s’est ingéniée à re ta rd e r 
une décadence d o n t les orig ines re m o n ta ie n t à p lus ieurs géné
ra tio n s  déjà.

A uguste  f i t  passer en 18 a v a n t J.-C . la  lex J u l ia  de ad u lte riis  
coercendis, « lo i sur la  répression de l ’adu ltè re  ». C ette  lo i t r a i t a i t  
l ’ad u ltè re  de la  fem m e com m e u n  crim e in té ressan t l ’o rd re  
p u b lic  : à la  ré p u d ia tio n , sanc tion  d ’o rd re  fa m ilia l,  elle a jo u ta it  
des péna lités  sévères, re léga tion  e t con fisca tion  p a rtie lle  des 
b iens, p o u r le com plice  com m e p o u r la  coupable . Les mêmes 
peines fra p p a ie n t le s tuprum , c ’est-à -d ire  les re la tions  hors 
m ariage  avec une fem m e non  m ariée de naissance lib re , excep
t io n  fa ite  des courtisanes professionnelles.

M ais on s’ é ta it tro p  accou tum é à une grande licence de 
mœ urs p o u r q u ’une lo i aussi dure  p û t être régu liè rem en t a p p li

1 . Voir Piganiol, L a  conquête rom aine , p. 449.
2. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — L. Friedlànder, Darsle llungen aus der Sillengeschichte 

Roms in  der Z e it von Augustus biszum  A us gang der A n ton ine  (Leipzig, 1862-1871,2 vol. 
in-8° ; dernière édition —  9e, 10e ou 11e, suivant le volume —  revue par Wissowa, 
1919-1923, 4 vol. in-8 °). I l  existe de cet ouvrage une traduction française, qui est un 
arrangement libre de la l re édition allemande, par Vogel, M œ urs romaines du  règne 
d ’Auguste à la  f in  des A n lo n in s  (Paris, 1865-1874, 4 vol. in-8°). — Voir en outre 
d ’intéressantes indications dans les cinquante dernières pages de W. Otto, Kulturge- 
schichte des Alteriums (Munich, 1925, in-8 °).
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quée. Quelques exem ples fu re n t fa its  ; ils  ne réuss iren t pas à 
changer l ’ indu lgence des hab itudes  m onda ines. A u  surp lus, 
la  p rin c ip a le  cause de l ’in s ta b ilité  des fam ille s  é ta it la  fréquence 
des d ivorces, d o n t l ’hom m e e t la  fem m e p o u v a ie n t égalem ent 
p rend re  l ’in it ia t iv e ,  e t s’i l  y  a v a it b ien  dans les lo is d ’A uguste  
quelques d ispos itions  q u i te n d a ie n t à en d im in u e r le  nom bre , 
elles é ta ie n t tim id e s , de co u rte  portée . Dans la  noblesse rom a ine  
du  p re m ie r siècle, l ’ex trêm e fa c il ité  avec laque lle  se fo n t  e t 
se d é fo n t les m ariages d issou t la  fa m ille , a f fa ib l i t  to u te s  les 
no tions  de pa ren té . R ie n  n ’est com p liqué  com m e le ta b leau  
généalogique d ’une grande fa m ille  au tem ps des Césars : presque 
tou tes  les personnes q u i y  f ig u re n t o n t été m ariées p lus ieurs 
fo is  ; les chassés-croisés, les m ariages en tre  c o lla té ra u x , les 
différences d ’âge, a tte ig n a n t souven t une géné ra tion , en tre  
ces époux engagés dans des un ions que d ’avance ils  tie n n e n t 
p o u r éphémères obscurcissent tous les ra p p o rts  de descen
dance e t d ’a lliance . A uguste  to u t  le p re m ie r n ’a pas év ité  
dans sa p rop re  fa m ille  ces un ions peu sincères e t peu durab les. 
Si T a c ite  a souven t l ’ occasion de ra co n te r des crim es com m is 
sur de proches pa ren ts , i l  fa u t se d ire  que l ’h o rre u r en é ta it 
a tténuée p a r ce que les liens fa m il ia u x  a va ie n t alors de préca ire  
et de co n ven tionne l. E n tre  paren ts  e t en fan ts ou e n tre  époux, 
d  n ’ y  a que des com bina isons passagères où  le  se n tim e n t n ’a 
guère de p a rt.

O n a v a it  lie u  d ’espérer que l ’a c tio n  lé g is la tive  se ra it m oins 
v ame q uand  elle se p ro p o sa it de m o ra lise r la  plèbe de R om e, 
parce que c’ é ta it  là  une m a tiè re  p lus m a lléab le  que l ’a r is to 
c ra tie . Dans ce tte  plèbe se m ê la ie n t les ingénus (hom mes de 
naissance lib re ) de c o n d itio n  p a u v re , les a ffranch is  e t les 
esclaves. C ette échelle ju r id iq u e  ne co rresponda it pas à l ’ échelle 
reelle des va leu rs . I l  y  a v a it  des ingénus de q u i l ’on ne p o u v a it 
r i en a tte n d re  de bon, e t des esclaves q u i, p a r le u r capacité  de 
tra v a il,  le u r in te llig e n ce  ou leurs connaissances, m é r ita ie n t de 
nron te r. Des esclaves d ’o rig ine  he llén ique  é ta ie n t souven t 
em ployés com m e m édecins ou com m e précepteurs : de l ’estim e 
R a tta c h a it à eux, m a lg ré  le u r s itu a tio n  se rv ile . Les m érites 
de ce genre v a la ie n t souven t a u x  esclaves l ’a ffranch issem ent, 
Qt nous avons v u  à que l h a u t degré de richesse e t de puissance 
* é levèrent au p re m ie r siècle certa ins a ffranch is . C ependant 
6 caprice du  m a ître  p o u v a it aussi fa ire  un  a ffra n ch i d ’un  esclave 

Sans ta le n t et sans m o ra lité  ; e t le  p a tro n  tra n s m e tta n t sa qua 
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l i té  à l ’a ffra n c h i com m e le père à l ’en fa n t, les a ffranch issem ents 
p o u v a ie n t conférer d ’emblée le  d ro it  de c ité  rom a ine  à des in d é 
sirables.

Des lo is d ’A uguste , complétées sous T ibè re , rég lem en tè ren t 
les a ffranch issem ents en te n a n t com pte  de l ’ in té rê t socia l : ce 
so n t la  lo i Æ lia  S entia  (4 après J .-C .), la  lo i F u fia  C an in ia  
(da te  p robab le  : 8 après J.-C .) e t la  lo i Ju n ia  ou J u n ia  N o r- 
bana (peu t-ê tre  19 après J.-C .). Ces lo is l im ita ie n t,  p ro p o r
tio n n e lle m e n t au nom bre  to ta l des esclaves possédés p a r un 
m a ître , le nom bre  de ceux que le m a ître  p o u v a it a ffra n c h ir  p a r 
te s ta m e n t; p o u r les esclaves a ffranch is  so it a v a n t l ’âge de 
tre n te  ans, so it en dehors des anciennes form es légales d ’a ffra n 
chissem ent, p a r u n  des procédés rap ides q u ’on s u b s titu a it 
vo lo n tie rs  à ces form es re la tiv e m e n t com pliquées, e t aussi p o u r 
ceux d o n t le  m a ître  n ’a v a it pas la  p ro p r ié té  q u ir ita ire  ou 
a b so lue1, elles créa ien t une nouve lle  c o n d itio n  ju r id iq u e , celle 
des « la tin s  jun iens  », a ins i nom m és parce que le u r s ta tu t é ta it 
ce lu i des la tin s , aggravé p a r des re s tric tio n s  spéciales que 
p ré c isa it la lo i Ju n ia  : ils  ne p o u va ie n t être  hé ritie rs  n i léga
ta ires , e t leurs biens à le u r m o r t reve n a ie n t au p a tro n . Le la t in  
ju n ie n  devena it c ito ye n  com p le t quand, a y a n t dépassé l ’âge 
de tre n te  ans, i l  é ta it a ffra n c h i de nouveau  dans les form es 
légales ; i l  le de ve n a it en ou tre , en v e r tu  de d ispos itions 
arrêtées so it p a r A uguste  so it p a r ses successeurs, lo rsq u ’ i l  
é ta it père de fa m ille , ou lo rsq u ’i l  a v a it se rv i dans les v ig ile s , 
ou lo rsque, p a r la  c o n s tru c tio n  d ’une m aison, p a r celle d ’un  
n a v ire  affecté  au tra n s p o rt du  b lé , p a r l ’exercice de la  p ro fes
sion de b o u la n g e r2, i l  a v a it co n tr ib u é  à fa c il ite r  la  v ie  de 
R om e.

Au-dessous des la tin s  jun iens  la  lé g is la tio n  d ’A uguste  
c ré a it la  catégorie des déd itices, appelés du  n om  q u i dés igna it 
ja d is  les po p u la tio n s  va incues, liv rées corps e t biens à R om e 
p a r la  conquête : d e v in re n t déd itices, désorm ais, les a ffranch is  
q u i, au tem ps de le u r se rv itu d e , a va ie n t encouru  des c h â ti
m ents p o u r des actes coupables ou une condu ite  v ic ieuse ; le 
caprice de le u r m a ître  p o u v a it b ien  les fa ire  s o r t ir  de l ’escla
vage, m ais la  catégorie  dans laque lle  ils  e n tra ie n t é ta it in fé 
rieu re  à tou tes  les autres catégories d ’hom m es lib res  : ils  
n ’ava ien t n i les d ro its  p o lit iq u e s  n i les d ro its  c iv ils  du  c ito ye n  ;
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1. Voir Piganiol, L a  conquête rom aine, p. 91.
2. Ce dernier cas fu t prévu seulement par Trajan.
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i l  le u r é ta it in te rd it  de sé jou rne r à R om e e t dans u n  ra yo n  
de cen t m illes  a u to u r de R o m e ; e t ils  n ’a va ie n t aucun m oyen  
de s o r t ir  de cette  c o n d itio n  de déd itice . Seuls leurs en fants, 
rangés p a rm i les pérégrins o rd ina ires , p o u va ie n t s’ é lever aux 
degrés supérieurs.

B ien  q u ’applicab les dans to u te  l ’ étendue de l ’ E m p ire  et 
fa ites p o u r re leve r en général la  c o n d itio n  de c ito ye n , ces lo is 
é ta ien t dictées s u rto u t, com m e le m o n tre n t p lus ieurs de leurs 
d ispos itions, p a r le dés ir de m e ttre  de l ’o rd re  dans la  p o p u la 
t io n  de R om e, d ’en é lim in e r ou d ’y  a f fa ib lir  les élém ents dange
reux . Dans le m êm e e sp rit, A uguste , re p re n a n t la  p o lit iq u e  de 
César, a rrê ta  à 200.000 personnes le nom bre  des c itoyens de 
R om e q u i a va ie n t d ro it  a u x  d is tr ib u tio n s  g ra tu ite s  de blé, à 
ra ison  de c in q  boisseaux p a r tê te  et p a r m ois. L ’o rg a n isa tio n  
m a té rie lle  de ces d is tr ib u tio n s , dans le p o rtiq u e  de M inuc ius , 
fu t  réglée pa r C laude.

Ces charités offic ie lles n ’ é ta ie n t pas la  seule ressource de la 
plèbe de R om e. B eaucoup de gens riches te n a ie n t une sorte  de 
cour, a va ie n t une c lien tè le , e t p a ya ie n t p a r des subsides régu 
lie rs les hom m ages de leurs c lien ts pauvres. U ne é tiq u e tte  q u i 
s’ in s p ira it  des m œ urs asia tiques d is tin g u a it les am is d ’u n  p e r
sonnage in f lu e n t en p lus ieurs catégories, admises dans u n  ord re  
dé te rm iné  à sa luer le  m a tin  le  m a ître  de m aison e t tra itées  
de façon  d iffé ren te  : les p lus favorisés é ta ie n t accue illis  dans 
l ’in t im ité  de l ’hô te  ; les p lus n o m b re u x  e t les p lus hum bles 
dé fffa ien t dans le ve s tib u le  e t y  receva ien t la  p e tite  somm e 
d ’a rgen t, appelée « spo rtu le  », q u i récom pensa it le u r assidu ité. 
A vec u n  peu d ’en tregen t, e t en co u ra n t d ’une m aison à l ’au tre , 
on p o u v a it a r r iv e r  à v iv re  à R om e en pa ras ite , sans t r a v a il  
régu lie r. Nous en trevoyons à tra ve rs  les descrip tions de Juvé - 
n a l1 ce tte  plèbe paresseuse e t quémandeuse, dans les rangs 
ffe laque lle  les Grecs e t les O rie n ta u x , p a rtic u liè re m e n t hab iles 
dans l ’a r t  de f la t te r  e t de s o llic ite r, fo n t une concurrence 
redou tab le  a u x  au toch tones. E n  ce p o in t encore l ’a c tio n  des 
mesures a d m in is tra tiv e s  é ta it con tra riée  p a r les m œ urs : ce tte  
P ra tique  de la  sp o rtu le , ce désir des R om ains riches de g rouper 
a u to u r d ’eux, p o u r des sa tis fac tions  de v a n ité , le p lus g rand

t* Les satires de Juvénal n’ont été écrites que dans le premier tiers du second siècle ; 
c’est sous les Flaviens, âgé de vingt à quarante ans environ, que Juvénal avait 

aoc[uis son expérience de la société romaine.
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nom bre  possible d ’obligés, dém ora lisa ien t le  bas peuple  de 
R om e e t a n n u la ie n t en p a rtie  les d ispos itions  prises p o u r l im ite r  
les d is tr ib u tio n s  g ra tu ite s .

H ors  de R om e, le mêm e in c o n v é n ie n t n ’e x is ta it pas ou é ta it 
beaucoup m oins sensible : p lus fa c ile m e n t q u ’à R om e, le t r i  
p o u v a it se fa ire  en tre  les in d iv id u s  capables de s’é lever p a r le 
t r a v a il  e t les au tres. Les lo is d ’A uguste  a u to risè re n t le m ariage 
en tre  ingénus e t a ffranch ies, a ins i q u ’en tre  a ffranch is  e t ingé 
nues, excep tion  fa ite  p o u r les m em bres des fam ille s  sénatoria les, 
auxque ls ces un ions re s tè re n t in te rd ite s . C ette réserve s’e x p li
q u a it p a r la  v o lo n té  de m énager les tra n s it io n s  e t p a r la  c ra in te  
d ’in tro d u ire  tro p  b rusquem en t dans l ’a r is to c ra tie  d ir ig e a n te  
des élém ents m a l préparés. M ais la  lé g it im a t io n , p o u r tou tes  
les autres classes de la  société, des m ariages con tractés avec 
des a ffranch is  s’acco rd a it avec la  p o lit iq u e  générale d ’A uguste  
con tre  la  d é p o pu la tion  e t te n d a it à opérer p a rm i les a ffranch is  
une sélection.

Cet abaissem ent des barriè res e n tre  les diverses classes de 
la  société a eu des effets aussi su r la s itu a tio n  des esclaves. 
Très n o m b re ux , o rig ina ires  de tou tes  les rég ions, d ifférenciés 
à l ’ in f in i  p a r leurs a p titu d e s  e t p a r les cond itions  de v ie  q u i 
le u r é ta ie n t fa ites , les esclaves é ta ie n t regardés m a in te n a n t 
com m e des hom m es ; on le u r reconna issa it des qu a s i-d ro its . 
Lo rsque , sous N éron , le  p ré fe t de la  v i lle  fu t  assassiné p a r u n  
de ses esclaves, le Sénat ré so lu t, n o n  sans h é s ita tio n , d ’a p p liq u e r 
l ’ancienne règle e t condam na à m o r t les q u a tre  cents esclaves 
q u i, lors du  c rim e , se tro u v a ie n t sous le mêm e to i t  que le u r 
m a ître  e t ne l ’ a va ie n t pas sauvé : m ais ce tte  sentence in d ig n a  
le  peup le  de R om e, q u i fa i l l i t  fa ire  une ém eute, e t ne p u t  être  
exécutée q u ’avec u n  g rand  dép lo iem en t de forces m ilita ire s . 
E n  p rin c ip e , le m a ître  a v a it  le d ro it  de tu e r ou  d ’abandonner 
l ’esclave v ie u x  ou m alade : C laude décida que la  m ise à m o r t 
se ra it p o u rsu iv ie  com m e m e u rtre  e t que l ’esclave abandonné 
se ra it lib re . L ’in flu e nce  des idées ph ilosoph iques, te lles que les 
exp rim e  Sénèque, ou des croyances religieuses est p o u r que lque  
chose dans l ’adoucissem ent p rogress if de la  s e rv itu d e ; m ais 
ce q u i a été p lus efficace encore en ce sens, c ’est le coudo ie
m e n t q u o tid ie n  en tre  esclaves e t hom m es lib res dans les q u a r
tie rs  popu la ires  de R om e ou dans les entreprises in d u s trie lle s  
e t com m erciales ; c’ est aussi l ’ idée des perspectives presque 
ill im ité e s  q u i p o u v a ie n t s’ o u v r ir  d e va n t l ’ esclave p a r l ’a ff ra n 
chissem ent.
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Dans l ’ensemble, la  société du  p re m ie r siècle a p p a ra ît comme 
très m élangée, e t traversée pa r des couran ts  de d ire c tio n  con
tra ire . Beaucoup d ’in d iv id u s , à tous  les n ive a u x , s e ffo rcen t 
de gagner p a r le t r a v a il  de la  richesse e t de la  cons idéra tion  ; 
beaucoup d ’au tres, en h a u t et en bas, son t des oisifs q u i ne 
cherchent r ie n  au delà du  p la is ir  du m om en t. Mais les faiblesses 
e t les tares son t v is ib les s u r to u t dans les grandes v ille s , e t en 
p a rt ic u lie r  dans la  cap ita le  ; i l  y  a dans les pe tites  v ille s  d ’ I ta lie  
(n o ta m m e n t en Ita lie  sep ten triona le ) e t dans les provinces 
p lus d ’honnête té , de conscience e t de prévoyance . C’est de ces 
pe tites  v ille s  e t de ces prov inces que so rte n t, en p ro p o r tio n  
de p lus en p lus grande, les m e illeu rs  se rv iteu rs  de l ’ E m p ire .

jV .  —  LE  M O U V E M E N T IN T E LLE C TU E LK

R om e est le centre  d ’a tt ra c t io n  où co n flu e n t de to u te s  pa rts  
les hom m es e t les idées. I l  fa u t u n  e ffo rt p o u r m a in te n ir , au 
m ilie u  de ces appo rts  m u ltip le s , une t r a d it io n  la tin e , e t p o u r 
é laborer une c u ltu re  com m une q u i assure l ’u n ité  du  m onde 
ro m a in  dans les choses de l ’e sp rit, com m e 1 a d m in is tra t io n  
im pé ria le  l ’assure dans l ’ o rd re  te m po re l.

Cet e ffo rt a été fa it ,  sous le  règne d ’A uguste , p a r A uguste  
lu i-m êm e e t p a r p lus ieurs homm es de goû t. A uguste  s est 
a c tive m e n t intéressé à la  v ie  l it té ra ire ,  encourageant les éc ri
va ins, le u r in d iq u a n t des su je ts à tra ite r .  Les m aisons de 
Mécène (m o rt en 8 a v a n t J.-G .) e t de V a le rius  Messalla (m o rt 
en 8 après J.-C .) o n t été des cercles de poètes. Les hom m es de 
le ttre s  se son t groupés aussi a u to u r d ’A s in ius  P o llio n  (m o rt 
en 5 après J .-C .), q u i, p o lit iq u e m e n t, ne s’est jam a is  ra llié  de 
bon cœ ur au p r in c ip a t, m ais q u i a co n tr ib u é  cependan t à

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  F- Baumgarten, F. Poland et F.. Wagner, Die helle 
nislisch-rômische Kultur (Leipzig, 1913, in-4°) ; A. Grenier, Le génie romain dam la 
religion, la pensée et l'art (Paris, 1925, in-8 », dans la collection « L ’évolution de 1 huma- 
nité»), 30 partie: « Le siècle d’Auguste « (p. 322-461) ; Windelband, Geschichte der 
abendländischen Philosophie im Altertum, dans le Handbuch der klassischen Altertums
wissenschaft de I. von Müller, t. IV, l re section, l Ie partie, 4e éd. revue par Gœdecke- 
pteyer (Munich, 1923, in-8 °) ; É. Bréhier, Histoire de la philosophie, t. 1 (Paris, 1928, 
in-8»), 2° partie ; A. Reymond, Histoire des sciences exactes et naturelles dans l  antiquité 
gréco-romaine (Paris, 1924, in -8° ; J- D. Heiberg, Geschichte der Mathematik und 
Naturwissenschaften im Altertum, dans le Handbuch de I. von Müller, t. V, l re section, 
- e Partie (Munich 1925 in-8°) • P. Duhem, Le système du monde, histoire des doctrines 
Œnologiques de Platon à Copernic, t. I  (Paris, 1913, in-4»), ch. v de la 1« partie ; 
leuflel, Geschichte der römischen Literatur, 6e éd., revue par K ro ll et bkutsch (Leipzig, 
19l0-19ig, 3 vol. in-8°) ; M. Sehanz, Geschichte der römischen Lilleratur, dans le Iland- 
buch de I. von Muller, t. V I I I ,  2» partie, 3® éd. (Munich, 1911-1913, 2 vol. in -8 °) .
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l ’éc la t de ce « siècle d ’A uguste  », en c o lle c tio n n a n t les œuvres 
d ’a r t , en fo n d a n t la p rem ière  b ib lio th è q u e  p u b liq u e  de R om e, 
en m e tta n t à la  m ode les « ré c ita tio n s  » ou lectures pub liques 
d ’œ uvres nouvelles. Les d ix  dernières années de la  v ie  de V ir 
g ile  (P ub lius  V e rg iliu s  M aro , m o r t en 1.9 a v a n t J.-C .) o n t été 
occupées p a r la com pos ition  de VÉnéide, épopée q u i est une 
som m e des idées, des croyances e t des tra d it io n s  rom aines. 
H orace (Q u in tus  H o ra tiu s  F laccus, m o r t en 8 avan t^  J .-C .) 
n ’a p lus é c rit de satires après A c t iu m  : i l  a donné les É p itres, 
où la  m ora le  des paysans la tin s  sç com bine avec les enseigne
m ents des philosophes, e t les Odes, q u i, conçues au fo n d  dans 
le mêm e e sp rit, déve loppen t des thèm es n a tio n a u x  sous des 
form es em pruntées au ly r ism e  he llén ique. Les poètes élégiaques 
son t n o m b re u x ; ceux d o n t nous avons encore les œ uvres son t 
T ib u lle  (A lb iu s  T ib u llu s , m o r t en 19 a v a n t J .-C .), P roperce 
(Sextus P ro p e rtiu s , m o r t en 15 a v a n t J .-C .), O vide  (P u b liu s  
O v id iu s  Naso, né en 43 a v a n t J .-C ., m o r t en 18 après J.-C .) : 
eux-m êm es s’e m p lo ie n t à l ’occasion, con fo rm ém en t a u x  désirs 
de l ’em pereur, à cé lébrer e t poétiser le passé de R om e. L ’œ uvre 
la  p lus s ig n if ic a tiv e  de l ’époque est l ’h is to ire  de T ite  L iv e  
(T itu s  L iv iu s , né en 59 a v a n t J .-C ., m o r t en 17 après J.-C .) : 
p a r ta n t des orig ines, elle co n du isa it ju s q u ’au règne d ’A uguste  
le dé rou lem en t m a g n ifiq u e  des guerres e t des conquêtes 
rom aines.

C ette b r illa n te  flo ra ison  a p o u r long tem ps dom iné  to u te  la  
l it té ra tu re  la tin e  ; V irg ile  en p a r t ic u lie r  est resté p e n dan t des 
siècles la  p lus  hau te  expression de la  poésie. L a  propagande 
p a tr io t iq u e  e t la  g lo r if ic a t io n  du  passé ro m a in , te lles q u ’elles 
son t contenues dans les œ uvres de V irg ile  e t de T ite  L ive , 
o n t co n tr ib u é  à fa ire  l ’u n ité  m ora le  de l ’ E m p ire . C ependant, 
ce q u i a s u r to u t réalisé ce tte  u n ité , ç ’a été la  c o n s titu t io n  d ’une 
c u ltu re  m oyenne e t générale, d ’une koinè, com m unau té  non  
pas lin g u is tiq u e , m ais in te lle c tu e lle  e t m ora le , ap te  à se répandre  
dans l ’o r ie n t he llén ique  aussi b ien  que dans l ’occ iden t la t in .

U n  ty p e  d ’enseignem ent p rend  fo rm e , sous les prem iers 
em pereurs, q u i d ’un  b o u t à l ’a u tre  de l ’ E m p ire  donne a u x  jeunes 
gens le m êm e fonds de connaissances, les mêmes hab itudes 
de pensée, les mêmes procédés de com pos ition . L ’éduca tion  
à l ’école, en com m un, gagne du te r ra in  sur l ’in s tru c t io n  in d i
v id u e lle , confiée dans la  fa m ille  à u n  p récep teu r, celle que 
p ré fé ra ien t les anciens R om ains. Beaucoup d ’en fan ts fré 
q u e n te n t à R om e, sous A uguste , l ’ école où  le  g ra m m a ir ie n
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Q u in tus  Cæcilius E p iro ta  ch o is it p o u r tex tes  d ’e x p lica tio n  des 
passages de poètes m odernes. M ais ce son t s u r to u t les écoles 
des rhé teu rs  q u i agissent sur les esprits  e t les d ir ig e n t tous 
dans la  même vo ie . Q u ’ils  so ien t o r ie n ta u x  ou occ iden taux  
de naissance, tous les professeurs de rh é to riq u e  o n t le  même 
bagage, fa i t  des tra d it io n s  pédagogiques e t lit té ra ire s  amassées 
depuis quelques générations p a rle s  rhé teu rs  grecs. Les con tem 
pora ins o n t b ien  pu  les ré p a r t ir  en écoles d is tinc tes  et 
même adverses, école classique e t conserva trice  d ’A po llodo re  
de Pergam e, q u i fu t  le professeur d ’ A uguste , école n o va tr ice  
de Théodore de G adara, q u i fu t  le professeur de T ibè re  ; ils  
o n t b ien  p u  n o te r des divergences entre  l ’ a r t  des rhé teu rs  la tin s  
e t ce lu i des rhé teu rs  grecs : l ’ id e n tité  fonciè re  de tous ces ensei
gnem ents im p o rte  beaucoup p lus que les nuances de d é ta il. 
Les rhé teu rs  exe rça ien t leurs élèves à p la id e r des procès f ic t ifs  
d o n t les thèm es, la  d iv is io n , l ’a rg u m e n ta tio n  v a r ia ie n t peu. 
Des recueils com m e ce lu i que Sénèque le père (Luc ius  Annæ us 
Seneca) composa sous C a ligu la  f ix a ie n t e t p e rp é tu a ie n t les 
procédés, en rassem blan t les passages e t les tra its  q u i p o u va ie n t 
se rv ir de modèles. L ’a t t itu d e  du  p o u v o ir , à l ’ égard de cet ensei
gnem ent, é ta it sensib lem ent d iffé re n te  de ce q u ’elle a v a it  été 
à l ’ époque ré p u b lic a in e 1 : b ie n v e illa n te  dès les prem iers régnés, 
elle passa peu à peu au sou tien  e ffe c tif, e t Vespasien in s t itu a  des 
chaires avec tra ite m e n t, à R om e, p o u r des rhé teu rs  la tin s  e t 
grecs. A  l ’ im ita t io n  de ce q u i se fa is a it depuis long tem ps en 
pays g re c2, l ’ in s tru c t io n  te n d a it à deven ir, en pays la t in ,  chose 
d ’ É ta t .

Ce n ’est d ’a illeu rs  pas ce tte  in te rv e n t io n  o ffic ie lle  q u i im pose 
aux diverses écoles l ’u n ité  de p rog ram m e et de m éthode : 
cette  u n ité  s’ é ta b lit  spon taném en t, parce que tous  les p ro 
fesseurs o n t la  m êm e fo rm a tio n  e t se p roposen t le  mêm e b u t. 
Tous les hom m es cu ltivé s  du  p re m ie r siècle o n t a ins i reçu une 
p ré p a ra tio n  id e n tiq u e , o n t été m un is  du  m êm e v ia tiq u e  sco
la ire . L a  m arque  de la  rh é to r iq u e  est v is ib le  chez tous , mêm e 
chez les p lus grands e t les p lus o rig in a u x , mêm e chez ceux d o n t 
la  fa c u lté  d ’in v e n tio n  s’est déployée a illeu rs  que dans 1 a r t 
o ra to ire ; dé jà  un  h is to rie n  com m e T ite  L iv e , ensuite un  poète 
com m e O vide , ensu ite  un  m o ra lis te  com m e Sénèque la issent 
tra n sp a ra ître  sans cesse l ’enseignem ent du  rh é te u r. A  p lus

1* Voir Piganiol, La conquête romaine, p. 454, sur la fermeture en 92, par les censeurs, 
^es écoles de rhéteurs latins.

2. Voir Piganiol, ibid., p. 297.
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fo r te  ra ison  l ’u n ifo rm ité  de la  c u ltu re  est-elle sensible chez les 
personna lités  m oins v igoureuses.

Ce q u i co n tr ib u e  beaucoup à rend re  profondes les traces de 
ce tte  éduca tion , c’est que l ’école, à v ra i d ire , se p ro longe pen
d a n t to u te  la v ie . Les co n d ition s  p o lit iq u e s  e t l ’é v o lu tio n  
des m œ urs a ffa ib lissen t e t tu e n t assez v ite  les genres q u i sup
posent 1 a c t iv ité  de la  v ie  p u b liq u e  e t l ’a p titu d e  a u x  ém otions 
co llectives d ord re  lit té ra ire .  I l  y  a in c o m p a tib il ité  en tre  le 
nouveau rég im e e t la  h au te  éloquence : l ’a r t  o ra to ire , décrié 
p a r 1 usage q u ’en fo n t les dé la teurs ou re s tre in t à la  chicane 
techn ique  des p e tits  procès, ne p ro d u it p lus de grandes œ uvres ; 
T a c ite , à la f in  du  siècle, a m is en lum iè re  dans le D ia logue  sur
les orateurs, conve rsa tion  q u i est supposée tenue sous le règne de 
Vespasien,les causes de ce tte  décadence in é v ita b le . Seule subsiste 
la  ̂ déclam ation  d école, parce q u ’elle est à la  fo is ino ffens ive  p o u r 
1 E l a l e t nécessaire p o u r la  fo rm a tio n  générale ; le sens p rop re  
d u  te rm e  eloquentia  s o b lite re , e t le m o t en v ie n t à s ig n if ie r à 
peu près « lit té ra tu re  ». A u  th é â tre , on joue  encore sous les 
p rem iers em pereurs des tragéd ies e t des comédies, anciennes 
ou nouvelles ; c ’est en vue  de la  re p résen ta tion  que V a rius  
R u fus  é c rit des tragéd ies sous A uguste  ; on joue  aussi sous 
C laude, les pièces du  consu la ire  P om pon ius, m ais elles son t 
m a l accueillies p a r le p u b lic , à q u i un  spectacle tro p  lit té ra ire  
d é p la î t ;  e t quand , à la  f in  du  règne de C laude et sous N éron , 
Sénèque à son to u r  é c r it des tragéd ies, elles son t fa ites  p o u r la 
le c tu re , non  p o u r la  rep ré se n ta tio n  ; i l  en est de m êm e, aus
s itô t après lu i,  p o u r les tragéd ies de C u ria tiu s  M a te rnus . La  
tragéd ie  e t la  com édie son t désorm ais sans v ita l i té .  I l  est p ro 
bable  q u ’elles ne d ispara issen t pas com p lè tem en t des scènes 
th é â tra le s , m ais la  p a r t concédée à ces genres classiques est 
de p lus en p lus rognée au p ro f it  des m im es, courtes pièces gaies 
e t souven t licencieuses, ou encore au p ro f it  de purs  spectacles 
d ’où le  te x te  est à peu près ou to u t  à fa i t  absent.

A  m esure que, de ce tte  façon, le cham p l it té ra ire  se ré tré c it, 
les exercices scola ires, succédané de la  l it té ra tu re  v é r ita b le ’ 
son t p lus en vue . Ce q u i dans le  p rin c ip e  n ’é ta it q u ’une g y m 
na s tiq u e  p ré p a ra to ire  d e v ie n t une fin  en soi. Des hom m es d ’âge 
m û r, q u i ne tro u v e n t pas a illeu rs  l ’e m p lo i de leurs ta le n ts , 
co n tin u e n t à déc lam er chez le rh é te u r. L ’usage des lectures 
pub liques , in t r o d u it  p a r A s in ius  P o llio n , se généralise : l ’é c r i
v a in  rassem ble dans une salle les gens q u ’i l  co n n a ît p o u r 
le u r « ré c ite r » p a r fragm en ts  l ’œ uvre q u ’i l  v ie n t de com poser,
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à que lque genre q u ’elle se ra tta c h e . I l  fa u t p la ire  à cet a u d ito ire  
m onda in , ne pas le fa tig u e r, ne pas le su rp rendre , ne pas lu i  
dem ander une a tte n tio n  tro p  soutenue : on recherche donc 
a v a n t to u t ,  dans les ré c ita tio n s  com m e dans les exercices 
d ’école, les tra its  heu reux , les m orceaux à e ffe t, les déve loppe
m ents q u i, u t i l is a n t des souven irs com m uns au le c te u r e t aux  
a u d iteu rs , é ta b liro n t en tre  eux ce tte  sorte  de c o lla b o ra tio n , 
de co m p lic ité , q u i se t r a d u it  p a r des app laudissem ents.

S i l ’on  m e t à p a r t  les quelques hom m es de va le u r q u i, to u t  en 
sub issant l ’ in fluence  du  g oû t co n te m p o ra in , s’ é lèven t p a r leurs 
dons personnels au-dessus de la  p ro d u c tio n  m oyenne, la  l i t t é 
ra tu re , te lle  que la  fo n t  les rhé teu rs  e t les ré c ita tio n s , a p p a ra ît 
com m e une l i t té ra tu re  de professeurs e t de bons élèves, com m e 
une espèce de concours généra l p ro longé  ju s q u ’à la  v ie illesse. 
Les p réoccupa tions scolaires son t p a r to u t m anifestes. E n  m a tiè re  
de ph ilosoph ie , on se borne  le p lus souven t à l ire  les m anuels 
dans lesquels les professeurs des d iffé ren tes sectes résum en t 
l ’enseignem ent tra d it io n n e l : i l  y  a peu ou p o in t de recherche 
o rig ina le , e t souven t le sens p ro fo n d  des doc trines  est m éd io 
crem ent com pris  ; le  sto ïc ism e e t l ’ ép icu rism e, q u i son t les 
sectes les p lus v ivaces, se re jo ig n e n t dans la  m ora le  p ra tiq u e , 
en conse illan t l ’u n  e t l ’a u tre  une a tt itu d e  d ’indépendance à 
l ’égard des choses extérieu res, e t se ra p p ro ch e n t p a r la  fo rm e  
d ’exp o s ition , de p a r t  e t d ’a u tre  to u te  pénétrée de rh é to r iq u e  ; 
de leurs doc trines  ils  ne d iscu te n t que les p e tits  côtés, s’abste
n a n t de d é b a ttre  e t de re n ouve le r les hautes questions q u i les 
d iv ise n t en th é o rie , ra p p o rts  de la  d iv in ité  e t du  m onde, d é te r
m in ism e  e t lib e rté . Dans tous  les dom aines, ce q u ’on p u b lie  le 
p lus v o lo n tie rs , ce son t des résum és, des e x tra its , des flo rilèges, 
des répe rto ires  : H y g in  (Ju liu s  H yg in u s ) sous A uguste  e t 
Valère M a x im e  (Y a le rius  M ax im us) sous T ibè re  co m p ile n t en 
guise d ’ouvrages h is to riques  des recueils de fa its  e t d its  m ém o
rab les, m agasin  d ’o rnem ents, d ’ « exem ples » à l ’usage des 
rhé teurs . Dans l ’o rd re  sc ie n tifiq ue , l ’encyclopédie  composée 
sous T ibè re  p a r C orné lius Celsus (nous en possédons la  p a rtie  
re la tiv e  à la  m édecine), les Questions naturelles  de Sénèque, 
1 H is to ire  nature lle  de P line  l ’A nc ien  (Caius P lin iu s  Secundus, 
24-79) son t essentie llem ent la  ré u n io n  de notes prises dans 
des ouvrages an té rieu rs  : chacun de ces recueils t ie n t  lie u  p o u r 
le le c te u r de to u te  une b ib lio th è q u e .

De te lles m éthodes de t r a v a i l  e t d ’ enseignem ent o n t des 
inconvén ien ts  q u i appara issent assez : ce tte  c u ltu re  est souvent
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superfic ie lle  e t banale  ; des esprits  e xc lus ivem en t entraînés 
a u x  exercices de la  rh é to r iq u e  m a n q u e ro n t de fra îch e u r e t de 
s incé rité . C ette  fo rm a tio n , q u i a pu  d im in u e r u n  psychologue 
in g é n ie u x  e t un  g rand  a rtis te  com m e Sénèque, u n  in fa tig a b le  
tra v a il le u r  com m e P line , a in fluencé  d ’une façon b ien  p lus 
a c tive  e t b ien  p lus d é b ilita n te  encore la  masse des esprits 
o rd ina ires . M ais, en com pensation , i l  fa u t reconna ître  que cette  
éduca tion , peu spécialisée, peu exigeante, se c o n te n ta n t de q u a 
lité s  m oyennes e t se m e tta n t à la  portée  de tous  p a r les in s tru 
m ents d ’étude q u ’elle e m p lo y a it, n ’a v a it pas de d iff ic u lté  à 
s’é tendre dans l ’espace e t à se p ro longe r dans le tem ps : en 
fa it ,  elle a réa lisé, dans la  m esure du  possible, l ’u n ité  in te lle c 
tu e lle  du  m onde ro m a in , p o u r des générations. Ju vé n a l exp rim e  
ce tte  v é r ité , dans le to n  h yp e rb o liq u e  q u i est sa m an ière  h a b i
tue lle , quand  i l  évoque l ’île  lo in ta in e  de T h u lé  (S he tland  ?), 
q u i, perdue dans les brum es de l ’Océan se p te n trio n a l, réc lam e 
un  professeur de rh é to riq u e .

V. —  LES D IF FÉ R E N T E S  GÉNÉRATIONS D U  P R E M IE R  
SIÈCLEK

T e l est le fo n d  com m un e t cons tan t de la  v ie  l it té ra ire  au 
p re m ie r siècle. Cela d it ,  i l  va  de soi que d ’une généra tion  à 
l ’a u tre  on p e u t sa is ir des différences, e t que des réussites in d i
v idue lles , en ou tre , se dé tachen t de l ’ensemble.

Les écriva ins  con tem pora ins d ’A uguste , d o n t les p rin c ip a u x  
o n t été nom m és to u t  à l ’heure, n ’o n t été touchés que p a rt ie lle 
m e n t p a r la  rh é to riq u e , d o n t la  grande vogue est postérieure  
à eux. Dans leurs œ uvres se réa lise  une c o n c ilia tio n , u n  é qu i
lib re  en tre  les é lém ents la tin s  e t les élém ents he llén iques ; 
p a r la  richesse du  fo n d  e t l ’élégance de la  fo rm e , ils  rep résenten t 
u n  p o in t u n ique  de p e rfe c tio n  classique e t de m a tu r i té ;  ils 
son t l ’abou tissem ent du  t r a v a il  p a r leque l la  géné ra tion  de 
C icéron, de Lucrèce, de C a tu lle  e t de César a e m b e lli e t assoupli 
la  pensée, la  langue e t la  m é triq u e  la tines.

Le changem ent est sensible q uand  on passe de T « âge d ’ o r » 
à T« âge d ’a rgen t », de la  géné ra tion  q u i en toure  A uguste  à 
celle q u i a rr iv e  à la  m a tu r ité  sous C laude e t N é ron  e t d o n t 1

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r .  — Les mêmes qu’au paragraphe précédent (voir p. 137). 
Pour l ’étude du droit, ajouter J. Declareuil, Rome et l ’organisation du droit (Paris, 
1924, in-8°,^dans la collection « L ’évolution de l ’humanité »).
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Les différentes générations du premier siècle

Sénèque le ph ilosophe est le rep résen tan t le p lus s ig n if ic a t if . 
E lle  est à la  précédente ce que le ro m an tism e  est au classi
cisme ; elle a p o u r ca racté ris tiques l ’a ffa ib lissem en t des liens 
log iques, le  progrès de la  sens ib ilité  aux  dépens de la  ra ison  : 
ce tte  é v o lu tio n  se m arque  dans le  vocabu la ire  et la  syn taxe  
aussi b ien  que dans l ’ in v e n tio n  et la  d isp o s itio n  des idées. Les 
essais m o ra u x  de Sénèque (né vers 4 a v a n t J .-C ., m o r t en 65), 
l ’épopée de L u ca in  (39-65), le ro m a n  réa lis te  de P é trone , les 
satires de Perse (A u lus  Persius F laccus, 34-62) son t les p ro d u its , 
d ivers d ’apparence, de ce tte  tendance fondam en ta le . Jam ais 
l ’a r t  n 'a  été p lus ra ffin é  n i p lus souple ; m ais les écriva ins sont 
p lus in q u ie ts  que leurs aînés, m oins m aîtres  d ’eux-m êm es, 
m oins capables de m e ttre  l ’ha rm on ie  en tre  des élém ents com 
plexes e t d ’im poser une tra d it io n .

A u  co n tra ire  la  géné ra tion  con tem pora ine  de D o m itie r i est 
une généra tion  assagie, q u i sans dou te  ne p eu t ressusciter le 
classicisme de C icéron e t de V irg ile  e t est obligée de fa ire  une 
p a rt au g oû t m oderne, m ais q u i est m oins ha rd ie , m oins 
tou rm en tée  que la  géné ra tion  précédente. C’est la  généra
t io n  de Q u in til ie n  (M arcus Fab ius Q u in tilia n u s , m o r t à peu 
près sexagénaire, vers 9 6 )1. N u l ne conteste, à ce m om en t, 
le d ro it  de la  rh é to r iq u e  à ê tre  l ’essentiel de l ’é d u c a tio n ; 
Q u in tilie n  dé te rm ine  les règles de l ’ enseignem ent avec u n  
sen tim en t assez ju s te  de la  ré a lité  e t une p o n d é ra tio n  q u i le 
t ie n t  en garde con tre  les excès. V a le rius  F laccus, S ilius  Ita lic u s  
(25-101), Stace (P ap in ius  S ta tius ) s’e ffo rcen t de co n tin u e r 
l ’a r t  c lassique dans la poésie com m e Q u in t il ie n  dans la  prose ; 
M a r tia l (M arcus V a le rius  M a rtia lis , né vers 40, m o r t en 104), 
q u i p rend  p o u r m a tiè re  de ses épigram m es la v ie  q u o tid ienne , 
u ’est pas m oins classique dans son a r t  que les fa iseurs d ’épopées.

Sous A uguste , presque tous les écriva ins  son t Ita lie n s , 
q u ’ils  v ie n n e n t de l ’ I ta lie  du  n o rd  com m e V irg ile  et T ite  L iv e , 
de l ’ I ta lie  du  cen tre  com m e Properce e t O v ide , de l ’ I ta lie  du  
*ud  com m e H orace. C ependant le poète C ornélius G allus e t 
J h is to rie n  T rogue  Pompée (Pom peius T rogus) son t G aulo is, 
je rh é te u r P orcius L a tro  est E spagno l. Sous les règnes su iva n ts , 
*a p ro p o r tio n  des p ro v in c ia u x  augm ente dans le m onde l i t t é 
ra ire  de la  même façon que dans le m onde p o lit iq u e . Le  p lus 
rem arquab le  des dé la teurs, D o m itiu s  A fe r, m o r t sous N éron,

, ) Lucain et Perse s’y rangent par la date de leur naissance. Mais, morts avant la 
entame, ils ne se séparent pas littérairement de lajj génération de Sénèque.
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est G aulo is ; les Sénèque e t L u c a in  son t Espagnols de mêm e 
que le géographe P om pon ius M êla, q u i é c rit sous C laude, de 
mêm e que l ’agronom e C o lum elle  (Luc ius  Jun ius  M odera tus 
C o lum e lla ), q u i é c rit sous N éron , de m êm e que Q u m tilie n  et 
M a r tia l. On n ’o b tie n t la  cé lébrité  q u ’à c o n d itio n  de v e n ir  à 
R om e e t d 'y  v iv re , à c o n d itio n  aussi de s’ a d a p te r au ty p e  cou
ra n t  de la  c u ltu re  ro m a in e  ; m ais ces nouveau-venus, m a lgré  
to u t ,  a p p o rte n t de le u r p ro v in ce  une v ig u e u r, une sève, sans 
lesquelles la  l it té ra tu re  la tin e  r is q u e ra it de dépé rir.

M oins heureuse, la  l it té ra tu re  de langue grecque trave rse  une 
période d ’effacem ent e t de dem i-som m eil. L a  Grèce p ro p re  est 
s té rile  : i l  n ’y  a pas de rég ion  dans l ’E m p ire  q u i so it p lus t r is 
te m e n t déchue et p lus pauvre  en hom m es. Les in d iv id u s  q u i 
co m p te n t dans le m ouvem en t in te lle c tu e l son t o rig ina ires  d Asie 
M ineure , com m e l ’h is to rie n  et géographe S trabon  (né en 64 a va n t 
J  -C., m o r t vers 25 après J.-C .) e t 1 h is to rie n  e t rh é te u r D enys 
d ’ H alicarnasse (sous A uguste ), de S yrie  com m e l ’h is to rie n  
N ico las de D am as, am i d ’ H érode le G rand , de S icile  com m e 
l ’h is to rie n  D iodo re  (sous A ugus te ) e t le rh é te u r Cæcilius de 
C a lè-A ctè , a m i de D enys ; ou b ien  encore ce son t des Ju ifs , 
com m e le ph ilosophe  P h ilo n , J u if  d ’A le xa n d rie , e t l ’h is to r ie n  
Josèphe, J u if  de P a lestine  ; des A fr ic a in s  m êm e, com m e le ro i 
Juba  I L  P o u r eux tous , R om e est le p o in t a u to u r duque l to u t 
g ra v ite  ; la  p lu p a r t  d ’en tre  eux y  passent une p a rt ie  de le u r 
v ie  • quelques-uns se la tin is e n t to u t  à fa it ,  com m e le g ra m m a i
rie n  V a le rius  P robus, de B é ry te  (B e y ro u th ), q u i tra n s p la n te  à 
R om e, sous N éron , les m eilleures m éthodes de la  c r it iq u e  
a lexand rine . L a  géographie de S tra b o n  est u n  b ila n  de la  
conquête  ro m a in e ; D enys d ’ LIalicarnasse est, avec u n  ta le n t 
m o in d re , le pendan t de T ite  L iv e  ; l ’o r ig in a lité  ju iv e  de P h ilo n  
se recouvre  d ’une rh é to riq u e  e t d ’une ph ilosoph ie  gréco-la tines. 
Si dans l ’o rd re  n o lit iq u e , des tendances cen trifuges, capables 
de’ m enacer à la ’ longue l ’u n ité  de l ’ E m p ire , son t perceptib les 
vers le  de rn ie r tie rs  du  p re m ie r siècle, dans le m o uvem en t in te l
le c tu e l l ’hégém onie de R om e reste incontestée  pen d a n t to u te  
cette  période : c ’est au second siècle seulem ent que le m onde 
de la  pensée grecque d e va it re tro u v e r l ’ indépendance e t mêm e
la  su p é rio rité . .

I l  y  a d ’a illeu rs  u n  dom aine  techn ique  q u i co n tr ib u e  a 
conso lider la  p r im a u té  de R om e : c’est le  dom aine d u  d ro it. 
A  mesure que le d ro it  ro m a in  s’é tend à tra ve rs  le m onde, s’ap 
p liq u e  à u n  p lus g rand  nom bre  d ’in d iv id u s  et de peuples,
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l ’ é tude de ce d ro it ,  l ’e ffo rt p o u r le  m ie u x  conna ître  le préciser 
e t le p e rfe c tio n n e r p re n n e n t p lus d ’im p o rta n ce  ; e t le fo y e r de 
ce t r a v a il  est n a tu re lle m e n t à R om e. Dès le  règne d  A uguste  
deux  écoles de ju ris te s  y  r iv a lis e n t, celle de C ap iton  (Caïus 
A te ius  C ap ito , m o r t en 22 après J.-C .) e t celle de Labéon 
(M arcus A n tis tiu s  Labeo, m o r t a v a n t C ap iton ) : C ap iton  
rep ré se n ta it la  tendance co n se rva trice ; Labéon  a ccu e illa it 
vo lo n tie rs  les in n o v a tio n s . Les deux écoles o n t vécu, e t se sont 
pa rtagé  les é tu d ia n ts  ; elles o n t d ’a illeu rs  été dénomm ées, non 
d ’après les fonda teu rs , m ais d ’ après les successeurs des fo n d a 
teurs  : à C a p iton  se ra tta c h e n t les Sabim ens (du  n o m  de Mas- 
surius Sabinus, successeur de C ap iton ), appelés aussi Cassiens 
(du n om  de Cassius Lon g in u s , successeur de Sabinus) ; à Labéon 
les P rocu liens (du  n om  de P rocu lus , chef de l ’ école sous C laude 
et N éron ). C ette  é m u la tio n  m êm e e t le rô le  que jo u e n t les 
questions de d ro it  dans de n o m b re ux  actes de la  v ie  q u o t i
d ienne assurent la  v i ta l i té  e t la  p ro sp é rité  des etudes ju r id iq u e s .

VI. — L ’ART K

É q u ilib re  é légant e t s ty le  classique a tte in ts  p a r les con tem 
pora ins d ’A uguste , penchan t des générations su ivan tes vers 
un  a r t  m o ins p u r  e t p lus déc lam a to ire , d iffu s io n  à tra ve rs  to u t 
l ’ E m p ire  de conceptions e t d ’hab itudes  _ sensib lem ent u n i
form es, ces tra its ,  q u i pe u ve n t résum er 1 h is to ire  de la  l i t té ra 
tu re  au p re m ie r siècle, peuven t résum er aussi 1 h is to ire  de 1 a r t,
. L ’a r t  des Césars v i t  su r les fo rm u les q u i se son t défin ies dans 

les dern iers tem ps d e là  R é p u b liq u e 2. Dans 1 a rch ite c tu re , les 
éléments ita liq u e s  son t étouffés à peu près com p lè tem en t p a r 
l ’in va s io n  des élém ents he llén is tiques ; les p ra tiq u e s  q u i carac
té rise n t l ’aspect des m onum ents  d ’époque im p é ria le  son t venues

,  1 . O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  Outre 1 ouvrage de Grenier cite plus haut, p. 137, 
Mrs. A. Strong, Roman sculpture jrom Auguslus to Constantme (Londres, 1307, in -8  ), 
Eugenia Strong, La scultura romana da Aueuslo a Coslantino (rlorenc.e, 1923-1926, 
2 vol. in-4°) : c’est la traduction (par Giannelli) de l ’ouvrage précédent, mis a jour et 
t r ès développé : Ch. Picard, La sculpture antique de Phidias a l ere byzantine (Paris, 
1926, in-8°) ; P. Gusman, L 'art décorait/  de Rome, de la fin de la République au ^ ‘ siècle 
(Paris, 1909, gr. in-4») ; E. Petersen, Ara Pacis Augustæ (Vienne, 1902, in-4 ). Sur 
Eoinpéi, voir, par exemple, A. Mau, Pompeji in  Leben und Iiunst (Leipzig, 1900, 
m-8»; 2e êd 2 vol 1908-1913) ; sur les collections formées par Juba a Cherche!, 
E- Gauckler,'’Musée de Cherchel (Paris, 1895, in-f») et M. Durry, Musée de Chercha, 
Supplément (Paris, 1924, in-f°), dans les « Musées et collections archéologiques 

e ^Algérie et de la Tunisie ».
2* Voir Piganiol, La conquête romaine, p. 452-453.
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d ‘ O r ie n t : a ins i l ’e m p lo i fré q u e n t du  « blocage », b é to n  de m oe l
lons e t de m o r tie r , e t les grandes voûtes constru ites  p a r ce 
procédé, s i nombreuses dans les pa la is , les the rm es, les a m p h i
th é â tre s 1. E n  scu lp tu re , on v o u d ra it  re m o n te r à des modèles 
p lus anciens : l ’école archaïsante d o n t l ’o rig ine  se p lace, avec 
Pasité lès, au d é b u t du  p re m ie r siècle a v a n t n o tre  ère, est rep ré 
sentée sous les prem ie rs  em pereurs pa r S téphanos, élève de 
Pasitélès, pu is  p a r Ménélaos, élève de S téphanos. Les copies 
e t les rép liques d ’œ uvres grecques de la  grande époque se 
m u lt ip lie n t dans les édifices pub lics  e t les co llections privées, 
et beaucoup d ’am ateurs  m a rq u e n t une préférence, u n  peu 
a r t if ic ie lle , p o u r les p r im it i fs .  M ais on ne p e u t se co n te n te r de 
re p ro d u ire  les statues anciennes e t de fo rm e r des musées : i l  
fa u t décorer des édifices m odernes, tra d u ire  p la s tiq u e m e n t les 
événem ents con tem pora ins ; dans ces tâches où la  p a r t de créa
t io n  est p lus  la rge , on renonce bon  gré m a l gré à l ’archaïsm e, 
e t l ’on u tilis e  les effets pa thé tiques  ou p itto resques m is à la 
mode p a r les a te lie rs  he llén is tiques des îles ou d ’Asie M ineure , 
a ins i que les ra ffinem en ts  de le u r techn ique . Les m eilleures 
réussites son t obtenues dans le p o r t ra it  en ronde  bosse —  en 
buste  ou en pied —  e t dans le  bas-re lie f d é co ra tif, so it que 
l ’on dispose des personnages drapés en scènes religieuses ou 
en cortèges, so it que l ’on com bine seulem ent des ob je ts in a 
n im és e t des élém ents végé taux . Q u a n t à la  p e in tu re , elle 
tro u v e  à s’em p loye r à l ’ in f in i  en c o u v ra n t de fresques les m urs 
de to u te  h a b ita tio n  un  peu lu xu e use ; m ais, p a r le fa i t  même 
de ce succès, elle s’in d u s tr ia lis e , e t l ’h a b ile té  des décorateurs 
ne p e u t donner le change sur la  fa ib le  o r ig in a lité  de leurs p ro 
d u c tions , dérivées de la p e in tu re  a lexand rine . Les décora tions 
en s tuc, non  m oins en fa ve u r que les fresques, a ppe llen t un  
ju g e m e n t analogue.

L ’ensemble le p lus s ig n if ic a t if  de l ’a r t  augustéen est ce lu i que 
fo rm e n t les bas-re lie fs de l ’a u te l de la  P a ix , ara  P a d s , élevé 
à Rom e de 13 à 9 a v a n t J .-C . Ces re lie fs , où les p o rtra its  de 
personnages con tem pora ins se m ê len t aux  images de d iv in ité s , 
et q u ’ i l  est in té ressan t de com parer à ceux q u i o rn a ie n t, une 
généra tion  p lus tô t ,  l ’a u te l de D o m itiu s  A h e n o b a rb u s2, o n t 
de la  g randeur, la issen t une im pression  d ’o rd re  e t de sérénité. 
C ependant, p o u r que le  m o n u m e n t so it très  beau, i l  y  m anque

1. Mais la construction en pierres de taille se rencontre encore dans de grands édifices 
du premier siècle : ainsi, à Rome, le théâtre de Marcellus et le Colisée.

2. Voir Piganiol, La conquête romaine, p. 455.
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une flam m e, une é m o tio n ; ce tte  scu lp tu re  classique est to u t  
près d ’ ê tre  une scu lp tu re  académ ique ; c ’est p a r là  q u ’elle 
reste très  au-dessous de la  poésie de V irg ile , quo ique  les deux 
œuvres so ient sym é triques  à b ien  des égards.

Ce classicisme ro m a in  se re tro u v e  à peu près te l que l dans les 
p rovinces. Dès A uguste , V it ru v e  (V itru v iu s  P o llio ) a cod ifié  
l ’a r t  de b â tir .  Les tem ples de la  Gaule m é rid iona le , « M aison 
Carrée » de N îm es, te m p le  d ’A uguste  e t de L iv ie  à V ienne, 
élevés le p re m ie r sous A uguste , le second sous C laude, ne se 
d is tin g u e n t n i p a r l ’ a rch ite c tu re  n i p a r la  déco ra tion  des éd i
fices rom a ins e t ita lie n s  de la  mêm e époque. Les bas-re lie fs q u i 
cé lèbrent à C arthage la  renaissance de la  v i l le  son t de la  
mêm e in s p ira t io n  e t du  mêm e s ty le  que les re lie fs  de R om e. 
Juba  I I  ré u n it  dans sa résidence de Cherchel u n  musée d ’a r t 
grec q u i va  de p a ir  avec les p lus belles co llections rom aines. 
E n tre  les sta tues cuirassées d ’A uguste  trouvées l ’une à P rim a  
P o rta  près de R om e e t l ’a u tre  à Cherchel, i l  y  a id e n tité  de 
concep tion . M a g is tra ts  e t fo n c tio n n a ire s , a rtis tes  e t ouvrie rs  
p ropagen t dans tou tes  les p rov inces le goû t de la  cap ita le  ; 
les m enus ob je ts  fa c ile m e n t tra n sp o rta b le s , p e tits  bronzes, 
a rgen te rie , p ierres gravées, fo n t conna ître  ju s q u ’ en G erm anie 
les types  de l ’a r t  ita lie n .

Sous les successeurs d ’A uguste  l ’a r t  est dévié  peu à peu p a r la  
tendance au colossal e t à la  surcharge : l ’ a r t  h e llé n is tiq u e  n ’é ta it 
Pas exem p t de ces dé fauts ; ils  s’ accen tuen t à R om e en ra ison  e t 
des progrès mêm e de la  techn ique , e t du  go û t q u ’ o n t les parvenus 
de la  société nouve lle  p o u r u n  lu xe  o s te n ta to ire  ; ils  son t aggra
vés encore p a r l ’ im a g in a tio n  déréglée de C a ligu la  et de N éron . 
N éron érige une s ta tue , hau te  de près de tre n te  m ètres, q u i 
représente ses tra its  avec les a tt r ib u ts  d u  d ieu  Sole il ; e t i l  
rêve to u t  u n  pa la is à l ’ échelle de la  s ta tue . L a  déco ra tion  
dev ien t tro p  rich e , la  v ir tu o s ité  des p ra tic ie n s  tro p  grande. 
Les arch itectes a im e n t à ré u n ir  dans le m êm e éd ifice  les tro is  
ordres classiques, do rique , io n iq u e  e t c o rin th ie n , en les super
posant d ’étage en étage, com m e au th é â tre  de M arce llus  e t 
au Colisée ; ce désir d ’accum u le r les ornem ents, ren fo rcé , 
dans la  dern iè re  p a rtie  du  siècle, p a r la  recrudescence de l ’in 
fluence o rien ta le , a b o u tit  à de l ’encom brem ent e t de la  con
fus ion , p a r exem ple dans l ’a rc de T itu s  e t dans les bas-re lie fs 
d its  « Trophées de M arius  »h E t  jam a is  les coiffures fém in ines

Dota'11'8 SOnt dePu‘s le XVI<! siècle sur la place du Capitole. Ils datent probablement de
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n ’o n t été p lus  com pliquées q u ’à l ’époque où Ju lie , f il le  de T itu s , 
m i t  à la  m ode une sorte  de h a u t é ve n ta il de boucles encad ran t 
les tem pes e t le f ro n t.  L ’ é v o lu tio n  de la  l it té ra tu re  e t celle de 
l ’a r t  o n t été s im ila ires , m ais non  pas rigou reusem en t para llè les : 
l ’a r t  de la  période fla v ienne  n ’a pas eu de Q u in tilie n .

V II. —  LES SPECTACLES1.

L a  m u lt ip lic a t io n , à R om e et dans les grandes v ille s  de p ro 
v ince , des b ib lio th è q u e s  e t des musées, ins ta llés  dans les tem ples 
ou dans les po rtiq u e s , m e t ta it  à la  portée  du  p lus g rand  nom bre  
les p la is irs  de l ’ e sp rit. M ais beaucoup ne s’y  in té ressa ien t guère ; 
c ’est p a r des jo ies d ’u n  a u tre  o rd re  q u ’une com m u n io n  s’é ta 
b lis s a it en tre  les d iffé ren tes classes sociales.

Nous avons dé jà  s ignalé la  d é faveu r où to m b a , dans le cours 
du  p re m ie r siècle, le  th é â tre  l it té ra ire . In ve rsem en t, on  se 
passionna de p lus en p lus p o u r les spectacles p u re m e n t m a té 
rie ls , défilés de cortèges, concours a th lé tiq u e s , courses de chars 
dans le c irque , com bats de g lad ia teu rs , naum achies e t chasses 
dans l ’a m p h ith é â tre . A  R om e, le G rand  C irque fu t  com p lè te 
m e n t res tau ré  p a r A uguste , pu is e m b e lli p a r C laude e t T itu s  ; 
C a ligu la  e n tre p r it  su r la  r iv e  d ro ite  du  T ib re , au V a tica n , un  
c irque  que N é ron  acheva e t se p lu t  à u t i l is e r ;  D o m it ie n  cons
t r u is i t  le stade q u i est a u jo u rd ’h u i la  place N avone. A  p a r t ir  
de C a ligu la  au p lus ta rd  e x is te n t les q u a tre  fac tions , la  b lanche, 
la  rouge, la  bleue e t la  v e rte , en tre  lesquelles se p a rta g e n t les 
am ateurs  des courses de chars. Le  p o u v o ir  rég lem ente  so igneu
sem ent tous ces je u x , en m u lt ip lie  les occasions, su rve ille  la  
ré p a r t it io n  des dépenses q u ’ils  e n tra în e n t : i l  sa it que, s a tis fa it 
p a r ces d is tra c tio n s , le peuple  n ’au ra  pas d ’au tres exigences 
p lus gênantes ; les controverses acharnées auxque lles les je u x  
du  c irque  e t de l ’a m p h ith é â tre  donnen t lie u  son t u n  d é r iv a t if  
p o u r les ém o tions , u n  succédané, com m ode p o u r les gouve r
n a n ts , des lu tte s  p o lit iq u e s  exclues p a r le  rég im e im p é ria l.

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —- Friedlaender, ouvrage cité plus haut, p . 132 ; Busse- 
maker et Saglio, art. Circus, dans le Dictionnaire des antiquités de Daremberg et Saglio, 
t. I (1887), p. 1187-1201 ; G. Lafaye, art. Gladiator, dans le même Dictionnaire, t. I I  
(1896), p . 1563-1599 ; M. Rostowzew, Römische Bleitesseræ (3e fasc. de supplément de 
la revue Klio, 1905), chap, I I .
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C H A P IT R E  V I

L A  V I E  R E L IG IE U S E  A U  P R E M IE R  S IÈ C L E  

L E S  D É B U T S  D U  C H R IS T IA N IS M E

Form ée à l ’o rig ine  p a r le  g roupem en t de quelques v illages 
la tin s , R om e est devenue p a r u n  la b e u r sécu la ire  m aîtresse 
de to u t  le  m onde m éd ite rranéen . Son h is to ire  est celle des 
e ffo rts  q u ’elle a fa its , des so lu tions  q u ’elle a essayées p o u r 
absorber e t o rgan iser ses conquêtes, p o u r passer de la  c ité  à 
l ’ E m p ire . O r ce p rob lèm e  s’est posé dans l ’o rd re  re lig ie u x  
com m e dans l ’o rd re  p o lit iq u e  e t a d m in is tra t if  : a u x  cultes 
agraires e t fa m ilia u x  des tem ps très  anciens se son t su ra jou tés , 
pen d a n t les p rem iers siècles h is to riq u e s , les cultes des d iv in ité s  
p ro te c trice s  de la  c ité  ; pu is  les re lig ions  d u  m onde conquis 
son t entrées l ’une après l ’a u tre , car R om e n ’a v a it  le  désir 
d ’en a b o lir  aucune, dans le  cercle des croyances rom a ines. Les 
em pereurs du  p re m ie r siècle en te n d e n t m a in te n ir  les cultes 
tra d it io n n e ls , e t les com p lé te r en les a d a p ta n t a u x  in té rê ts  du 
régim e n o u v e a u ; en m êm e tem ps ils  n ’o n t n i la  fo rce  n i, le  
Plus souven t, la  v o lo n té  de c o n tra r ie r le  m o u ve m e n t des mœ urs, 
q u i accueille  avec une sym p a th ie  grand issan te  les re lig ions  
exo tiques. A in s i la  re lig io n  ro m a in e  d u  p re m ie r siècle est très 
com posite , co ns tituée  d ’é lém ents fo r t  d ive rs . M ais ce tte  e x ten 
sion sans lim ite s  recèle u n  danger : la  société ro m a in e  f in i t  
p a r s’ o u v r ir  à des croyances d iff ic ile m e n t assim ilab les, d o n t la  
p ro p a g a tio n  peu à peu bou leversera  l ’ E m p ire  e t concourra  à 
eu abréger la  durée.

I.  —  LA TENDANCE AU MYSTICISME1.

Hans la  phys ionom ie  in te lle c tu e lle  de la  société im p é ria le , 
un tra it, im p o r ta n t est l ’a ffa ib lissem en t de l ’e sp rit s c ie n tifiq u e . 
i-*e ce p o in t de vue , e n tre  le  m onde grec e t he llén is tique  des i v e,

1* O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — Ouvrages de Windelband, Bréhicr, Reymond, Heiberg 
ek Duhem, cités plue haut, p. 137.
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m e et 11e siècles a v a n t n o tre  ère e t le  m onde ro m a in  du  p re m ie r 
de n o tre  ère, i l  y  a une régression très  n e tte 1. Des pe rfe c tio n n e 
m ents peuven t b ien  ê tre  réalisés dans les a p p lica tio n s  p ra tiq u e s  
des sciences, dans les techn iques ; m ais les m éthodes de recherche 
ne s’am é lio re n t pas, e t l ’ in te llig e n ce  générale de la  science 
s’obscu rc it. I l  fa u t de nouveau  c ite r ic i  des exem ples représen
ta t ifs  com m e ceux de Sénèque le ph ilosophe e t de P line  l ’A nc ien  : 
Sénèque, e sp rit o u v e rt e t souple cependant, ne com prend  pas 
l ’in té rê t de la  science pu re , e t quand  i l  compose u n  ouvrage  à 
p ré te n tio n s  sc ien tifiques , les Questions naturelles, c ’est une 
c o m p ila tio n  d ’a u to r ité s , agrém entée de digressions m orales ; 
P line  a beaucoup de bonne v o lo n té  e t fa i t  parade d ’une grande 
é ru d itio n  liv resque , m ais i l  n ’a n i sens c r it iq u e , n i fa c u lté  de 
coordonner les no tions  éparses, n i connaissance des procédés 
de ra isonnem en t e t d ’obse rva tion . L a  science est condam née 
a u x  red ites  e t au p ié tin e m e n t, p a r conséquent à la  décadence.

I l  n ’y  a pas p lus de savants vé rita b le s  en pays grec q u ’en 
O cc iden t. Les m aîtres de ph ilosoph ie , dans les écoles grecques, 
o n t conservé la  t r a d it io n  des ra isonnem ents in gén ieux , m ais 
le u r h a b ile té  s’exerce à v ide , su r des s u b tilité s  de va ine  éris- 
tiq u e , hors du  réel.

L a  fo i presque un ive rse lle  dans la  v a le u r de la  d iv in a t io n  
e t de la  sorce llerie  m e t en lum iè re  ce tte  faiblesse de pensée. 
Même les systèmes ph ilosoph iques p la ise n t p a r ce q u ’ils  o n t 
de m oins élevé : si le  stoïc ism e est en fa ve u r, c ’est en grande 
p a rt ie  parce q u ’i l  a ffirm e  la  p o ss ib ilité  de la  d iv in a t io n . L a  d iv i 
n a tio n  d ’o rig ine  é trusque, p a r les foudres e t les e n tra ille s  des 
v ic tim e s , p ra tiq u é e  p a r les haruspices so it p o u r l ’ É ta t  so it 
p o u r les p a rtic u lie rs , est rem ise en honneur p a r C laude, q u i 
crée une sorte  d ’académie d ’haruspices o ffic ie ls ( haruspices 
A u g u s ti) .  Les p lus hau ts  personnages co n su lte n t les astrologues 
e t les m agiciens ; devins et sorciers, souven t mêlés à  des h is 
to ires  de crim es ou de com p lo ts , son t frappés p lus d ’une fois 
p a r des mesures d ’expu ls ion  c o lle c tiv e ; m ais q u ’ i l  fa ille  re n o u 
ve le r sans cesse ces mesures, c’est la  p reuve q u ’elles ne sont pas 
appliquées : la  co m p lic ité  de tous pro tège ceux q u ’elles v isen t. 
Les h is to riens  s’as tre ignen t à n o te r g ravem ent tous  les présages, 
e t M a n iliu s  é c r it  sous T ibè re  u n  lo n g  poème as tro log ique  : 
la  pensée, non  pas seulem ent d ’u n  A r is to te , m ais d ’un  Lucrèce 
encore é ta it a u tre m e n t vigoureuse.

1 Le premier siècle avant notre ère fa it en quelque sorte transition.
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La  tendance au mysticisme

Le re lâchem ent des ra p p o rts  logiques e t la  p rédom inance 
de la  sens ib ilité  q u i, vers le m ilie u  du  siècle, se m a n ife s te n t dans 
la  com pos ition  e t la  langue des œuvres lit té ra ire s 1 se tra d u is e n t, 
en m a tiè re  de croyances, pa r des asp ira tions  vagues e t des elans 
se n tim e n ta u x  ; une cu rio s ité  jam a is  assouvie, un  besoin d e itu - 
sions e t de révé la tions  p o rte n t les âmes vers les re lig ions nou 
velles e t étrangères e t les t i r e n t  vers le m ys tic ism e . De là  sor
t i r o n t  su iv a n t les circonstances e t su iv a n t les in d iv id u s , les 
en tra înem ents  les p lus  nobles ou les confusions les p lus  étranges.

Ces tendances spontanées é ta ie n t renforcées p a r les co n d i
tions  p o lit iq u e s . E n  su p p rim a n t les fro n tiè re s  de l ’Océan à 
l ’E u p h ra te , en m u lt ip l ia n t  les occasions de re ncon tre  en tre  
O cc iden taux  e t O rie n ta u x , l ’ E m p ire  fa v o r is a it le m élange des 
croyances e t p a rtic u liè re m e n t la  d iffu s io n  des cultes asia tiques : 
le cosm opo litism e re lig ie u x  d é r iv a it du  cosm opo litism e a d m i
n is t ra t if  e t économ ique. L ’in te rp é n é tra tio n  des Grecs e t des 
Ju ifs  dans les grandes v ille s  d ’ É g yp te  e t de S yrie  o u v ra it  la  
c u ltu re  g réco-rom aine a u x  in fluences sém itiques ; les contacts 
avec les Arabes tra v a il la ie n t dans le mêm e sens. A u  delà de la  
fro n tiè re , les ra p p o rts  constants, q u ’ ils  fussent a m ica u x  ou 
b e lliq u e u x , avec les Parthes fa c il ita ie n t a u x  croyances i ra 
niennes l ’accès du  m onde ro m a in . U ne a c tio n  p o u v a it v e n ir  
de p lus lo in  encore : A uguste  re ç u t les ambassades des princes 
du  P end jâb  ; C laude, les envoyés de T aprobane  (C eylan) ; pa r la  
aussi la  re lig io s ité , le m ysticism e, e x ta tiq u e  de l ’Asie p o u va ie n t 
a tte in d re  les esprits  occ iden taux . L ’E m p ire  assu ra it l ’ o rd re  m ate - 
r ie l, m ais une grande in q u ié tu d e  é ta it dans beaucoup d âmes.

IL  —  LA RELIGION TRADITIONNELLE 2 .

Dans les dern iers tem ps de la  R ép u b liq u e , l ’ a t t itu d e  des 
R om ains cu ltivé s  à l ’ égard de la  re lig io n  tra d it io n n e lle  est 
assez com plexe. Ils  ne c ro ie n t pas à 1 existence réelle  des d ie u x , 
a le u r in te rv e n t io n  e ffec tive  dans les événem ents te rres tres , 
à la  v é r ité  des réc its  m y tho log iques  ; ils  v o ie n t dans ces

!• Voir plus haut, p. 143. 
2. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . __ . G . B o is s ie r , La religion romaine d Auguste aux Anto-

niris (Paris 1874, 2 vol. in-8°) ; G . Wissowa, Religion und Kultus der Römer, dans le 
Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft de I. von Müller, t. V, 4e section 
(Munich, 1902, in-8° ; 2e éd., 1912) ; J. Toutain, Les cultes païens dans L Lmpire romamt 
ouvrage en cours de publication, dont la partie parue concerne les provinces latines 
(Paris, 1905-1917, 3 vol. in-8°, formant les vol. X X , X X V  et X X X I de la « Biblio
thèque de l ’École des Hautes Études, section des sciences religieuses »).
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légendes so it des fables puériles , so it l ’expression sym bo lique  
de m axim es m orales ; les d iv in ité s  du  pan théon  gréco-rom a in  
son t p o u r eux  des im a g in a tio n s  poétiques ou, to u t  au p lus , 
les nom s variés et a rb itra ire s  p a r lesquels le  langage désigne 
l ’indé fin issab le  puissance d iv in e , que les uns conço iven t im m a 
nen te  e t les autres ex té rieu re  au  m onde.

M ais, dans la  p ra tiq u e , to u t  se passe com m e si l ’on c ro y a it 
fe rm em en t à ce tte  re lig io n  d o n t la  c r it iq u e  p h ilosoph ique  a 
ru in é  les dogmes. P resc rip tions , p ro h ib it io n s , cérémonies sont 
rigou reusem en t observées ; les no tions  d ’im p ié té  e t de sacri
lège conservent la  m êm e e fficac ité , e n tra în e n t les mêmes consé
quences q u ’a u x  siècles de fo i in ta c te . C ette  observance est 
com prise dans les devo irs  du  bon  c ito ye n  e t de l ’hom m e b ien 
élevé : y  m anque r se ra it une fa u te  con tre  l ’ É ta t  e t une in co n ve 
nance. L a  t r a d it io n  e t la  bienséance ex igen t ce tte  hypocris ie .

Dans la  v ie  p o lit iq u e , le  respect des p resc rip tions  religieuses 
est la  règle du  je u  : les d iffé re n ts  p a rtis  se se rven t des auspices 
com m e on se sert d u  règ lem en t dans u n  pa rle m e n t m oderne ; 
c ’est une ta c t iq u e  q u ’on  p e u t em p loye r con tre  l ’adversa ire , 
souven t u n  m oyen  d ’o b s tru c tio n , en to u t  cas u n  fo rm a lism e  
p u r, d ’ où to u te  pensée v ra im e n t re lig ieuse est absente.

Le  nouveau rég im e a u tilis é  ce tte  com b ina ison  d ’in c ré d u lité  
fonciè re  e t de d é vo tio n  appa ren te  q u i se t r o u v a it  réalisée chez 
la  p lu p a r t des R om ains in s tru its  ; e t, les c irconstances a id a n t, 
i l  l ’a sensib lem ent m od ifiée . P a r l ’a n n u la tio n  des assemblées et 
l ’in s ta lla t io n  d ’un  m onarque  o m n ip o te n t, l ’E m p ire  a supp rim é  
l ’aspect é le c to ra l des p ra tiq u e s  re lig ieuses; m ais la  re lig io n  
est restée u n  d e v o ir c iv iq u e  e t u n  lie n  socia l. A uguste , dans son 
dés ir de m o ra lise r la  société e t de conso lider la  fa m ille , a pensé 
q u ’i l  lu i  im p o r ta it  de re n fo rce r la  re lig io n  tra d it io n n e lle , et 
s’est posé en re s ta u ra te u r des v ie u x  cu ltes e t des v ie illes  
croyances. Dans ce tte  tâche, i l  a eu avec lu i  les paysans 
e t les p e tits  bourgeois d ’ I ta lie , chez q u i la  fo i e t aussi les 
su p e rs tit io n s  de ja d is  s’ é ta ie n t conservées p lus fidè lem en t q u ’à 
R om e ; les p ro v in c ia u x  d ’ I l ly r ic u m , de G aule, d ’ Espagne e t 
d ’A fr iq u e , peu touchés p a r le sceptic ism e grec, é ta ien t disposés 
de le u r côté à seconder cette  ré a c tio n  re lig ieuse : en d ’autres 
te rm es, A uguste  e t ses successeurs o n t eu derriè re  eux, dans 
ce tte  p a rtie  de le u r œ uvre, les classes q u i s’associa ient de p lus 
en p lus a c tive m e n t à l ’a d m in is tra t io n  de l ’E m p ire . D ’a illeu rs , 
m êm e dans l ’a r is to c ra tie  rom a ine , sous l ’ in flu e nce  de la  re l i
g ios ité  m ys tiq u e  d o n t nous avons pa rlé , i l  y  a m oins d ’athées
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à l ’ époque des Césars q u ’ au siècle p ré cé d e n t; on  s’accorde en 
général à a ffirm e r l ’existence d ’u n  p r in c ip e  d iv in , d  u n  deus 
q u i est p o u r beaucoup le d ieu  d u  pan thé ism e sto ïc ien , p o u r 
d ’autres que lque chose de p lus insaisissable encore, m ais qu  i l  
c o n v ie n t d ’adorer sous les noms des d iv in ité s  na tiona les et 
pa r les r ite s  usuels. Si les gens cu ltivés  ne c ro ie n t pas à la  v é rité  
l it té ra le  de la  m y th o lo g ie  gréco-rom aine, ils  l ’accep ten t com ine 
la  fo rm e  no rm a le  d ’u n  hom m age a u x  puissances d iv ines  des
quelles les choses hum aines dépendent.

A uguste  n ’a donc pas ren co n tré  p lus de d iss idents dans son 
rô le  de re s ta u ra te u r de la  re lig io n  que dans son œ uvre de ré fo r
m a te u r p o lit iq u e . I l  a c o n s tru it ou re c o n s tru it beaucoup de 
tem ples, re levé des aute ls d o n t le  cu lte  é ta it a b andonné ; dès 
q u ’i l  a été grand  p o n tife , i l  a désigné (11 a v a n t J .-C .) u n  fla - 
m ine  de J u p ite r , fa isa n t re v iv re  a ins i une p rê trise  q u i, quo ique  
la  p lus vénérab le  de R om e, é ta it  vacan te  depuis so ixan te - 
qu inze ans, e t q u i d e v a it, après lu i  e t grâce à lu i,  se m a in te n ir  
ju s q u ’a u x  dern iers tem ps du  paganism e. Des calculs co m p la i
sants lu i  p e rm ire n t de fa ire  co ïnc ider (17 a v a n t J.-C .) avec le 
d ix ièm e  ann ive rsa ire  de son p r in c ip a t les « je u x  séculaires » . 
ce tte  cérém onie, destinée à com m ém orer la  fo n d a tio n  de la  v i lle  
tous les cent ans ou tous  les cent d ix  ans (su iva n t qu  on adop- 
ta i t  p o u r le  siècle la  m esure c iv ile , équ iva len te  à v in g t  lus tres, 
ou la  mesure re lig ieuse, fixée p a r les liv re s  s ib y llin s ) e t à renou 
ve le r su r elle, p a r des sacrifices e t des prières, la  p ro te c tio n  
des d iv in ité s  célestes e t in fe rna les , a v a it été négligée pendan t 
les guerres c iv iles . A uguste  en f i t  l ’occasion d ’une grande 
fête q u i fu t  celle de la  re lig io n  classique, des d iv in ité s  gréco- 
rom aines te lles que les a v a it p ro d u ite s  la  fu s io n  in tim e  e t depuis 
longtem ps in d isso lub le  d 'é iém ents  ita liq u e s  e t d ’ é léments 
hellén iques. Le  fa i t  que p lus ieurs  d é ta ils , dans les gestes 
et les costum es, é ta ie n t em prun tés  au  r i te  grec, m a n ife s ta it 
cette synthèse. R é p a rtis  su r tro is  n u its  e t tro is  journées les 
actes d i i  cu lte  s’adressaient a u x  Parques e t à la  T erre , à J u p i
te r , Junon , A p o llo n  e t D iane. H orace composa l ’h ym ne  q u ’ un  
doub le  chœ ur de jeunes gens e t de jeunes filles  chan ta  dans la 
procession q u i fa is a it su ite  au de rn ie r sa c rifice 1.

1. La concurrence entre les deux déEnitions du « siècle » et l ’incertitude du point de 
départ du comput ont eu pour résultat que les empereurs, changeant de système au 
Sré de leurs convenances personnelles, ont célébré les jeux séculaires, apres Auguste, 
cjnq fois en deux siècles et demi : Claude en 47, Domitien en 88, Antonín en 146, bep- 
time Sévère en 204, Philippe en 248.
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A uguste  ne tro u v a  r ie n  à m o d if ie r  a u x  collèges sacerdo taux 
que la  R é p u b liq u e  lé g u a it à l ’E m p ire  : collège des pon tifes , 
de qu inze  m em bres, chargé de la  d ire c tio n  générale des cultes ; 
collège des épulons, de sept ou d ix  m em bres1, chargé d ’ orga
n iser les banquets re lig ie u x  ; collège des « q u in d é c im v irs  du  
cu lte  » ( q u in d e c im v iri sacris fa c iu n d is ) ,  de qu inze m em bres, 
chargé de consu lte r les liv re s  s ib y llin s  e t de rég le r l ’exercice 
des cultes d ’o rig ine  he llén ique  e t o rien ta le  in tro d u its  à R om e 
à l ’époque ré p u b lica in e  ; collège des augures, de seize m em bres, 
chargé d ’in te rp ré te r  les signes p a r lesquels se m an ifes te  la  
v o lo n té  des d ie u x  ; collège des fé t ia u x , de v in g t m em bres, 
chargé de donner une fo rm e  re lig ieuse a u x  actes pub lics  dans 
les ra p p o rts  in te rn a tio n a u x . L a  tou te -pu issance  de l ’em pereur 
m e t ta it  ces corps à sa d isc ré tio n  ; d ire c te m e n t ou in d ire c te 
m e n t, i l  en dés igna it les m em bres ; les changem ents survenus 
dans l ’ É ta t  ré d u isa ie n t d ’a illeu rs  à peu de chose le rô le  des augures 
e t des fé t ia u x . M ais p a r ces organes la  p e rp é tu ité  des t r a d i
tio n s  re lig ieuses é ta it assurée ; les em pereurs, en fa isa n t e n tre r 
dans ces collèges les m em bres de le u r fa m ille , les hom m es de la  
p lus v ie ille  noblesse e t ceux à q u i ils  dés ira ien t té m o ig n e r p a r
t ic u liè re m e n t le u r b ienve illance , tra n s fo rm è re n t les, sacerdoces 
en a u ta n t de d is tin c tio n s  h o no rifiques  p o u r lesquelles les asp i
ra n ts  ne m anquè ren t ja m a is  : la  m e n tio n  des sacerdoces figu re  
a va n t celle des m ag is tra tu re s  et des fo nc tions  a d m in is tra tives  dans 
les in sc rip tio n s  q u i re tra ce n t la  carriè re  des hau ts  personnages.

Ce q u i est le p lus ca ra c té ris tiq ue  dans l ’e ffo rt re lig ie u x  d ’A u 
guste est le so in q u ’i l  p r i t  de re v iv if ie r  les « sodalités » ou con
fré ries q u i rep résen ta ien t dans le cu lte  ro m a in  l'é lé m e n t le 
p lus  archaïque : les A rva le s , les Luperques, les Saliens, groupes 
de prê tres d o n t les chants e t les danses é ca rta ie n t des réco ltes, 
des tro u p e a u x  e t de la  v i lle  les in fluences m auvaises 2, e x is ta ie n t 
to u jo u rs  à la  f in  de la  R épub lique , m ais n ’a va ie n t p lus grand  
prestige  ; César a v a it  b ien  a d jo in t a u x  Luperques o rig ine ls  
des « Luperques Ju liens », m ais ce tte  in n o v a tio n , réalisée peu 
de tem ps a v a n t sa m o r t,  n ’a v a it  sans dou te  pas eu d ’e ffe t 
du rab le . A uguste  réorganisa e t re m it en honneur ces confréries ; 
i l  res tau ra  le sanc tua ire  du  L u p e rca l, aménagé dans la  g ro tte
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1- Le nombre des épulons avait été porté de sept à dix par César. Mais les épulons 
sont toujours appelés sous l ’Empire septemviri epulones : ou bien l ’augmsntation du 
nombre n’a été que temporaire, ou bien le nom ancien a été conservé même après 
être devenu inexact.

2. Voir Piganiol, La conquête romaine, p. 43-44,
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où la  louve  a v a it a lla ité  R om u lus  e t R em us, e t conserva pieuse
m e n t sur le P a la t in  e t le  F o ru m  ce que l ’on re g a rd a it comm e les 
souvenirs e t les tém o ins  de cette  époque lo in ta in e , chaum ière 
de R o m u lus , fig u ie r R u m in a i. L a  soda lité  des douze A rva les  
se com posa désorm ais de personnages im p o rta n ts  ; a u x  fêtes 
tra d it io n n e lle s  elle a jo u ta  su r son ca lendrie r des cérémonies à 
l ’occasion de tous  les événem ents in té ressan t les em pereurs, 
ann iversa ires de naissance e t de p ro c la m a tio n , campagnes ou 
voyages, c o n ju ra tio n s  découvertes. L a  con fré rie  des sodales 
T i t i i ,  d o n t on fa is a it re m o n te r l ’o rig ine  au ro i sab in  T a tiu s , 
collègue de R o m u lus , a l la it  d ispa ra ître  quand  A uguste  la  
renouve la  e t s’ in s c r iv it  lu i-m êm e  p a rm i les confrères. E n fin  
A uguste  ou l ’u n  de ses p rem ie rs  successeurs (au p lus ta rd  
C laudel désigna, de préférence p a rm i les cheva lie rs, des L a u -  
rentes Lavinates, « p rê tres  de L a v in iu m  au pays de L a u re n te  », 
chargés de v e ille r  au cu lte  des Pénates de L a v in iu m , m é tropo le  
d ’A lbe  e t p a r conséquent de R o m e 1. A in s i, p e n dan t que les 
poètes, e t V irg ile  a v a n t tous les au tres, p a ra ie n t de g randeur 
e t de charm e les légendes attachées à l ’h is to ire  p r im it iv e  de 
R om e e t a u x  orig ines de ses cu ltes, la  p o lit iq u e  im p é ria le , 
agissant dans le  m êm e sens, ra n im a it e t re n fo rç a it les p lus 
an tiques des in s t itu t io n s  religieuses.

Le p a n théon  o ffic ie l a l la it  d ’a illeu rs  en s’ en rich issan t, pa r 
l ’e ffe t du  penchan t q u ’a va ie n t les R om ains à d iv in is e r des 
a b s tra c tio n s , des ve rtu s  personnifiées. L a  déesse Salus, « P ros
p é rité  », é ta it ancienne : A uguste  après A c tiu m , pu is  C laude en 
49 cé lébrèrent avec so in  la  très  v ie ille  fê te  de Y au g u riu m  
S alu tis . Nous avons pa rlé  p lus h a u t de l ’a u te l de la  P a ix , érigé 
p a r A uguste . S ur les m onnaies de T ibè re  f ig u re n t la  Clémence, 
la  M o d é ra tion  ; su r celles de C laude, la  Constance, la  L ib e rté , 
l ’ Espérance ; su r celles de N éron , la  Sécurité , la  V ic to ire . La  
lis te  de ces êtres d iv in s  s’a llo n g e a it presque à chaque règne.

I I I .  — LE CULTE IM PÉRIAL 2 .

A u x  cultes tra d it io n n e ls  v in t  se superposer un  cu lte  nouveau, 
ce lu i des em pereurs. V a lab le  p o u r tou tes  les régions d e l E m p ire

1. Voir Piganiol, La conquête romaine, p. 39. .
2. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — O. Hirschfeld, Zur Geschichte des römischen Kaiser- 

Kultus, dans Kleine Schri/ten (Berlin, 1913, in -8°), p. 471-504 (article publié d’abord 
en 1888) ; E. Beurlier, Essai sur le culte rendu aux empereurs romains (Pans, 1890, in-8°) ; 
E. Kornemann, Zur Geschichte der antiken Herr scher kullßt dans la revue K lio , t. I
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et p o u r to u te s  les classes de la  société, i l  d o n n a it au m onde 
ro m a in , par-dessus les subs tra ts  variés des croyances locales 
e t fa m ilia le s , une sorte  d ’u n ité  re lig ieuse. I l  a tte s ta it  le  loya lism e  
des p o p u la tio n s  à l ’égard d u  rég im e m o na rch ique  ; p a r lu i,  
la  d o c ilité  a u x  in s t itu t io n s  é tab lies p re n a it l ’aspect e t la  force' 
d ’une fo i. C ette  u n iv e rs a lité  e t ce tte  portée  p o lit iq u e  o n t eu 
p o u r conséquence que le cu lte  im p é ria l a te n u  une grande 
p lace dans la  v ie  des R om a ins , une p lus grande encore dans 
celle des p ro v in c ia u x .

P ou r l ’é tab lissem ent de ce cu lte , i l  y  a eu c o lla b o ra tio n  
en tre  l ’in it ia t iv e  des su je ts e t le dés ir des princes. A uguste  e t 
T ibè re , avec beaucoup de prudence e t d ’ha b ile té , o n t ag i de 
façon  que la  re lig io n  im p é ria le  n a q u ît e t gagnât de proche en 
proche sans choquer les esprits n i p ro vo q u e r des résistances. 
Q uand Jules César, de son v iv a n t,  s’é ta it  fa i t  ou laissé p roc lam er 
d ieu  sous le n om  de J u p ite r  J u l iu s 1, beaucoup de R om ains 
s ’en é ta ie n t ind ignés : i l  fa l la it  des m énagem ents p o u r fa ire  
accepter à R om e les conceptions o rien ta les de l ’om n ipo tence  e t 
de la  d iv in ité  du  m onarque . A uguste  e t T ibè re  le c o m p rire n t. 
I ls  e u ren t l ’a r t  de fa ire  c ro ire  q u ’on  le u r fo rç a it la  m a in , q u ’ils  
céda ien t m a lg ré  eux a u x  vœ u x  popu la ires  en to lé ra n t que des 
aute ls le u r fussen t dédiés.

Le  cu lte  nouveau  e u t p o u r p o in t de d é p a rt les p rov inces 
asia tiques où l 'o n  a v a it  depuis long tem ps l ’h a b itu d e  d ’id e n tif ie r  
le  souve ra in  à u n  d ieu . Les Grecs d ’ E u rope , v iv a n t  depuis 
l ’époque h e llén is tique  dans une fa m ilia r ité  constan te  avec les 
royaum es d ’O rie n t, s’ é ta ie n t accoutum és à ce tte  p ra t iq u e  ; 
grands fla tte u rs  de la  richesse e t du  p o u vo ir , ils  é ta ie n t to u t 
disposés à donner à le u r soum ission  la  fo rm e  de l ’a d o ra tio n  
re lig ieuse. E n  O cc iden t, i l  y  a v a it  des régions que le u r passé 
p ré p a ra it au  cu lte  im p é r ia l : les ro is  num ides, dès le second 
siècle a v a n t J .-C ., a v a ie n t été v ra ise m b la b le m e n t honorés 
com m e des d ie u x . E n  Espagne e t en G aule, l ’idée de 
rend re  u n  c u lte  au m a ître  é ta it  reçue au m oins sans ré p u 
gnance.

Les em pereurs e u ren t encore le soin de ne d iv in is e r personne l
le m e n t que des princes m o rts  ; l ’em pereur v iv a n t n ’é ta it pas

(1901), p. 51-146; H. Keinen, Zur Begründung des römischen Kaiserkultes, chronolo
gische Uebersichl von 48 v. bis 14 n. Chr., dans Klio, t.  X I  (1911), p. 129-177 ■ Lily R 
Taylor, Auguslales, Seviri Augustsles and Seviri, dans les Transactions and Procee
dings of the American philological Association, t. X L V  (1917), p. 231-253.

1. Voir Piganiol, La conquête romaine, p. 416.
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vénéré en ta n t  q u ’in d iv id u , m ais en ta n t  q u ’A uguste , c’est-à- 
d ire  en ta n t  que re v ê tu  d ’u n  caractère  sacré in h é re n t à la  fo n c 
tio n , non  à l ’hom m e. De p lus, les hom m ages a lla ie n t non  à 
« A uguste  » (en e n te n d a n t p a r ce n o m  le souve ra in  ré g n a n t), 
m ais à « R om e e t A uguste  » : la  déesse R om e, q u i a v a it  des 
tem ples depuis le  com m encem ent du  second siècle a v a n t J.-G ., 
f ig u ra it  a ins i en prem iè re  ligne  dans les sacrifices et les prières. 
E n fin , à R om e e t en Ita lie , le cu lte , en ce q u i concerne l ’em 
pereur v iv a n t,  s’adressa s u rto u t à son Génie e t à ses Lares, a u x  
puissances d iv ines  p ro tec trices  de son existence in d iv id u e lle  
et de sa fa m ille  : puissances q u i ne fa isa ie n t pas de lu i  u n  être 
excep tionne l, pu isque  to u t  hom m e a u n  Génie e t to u te  fa m ille  
a des Lares ; m ais puissances auxque lles i l  é ta it n o rm a l et 
ju s te  que tous  rend issen t u n  cu lte , pu isque  de l ’existence de 
l ’em pereur dépenda ien t l ’o rd re  e t la  p ro sp é rité  du  m onde, 
pu isque, a rb itre  de la  p a ix  e t de la  guerre, fo n d a te u r e t p a tro n  
des v ille s , père de la  p a tr ie , i l  é ta it  l ’a u te u r e t le g a ra n t de tous  
les bonheurs p a rt ic u lie rs .

Grâce à ces p récau tions , le cu lte  im p é ria l e n tra  sans peine 
dans les mœ urs. Le  te m p le  du  « d iv in  Jules » (tem p lum  d iv i  
J u l i ) ,  de Gésar d iv in isé , érigé sur le F o ru m , à l ’e n d ro it où 
son cadavre  a v a it  été inc iné ré , fu t  dédié p a r son fils  a d o p tif  en 
a oû t 2 9 1. L a  m êm e année, à Pergam e e t Éphèse en Asie, à 
N icom édie  en B ith y n ie , com m encèren t à s’é lever des te m p le s  
de R om e e t du p rin ce  ré g n a n t ; ils  s’ a ppe lè ren t à p a r t ir  de 27 
tem ples « de R om e et d 'A u g u s te  ». Le  cu lte  des «Lares pub lics  ». 
associés au Génie de l ’em pereur, dans chaque ca rre fo u r de 
R om e, fu t  organisé de l ’an 14 à l ’an 7 a v a n t J.-C . ; le voca 
ble de « Lares pub lics  » fu t  b ie n tô t rem p lacé  p a r ce lu i de 
« Lares Augustes ». E n  mêm e tem ps des cultes analogues se 
créa ien t dans p lus ieurs  v ille s  ita lie n n e s . E n  12 a v a n t J.-C ., 
un  a u te l de R om e e t d ’A uguste  s’ éleva à L y o n  : D rusus, 
beau-fils  d ’A uguste , en célébra la  dédicace d e va n t les re p ré 
sentants d ’une so ixa n ta in e  de cités des tro is  p rov inces ce ltiques, 
A q u ita in e , Lyonna ise  e t B e lg ique . L a  colonie de N arbonne  
adop ta  p o u r le cu lte  d ’A uguste , en 2 après J.-C ., un  règ lem en t 
d o n t le te x te  nous est conservé. U n  a u te l sem blable à ce lu i 
de L y o n  fu t  consacré, sans dou te  en 5 après J.-C ., dans la  
v ille  des U b iens, la  fu tu re  Cologne. I l  y  en e u t un  a u tre  encore,

!• C’était l ’exécution d’une décision prise treize ans et demi plus tô t (voir Piganiol,
a conquête romaine, p. 428).
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du  v iv a n t  d ’A uguste , à Tarragone . E n  G a la tie , le tem p le  
d ’A n cy re  fu t  e n tre p ris  vers la  f in  de son règne.

A uguste  m o r t fu t  déclaré d iv in  (d ivu s  A u g u s tu s ), comme 
César ; dès lors on n ’e u t p lus de scrupules à lu i  donner, à R om e 
e t dans les p rov inces, des tem ples e t des prê tres ; T ibè re  éleva 
au p ied  du  P a la t in  le te m p le  du  d iv in  A uguste  ; i l  au to risa , 
en 15, la  p rov ince  d ’Espagne C ité rieu re  à cons tru ire  à T a rra 
gone un  te m p le  d ’A u g u s te 1 e t proposa a u x  autres provinces 
l ’ in it ia t iv e  des Espagnols com m e u n  exem ple à su iv re . Dès 
lo rs aussi l ’a m b ig u ïté  com m ode q u i p e rm e tta it de com prendre , 
sous le n om  d ’A uguste , aussi b ien  l ’ em pereur ré g n a n t que le 
g lo rie u x  fo n d a te u r du  rég im e, com m ença à jo u e r, en mêm e 
tem ps q u ’ on s’h a b itu a it  à sous-entendre assez souven t, dans 
les fo rm u les désignan t les p rê tres du  cu lte  nouveau , le te rm e  
de « R om e » p o u r n ’y  la isser subsiste r que le t i t r e  im p é ria l.

Le  m o u ve m e n t p a r leque l le cu lte  im p é ria l se d é ve lop p a it 
e t se co nso lida it fu t  rap ide . E n  23, les v ille s  de la  p ro v in ce  
d ’Asie eu ren t la  perm iss ion  d ’é lever à Sm yrne  un  te m p le  de 
T ibè re , auque l elles associa ient sa m ère, encore v iv a n te , e t le 
Sénat. Q uand u n  em pereur m o u ra it , le Sénat, si le règne la issa it 
de bons souvenirs, v o ta it  l ’apothéose, e t le  m o r t s’a jo u ta it  
à  la  série des em pereurs d iv in isés : ce fu t  le  cas, au p rem ie r 
siècle, p o u r C laude, Yespasien e t T itu s 2. Le  tem p le  de Claude 
fu t  com m encé auss itô t après sa m o r t, au p ied  du  Cælius ; N éron  
a rrê ta  les tra v a u x , m ais ils  fu re n t rep ris  e t achevés p a r Ves- 
pasien. Le  te m p le  de Yespasien e t de T itu s  s’éleva en tre  le 
C ap ito le  e t le F o ru m . C laude e u t en ou tre , de son v iv a n t,  à 
C am u lodunum  en R re tagne, un  te m p le  q u i fu t  le fo y e r du  cu lte  
im p é r ia l dans la  p ro v in ce  no u ve lle m e n t conquise. P ou r la  
p ro v in ce  d ’A fr iq u e , le fo n c tio n n e m e n t du  cu lte  im p é ria l à 
C arthage fu t  organisé au d é b u t du  règne de Vespasien (71).

Q uand le p re m ie r siècle se te rm in a , le cu lte  des empereurs 
é ta it  régu liè rem en t célébré p a r to u t, sous des form es diverses. 
A  R om e, le cu lte  s’adresse a u x  em pereurs d iv in is é s 3 ; i l  est assuré 
p a r des flam m es e t p a r des « confrères » (sodales), choisis dans

1 . Ce temple diffère de l ’autel qui existait antérieurement, non seulement en ce que 
l ’édifice est plus grand, mais surtout en ce qu’il est l ’œuvre collective de la province.

2. Des personnes de la famille impériale (surtout des femmes, fils et filles d’empe
reurs, parfois des ascendants ou des collatéraux) ont reçu de même l ’apothéose. Mais 
dans ces cas il ne s’agit guère que d’une flatterie à l ’égard de l ’empereur régnant, et 
d’une formalité d’étiquette sans portée politique.

3. Néron ne voulut pas qu’on lu i élevât un temple après la découverte de la conjura
tion de Pison, comme un sénateur le proposait.
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la  fa m ille  im p é ria le  e t dans la  m e illeu re  a ris to c ra tie ; d ’a u tre  
p a r t les Lares im p é ria u x  son t honorés dans tous les qu a rtie rs  
de la  v ille . A ille u rs  q u ’à R om e, la  d iv in ité  im p é ria le  à laque lle  
v o n t les homm ages com prend, d ’une façon  v o lo n ta ire m e n t 
indé te rm inée  et sous des fo rm u les flo tta n te s , la  n o tio n  abs
tra ite  d u  p o u v o ir  « auguste », l ’em pereur ré g n a n t e t les em pe
reurs dé fun ts , e t elle est, e x p lic ite m e n t ou non , associée à la  
déesse R om e. L a  re lig io n  a ins i conçue est p ra tiq u é e  de deux 
façons, e t p o u r a ins i d ire  à deux degrés : i l  y  a u n  cu lte  m u n i
c ipa l e t u n  cu lte  p ro v in c ia l. A  l ’in té r ie u r  de chaque v ille , des 
flam ines ( f la m in e s )  ou p rê tres (sacerdotes), désignés p a r leurs 
com pa trio tes  p a rm i les no tab les de la  c ité , p rocèden t a u x  céré
m onies auprès de l ’a u te l ou dans le te m p le  consacré a u x  em pe
reurs. Dans chaque p ro v in ce , le mêm e cu lte  est célébré p a r les 
délégués des d iffé ren tes cités, sous la  présidence d ’un  fla m in e  
ou p rê tre  de la  p ro v in ce , élu p a r l ’assem blée1. A  ce second 
échelon, la  p ro v in ce  a d m in is tra t iv e  p u t d ’a illeu rs  ê tre  rem placée 
p a r une c irco n sc rip tio n  d iffé re n te ; a ins i, dans les provinces 
grecques d ’ E urope  e t d ’Asie, le g roupem en t fo rm é  p a r les v ille s  
p o u r la  cé léb ra tion  du  cu lte  im p é ria l co rre sp o nd it souven t 
à une fé d é ra tio n  (ko inon  en grec, commune en la t in )  an té rieu re  
à la  conquête rom a ine  : i l  y  e u t, p a r exem ple, unn assemblée 
de Thessalie, des assemblées d is tin c te s  p o u r le P o n t e t p o u r la  
B ith y n ie , p o u r la  G a la tie  et p o u r la  Lycaon ie , p o u r la  L y c ie  
et p o u r la  P a m p h y lie , p o u r la  S yrie  et p o u r la  P hénic ie . In v e r
sem ent l ’a u te l de L y o n  é ta it  com m un a u x  tro is  provinces 
gauloises. I l  p o u v a it a rr iv e r  encore q u ’en tre  le cu lte  m u n ic ip a l 
e t le  cu lte  p ro v in c ia l s’a jo u tâ t u n  échelon in te rm é d ia ire  : 
a ins i p lus ieurs au m oins des d is tr ic ts  ou conventus en tre  les
quels é ta ie n t subdivisées les p rov inces espagnoles re n d ire n t 
aux  em pereurs u n  cu lte  de d is tr ic t,  to u t  en p a r t ic ip a n t au 
cu lte  p ro v in c ia l.

L ’ I ta lie  n ’a y a n t rien  q u i ressem blâ t à une o rgan isa tion  
p ro v in c ia le , le cu lte  im p é ria l ne p o u v a it s’y  déve lopper que 
sous la  fo rm e  m u n ic ip a le . E n  O rie n t, i l  e n tra it  dans les cadres 
déjà e x is tan ts , m u n ic ip a u x  e t fédé raux. E n  O cc iden t, on p eu t 
d ire  d ’une m anière  générale que dans les régions d o n t la  ro m a - 
rdsa tion  é ta it  dé jà  assez p ro fonde , le cu lte  s’est propagé d ’abord

t* Le terme de flamen est employé constamment dans certaines provinces et dans 
p la in e s  villes (par exemple, flamine d’Espagne Citérieure), le terme de sacerdos dans

autres (par exemple, prêtre des Gaules, prêtre d’Afrique), sans qu’on voie d’après 
4Uel principe s’est faite la discrimination.
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sous la fo rm e  m u n ic ip a le  e t p a r l ’ in it ia t iv e  des p ro v in c ia u x  : 
là , chaque c ité  de d ro it  ro m a in  ou la t in  a te n u  à honneur de 
p ra t iq u e r la  re lig io n  nouve lle  ; l ’ o rg a n isa tio n  du  cu lte  p ro v in c ia l 
est venue ensuite. A u  co n tra ire , dans les régions d ’annex ion  
récente où les v ille s  de ty p e  ita l ie n  é ta ie n t rares, le sanctua ire  
de la  p ro v in ce  ou du d is tr ic t ,  créé p a r le  gouve rneu r q u i en 
im p o s a it le  service e t la  fré q u e n ta tio n  à ses ad m in is tré s , é ta it 
a n té r ie u r a u x  sanctua ires m u n ic ip a u x .

E n fin , dans beaucoup de v ille s  d ’O cc iden t, s u r to u t en Ita lie , 
en Espagne e t en G aule, une a u tre  fo rm e  de cu lte  se ré p a n d it, 
au-dessous du  f la m in a t ou sacerdoce m u n ic ip a l : c’ est le cu lte  
assuré p a r u n  groupe de s ix  p rê tres  appelés A ugusta les, sev iri 
Augusta les. Nom m és p a r le s  décurions ou m em bres des conseils 
m u n ic ip a u x , ces Augusta les son t p o u r la  p lu p a r t choisis p a rm i 
les p lus riches des a ffra n c h is 1. Le  cu lte  d o n t ils  son t chargés 
dans leurs v ille s  correspond à peu près au cu lte  des Lares 
im p é ria u x  dans les d iffé re n ts  q u a rtie rs  de R om e ; m ais les 
A ugusta les d ’ I ta lie  e t des p rov inces o n t ceci de p a r t ic u lie r  
q u ’ils  c o n s titu e n t u n  « o rd re  », où ils  e n tre n t après a v o ir  exercé 
pen d a n t u n  an  le u r p rê trise  e t auque l ils  a p p a rtie n n e n t p o u r 
le  reste de le u r v ie . Au-dessous de l ’o rd re  des décurions, q u i 
com posent le conseil m u n ic ip a l et son t tous , en bonne règle, 
des ingénus, u n  second o rd re  p re n d  a ins i naissance, d is tin g ué  
de la  masse de la  plèbe p a r une s itu a tio n  p lus aisée, en touré  
d ’une estim e p a rtic u liè re  e t orné o ffic ie lle m e n t de m arques 
hono rifiques . L ’o rd re  des décurions e t l ’o rd re  des Augusta les 
son t, dans les' colonies e t les m un ic ipes, ce que son t à R om e 
l ’o rd re  sé na to ria l e t l ’o rd re  équestre.

A in s i le cu lte  im p é ria l, s’ é te n d a it à to u te s  les contrées et 
to u c h a it tou tes  les classes de la  p o p u la t io n  ; i l  c o n tr ib u a it à les 
h ié ra rch ise r d ’après la  fo r tu n e  e t d ’ après le dévouem ent au 
rég im e. Nous aurons à re v e n ir p lus ta rd  sur le rô le  joué  dans les 
affa ires pub liques  p a r l ’assemblée (c o n c iliu m )  réun ie  p é rio d iq u e 
m e n t p o u r la  cé léb ra tion  du  cu lte  p ro v in c ia l. Dans les prières, 
les vœ u x, les sacrifices en l ’honneu r des em pereurs, tous  ceux 
q u i v iv a ie n t à l ’ in té r ie u r  des fron tiè res  rom aines p o u va ie n t 
et deva ien t com m un ie r. Ce cu lte  resserra it la  s o lid a rité  de 
l ’E m p ire  ; i l  en a ccen tua it aussi le caractère m onarch ique . 
On p o u v a it b ien  déd ier des o ffrandes p a rfo is  « au Sénat » ou

1 . A  Narbonne, en 2 après J.-C., on décide que les Augustales comprendront trois 
ingénus (qui même devront être de rang équestre) et trois aôranchis. Mais la part des 
ingénus dans les corporations d’Augustales a été en se restreignant rapidement.
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« au Génie du  Sénat » : ce n ’é ta it là  q u ’u n  ê tre  de ra ison , ta n d is  
q u ’en tre  le cu lte  « de R om e e t d ’A uguste  » e t le cu lte  personnel 
de l ’em pereur adoré com m e u n  d ieu  v is ib le , la  d is tin c tio n  é ta it 
su b tile , e t le passage de l ’u n  à l ’a u tre  fac ile . L ’a ss im ila tio n  de 
l ’em pereur v iv a n t  à u n  d ieu  est dans les vers de V irg ile  comm e 
dans les pièces de chance lle rie  adressées à D o m itie n . Ce n ’est 
encore q u ’une façon  de p a rle r, m ais elle t r a d u it  u n  se n tim e n t 
d ’h u m ili té  cro issante d e va n t le  p o u v o ir  abso lu  du  p rin ce  ; à 
c o n d itio n  d ’ é v ite r la  b rusquerie  choquan te  avec laque lle  C a li
gula v o u lu t procéder, on o b te n a it p rog ress ivem en t l ’adhésion 
des R om ains à une soum ission serv ile  d o n t leurs ancêtres 
a u ra ie n t eu h o rreu r.

IV .  —  RELIGIONS EXOTIQUES ET MYSTÈRES1.

Dans le cu lte  des em pereurs com m e dans ce lu i des d iv in ité s  
tra d it io n n e lle s , la  p a r t  du  se n tim e n t é ta it  lim ité e  : ic i encore 
la  re lig io n  é ta it  a v a n t to u t  o ffic ie lle  et fo rm a lis te , cons is ta it 
en une o b lig a tio n  c iv iq u e  p lus q u ’en une effus ion  de l ’âme, se 
fo n d a it su r l ’u t i l i t é  sociale e t non  su r les besoins du  cœ ur. P lus 
soigneusem ent en tre te n u  e t con trô lé  que les cultes classiques, 
parce q u ’i l  im p o r ta it  davan tage  à l ’É ta t ,  le cu lte  im p é ria l ne 
su ffisa it pas p lus q u ’eux  à sa tis fa ire  les asp ira tions  m ystiques. 
L a  sa tire  de Sénèque sur C laude d iv in isé , le  m o t de Vespasien 
t 'a illa n t d ’avance sa p rop re  d é ific a tio n  m o n tre n t com b ien  i l  
eta i t  d iff ic ile  que les apothéoses légales fussent accueillies dans 
un  e sp rit p ro fo n d é m e n t p ieux .

A uss i les mêmes hom m es q u i, dociles a u x  vo lon tés  d ’A uguste  
et  de ses successeurs, p a r t ic ip a ie n t ré g u liè rem en t a u x  fêtes 
des cu ltes anciens e t du  cu lte  im p é ria l, se to u rn a ie n t- ils , à 
d ’autres m om en ts , vers les re lig ions  venues d ’O rie n t, parce

Ouvrages a  c o n s u l t e r . — Fr. Cumont, Les re lig ions orientales dans le paganisme  
Romain (Paris, 1906, in-12, t. X X IV  des « Annales du Musée Guimet, Bibliothèque 
de vulgarisation »; 2e éd., 1909) ; G. Lafaye, H is to ire  du  culte des d iv in ités  d ’A lezan - 

rie  hors de VÉgypte  (Paris, 1883, in-8°, fasc. 33 de la « Bibliothèque des Écoles 
^ ançaises d’Athènes et de Rome ») ; H. Graillot, Le  culte de Cybèle, mère des D ie u x f à 

et dans l'E m p ire  rom a in  (Paris, 1912, in-8 °, fasc. 107 de la même « Bibliothèque ») ; 
, * ^ arccpino, A ttid e ia , dans les Mélanges d ’archéologie et d ’h isto ire  publiés p a r VÉcole 
‘ rar}Çaise de Rome, t. X L  (1923), p. 135-159 et 237-324 ; P. Gauckler, Le  sanctuaire  
syrien du  Ja n icu le  (Paris, 1912, in -8°) ; Cumont, Textes et monuments figurés re la tifs  
ÎJ?  mystères de M ith ra  (Bruxelles, 1896-1899, 2 vol. in-4°) ; Cumont, Les mystères de 

ljh ra  (Bruxelles, 1900, in-8° ; 3e éd., 1913) ; Carcopino, L a  basilique pythagoricienne  
e ta Porte Majeure (Paris, 1927, in-8°).
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qu'e lles possédaient une puissance d ’ém o tio n  d o n t la  re lig io n  
gréco-rom aine é ta it p rivée .

Des re lig ions o rien ta les a va ie n t été p u b liq u e m e n t reçues à 
R om e à l ’époque ré p u b lica in e  : celle de Cybèle, m ère des d ieux , 
é ta it  venue de P h ryg ie  pen d a n t la  seconde guerre p u n iq u e * ; 
au tem ps de S y lla , M â, déesse de Cappadoce, s’é ta it  substituée  
à la  déesse ita liq u e  B e llone d o n t elle a v a it  p ris  le nom . L a  re li
g ion  égyp tienne , le  d ieu  th ra c o -p h ry g ie n  Sabazios a va ie n t 
tro u v é  des adeptes en I ta lie  dès le second siècle ; des p ira tes  
fa its  p risonn ie rs  p a r Pompée a va ie n t ap p o rté  en O cc iden t la  
p rem iè re  n o tio n  du  d ieu ira n ie n  M ith ra . M ais, une fo is mises 
à p a r t Cybèle, q u i grâce à la  légende des orig ines troyennes de 
R om e p o u v a it ê tre  regardée com m e une d iv in ité  na tio n a le , 
e t M â, que p ro té g e a it son dégu isem ent en B e llone , les d iv in ité s  
exotiques é ta ie n t suspectes aux  m a g is tra ts  e t les cu ltes nou 
veaux  é ta ie n t in te rd its  dès q u ’ils  cessaient d ’ être c landestins.

A uguste  a v a it le  désir de re s ta u re r la  m o ra lité  rom a ine  e t 
n ’o u b lia it pas que sa v ic to ire  su r A n to in e  a v a it  été une v ic to ire  
sur l ’O r ie n t ; i l  d e va it donc rés is te r à l ’ im p o r ta t io n  des 
croyances o rien ta les ; T ibè re  après lu i  f i t  e ffo rt dans le même 
sens. M ais ces réactions fu re n t inefficaces : su r ce p o in t 
A uguste  et T ibè re  n ’o n t pas été su iv is . Juba  I I ,  s i docile  p o u r 
le reste a u x  in s tru c tio n s  d ’A uguste , m ais m a rié  à la  fil le  d ’A n 
to in e  e t de C léopâtre , c o n s tru is it à C herchel u n  te m p le  d ’ Isis ; 
G erm anicus, q u i v is ita  l ’ É g yp te  pen d a n t son voyage en O rie n t, 
m an ifes ta  p o u r la  re lig io n  du  pays une cu rio s ité  sym p a th iq u e . 
A  p a r t ir  de C a ligu la , les re lig ions  exotiques o n t cause gagnée, 
e t les em pereurs, lo in  de s’opposer à elles, les encouragent à 
l ’occasion.

A uguste  a v a it  in te rd it  a u x  dévots d ’ Isis de se ré u n ir  d ’abord  
dans l ’ence inte  sacrée ( pom œ rium )  de la  v ille , pu is dans un  
ra y o n  d ’un  m ille  a u to u r de R om e. U n  tem p le  d ’ Isis e t de Sérapis 
s’é ta n t élevé au C ham p de M ars m a lg ré  ce tte  p ro h ib it io n , 
T ibè re  le f i t  d é tru ire  e t d é fe n d it la  p ra tiq u e  de ce cu lte  aux  
c itoyens rom a ins . Mais avec C a ligu la  la  persécution  cessa : 
dès a v a n t les F lav iens  le tem p le  é ta it re c o n s tru it, e t les em pe
reurs é ta ie n t en tê te  des fidèles d ’ Isis. U ne tra n s fo rm a tio n  
s ig n if ic a tiv e  s’ opéra sous C laude dans le cu lte  de la  Mère des 
d ie u x  : depuis deux  siècles e t dem i q u ’i l  é ta it  in s ta llé  à R om e, 
i l  ne s’adressa it q u ’è la  déesse ; C laude in tro d u is it  à côté de 1

1. Voir Piganiol, La conquête romaine, p. 194.
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Cybèle son com pagnon A tt is ,  q u i jusque  là  a v a it  été laissé à 
l ’O r ie n t, e t les r ite s  sym bo liques du  cu lte  d u  d ieu  conçu com m e 
Un sauveur, la  légende de sa m u t ila t io n , de sa m o r t e t de sa 
ré su rrec tion  déve loppèren t beaucoup dans la  re lig io n  des d iv in i
tés phryg iennes l ’é lém ent m ys tiq u e  : les c itoyens rom a ins  fu re n t 
désorm ais n o m b re u x  dans les confréries q u i cé léb ra ien t les fêtes, 
et c ’est p a rm i eux que se re c ru tè re n t les p r in c ip a u x  m in is tres  
du  cu lte  ou « arch iga lles ». Le  cu lte  de M ith ra , venu  de Perse 
pa r l ’ in te rm é d ia ire  de l ’Asie  M ineure , se ré p a n d it en O cc iden t 
sous les F lav iens , à la  fo is p a r l ’a c tio n  des esclaves ou a ffra n 
chis d ’o rig ine  o rien ta le , e t pa r celle des soldats recru tés ou 
a ya n t serv i en O rie n t : un  passage de Stace e t une in s c r ip t io n  
le s igna len t à R om e ; u n  sanctua ire  de M ith ra  e x is ta it dans la  
garn ison de C a rn u n tu m  sur le  D anube. L a  déesse q u i é ta it 
adorée en Syrie  sous le  n om  d ’A ta rg a tis  e t d o n t le tem p le  
le p lus célèbre é ta it à H ié ra p o lis  (à l ’est d ’A n tio ch e  et près de 
l ’E u p h ra te ) fu t  vénérée sur le Jan icu le , à p a r t ir  du  règne de 
N éron, sous le nom  de la  « déesse S yrienne ». Dans les provinces 
ttous ne pouvons généra lem ent pas su iv re  les progrès de ces 
cultes avec a u ta n t de p récis ion  q u ’à R om e ; m ais i l  est ce rta in  
'lue  les modes accueillies à R om e ne ta rd a ie n t pas à péné tre r 
P a rto u t.

Toutes ces re lig ions  c o m p o rta ie n t a u tre  chose que des actes 
extérieurs : chacune a v a it  une d o c tr in e  ésotérique, des m ys
tères ; les in it ié s , p a r degrés e t après une série d ’épreuves, 
? en tenda ien t révé le r le secret du  m onde e t de l ’au-de là . Une 
im m o rta lité  bienheureuse é ta it p rom ise  à ceux q u i a va ie n t reçu 
ta ré vé la tio n  e t acco m p li les r ite s . C’est p a r là  que les re lig ions 
'•mentales é ta ie n t en fa ve u r : elles d o nna ien t une réponse aux  
, |:ux  questions q u i in q u ié ta ie n t les âmes, o rig ine  du  m onde 
et destinée de l ’hom m e après la  m o r t. C laude a v a it le sen tim en t 
cle ce que dés ira ien t ses con tem pora ins quand  i l  che rcha it à 
tra n sp la n te r d ’A tt iq u e  à R om e les m ystères d ’É leusis : ce 
P ro je t n ’a b o u tit  pas, m ais si C laude l ’a v a it  fo rm é, c ’est que 

c au coup d ’O cc iden taux  fa isa ie n t le  voyage de Grèce p o u r 
a lle r chercher l ’ in it ia t io n .

Ce n ’é ta ie n t d ’a illeu rs  pas seulem ent des re lig ions , m ais 
aussi des sectes ph ilosoph iques q u i p re na ien t l ’a llu re  de con- 
(J eri®s m ystiques e t a t t ir a ie n t les adhérents p a r le prestige 

6 i  in it ia t io n  e t des m ystères. Les associations ou « th iases » 
^rpm ques ne cessaient pas d ’être  en vogue dans le  m onde grec.

R om e, le py th a g o rism e , re v iv if ié  depuis les dern iers tem ps

Religions exotiques et mystères
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de la  R é p u b liq u e  p a r l ’a c tio n  de Poseidonios e t de N ig id iu s  
F ig u lu s 1, ré u n issa it sous C laude une é lite  d ’in it ié s  dans la  
bas ilique  sou te rra ine , ornée de re lie fs  en s tuc, q u i fu t  décou
ve rte  en 1917 près de la  P o rte  M a jeure  ; les d ispos itions e t la  
déco ra tio n  du  m o n u m e n t tra d u is e n t u n  systèm e de p u r if ic a 
tio n s , de sacrifices e t de prières d o n t l ’obse rva tion  p rocure  aux  
âmes, dans la  v ie  fu tu re , u n  b o n heu r sans fin . L ’ éd ifice  p o rte  
les traces d ’u n  abandon  b rusque , po s té rie u r de très  peu d ’années 
à la  c o n s tru c tio n  : i l  est v ra isem b lab le  que les réun ions fu re n t 
in te rd ite s  e t que ces néo -py thago ric iens  fu re n t persécutés pa r 
C laude com m e l ’ a va ie n t été les Isiaques p a r A uguste  e t T ibère. 
M ais i l  en é ta it  de ces condam na tions  com m e de celles q u i f ra p 
p a ie n t de tem ps à a u tre  les « m a th ém a tic iens  » ou astro logues, 
confondus p lus d ’une fo is avec les philosophes dans les mesures 
de bann issem ent : elles é ta ie n t sans e fficac ité  du rab le  ; les 
sectes dispersées se re fo rm a ie n t e t fin issa ien t p a r lasser le 
p o u v o ir . Car le tro c  de sacrifices e t de faveurs organisé en tre  les 
hom m es e t les d ie u x  p a r la  re lig io n  tra d it io n n e lle  ne c o n te n ta it 
p lus les consciences : on v o u la it  s u n ir  à la  d iv in ité  p a r la  p rie re , 
ra che te r p a r les m érites  d ’u n  d ieu  sauveur les tares e t les fautes 
de l ’h u m a n ité , opposer a u x  misères du  m onde te rre s tre  les 
jo ies d ’u n  pa rad is .

La vie religieuse au premier siècle

V. —  LA RELIGION JU IV E 2.

Les raisons q u i fa isa ie n t la  p o p u la r ité  des cultes o rie n ta u x  
en O cc iden t é ta ie n t en p a rtie  va lab les p o u r la  re lig io n  ju iv e . 
I l  n ’est pas é to n n a n t q u ’elle aussi, au p re m ie r siècle, a it  re c ru té  
des adhérents en beaucoup de pays e t en d iffé ren ts  m ilie u x .

Nous avons in d iq u é  p lus h a u t3 ce que l ’a tt itu d e  des em pe
reurs envers les Ju ifs  a v a it eu d ’h é s ita n t e t de com plexe. Dans 
l ’ensemble, ju s q u ’à la  ré v o lte  q u i amena la  d e s tru c tio n  du

1. Voir Piganiol, La conquête romaine, p. 456-457.
2. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  J. Juster, Les Juifs daris l'Empire romain. Leur con

dition juridique, économique et sociale (Paris, 1914, 2 vol. in-8°) ; Fr. Cumont, Les rrnjs- 
tères de Sabazius et le judaïsme, dans les Comptes rendus de VAcadémie des Inscriptions, 
ann. 1906 p. 63-79 ; S. Reinach, La première allusion au christianisme dans l'histoire, 
dans la Revue de l'histoire des religions, t. XC (1924), p. 108-122; Ch. Guigne b ert, 
Remaraues sur l'explication de la lettre de Claude et l'hypothèse de M . S. Reinach, ibid., 
p. 123-132 • P. Jouguet, Une lettre de l'empereur Claude aux Alexandrins, dans le Jour
nal des savants, 1925, p. 5-19 ; R. Laqueur, Der Brief des Kaisers Claudius an die 
Alexandriner, dans la revue Klio, t. X IX  (1925), p. 89-106.

3. P. 96.
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te m p le , leurs p riv ilèges  re lig ie u x  fu re n t respectés : C a ligu la , 
pu is C laude en fu re n t garants. F a c ilité e  d ’abo rd  p a r cette  
b ienve illance  im p é ria le , la  p ropagande ju iv e  fu t  p lus ta rd , 
quand  elle n ’ eu t p lus ce sou tien , aidée p a r la  recrudescence 
d ’é m ig ra tio n  q u i s u iv it  la  chu te  de Jé ru sa le m 1. I l  y  e u t de 
n o m b re u x  païens q u i se c o n v e rtire n t au  juda ïsm e ; d ’autres 
s’en ra p p ro chè re n t, sans se soum e ttre  à l ’o b lig a tio n  de la  c ir 
concis ion, .et f ire n t dans leurs croyances une p a r t a u x  éléments 
juda ïques : ce son t les « prosé lytes », ceux q u i « c ra ig n e n t D ieu  ». 
A u to u r  de chaque noyau  ju if ,  p a r exem ple a u to u r des h u it  
m ille  Ju ifs  e n v iro n  q u i v iv a ie n t à R om e sous A ugus te , se grou
p a it  a ins i une masse flo tta n te  de sym p a th isa n ts , de dem i- 
conve rtis . I l  est p robab le  q u ’en A fr iq u e  i l  y  e u t beaucoup de 
conversions franches : on  p e u t a d m e ttre  que des tr ib u s  b e r
bères se ju da ïsè ren t vers ce tte  da te  ; i l  sem ble aussi que, vers 
la  f in  du  siècle, des Ju ifs , q u it ta n t  la côte de la  M éd ite rranée  
et en p a r t ic u lie r  les po rts  de T r ip o lita in e  à la  su ite  de querelles 
en tre  core lig ionna ires, gagnèrent les oasis sahariennes e t, de 
Proche en proche, le N ig e r ; ils  a p p o rtè re n t dans l ’A fr iq u e  
nègre les éléments d ’une c iv ilis a t io n  sensib lem ent en avance 
sur celle des in d ig è n e s2.

A  l ’égard des O cc iden taux  ju d a ïsa n ts , les pouvo irs  pub lics  
é ta ien t p lus  soupçonneux p e u t-ê tre  q u ’à l ’égard des Ju ifs  
même ; A uguste  e t T ibè re  co m p rire n t les « su p e rs titions  ju d a ï
ques » dans les mêmes mesures de répression que les « supe rs ti
tions  égyptiennes ». M ais les in te rd ic tio n s  offic ie lles ne p o u va ie n t 
Pas g ra n d ’ chose con tre  le co u ra n t des idées.

A u  surp lus, n i a u x  ye u x  des païens touchés p a r la  p ro p a 
gande ju iv e , n i a u x  ye u x  des em pereurs e t des m a g is tra ts  q u i 
chercha ien t à la  c o m b a ttre , le juda ïsm e n ’appa ra issa it à l ’é ta t 
Pur, com m e une re lig io n  d is tin c te  e t dégagée des autres 
croyances orien ta les. U ne confus ion  ancienne, com m ise d ’abo rd  
en Asie M ineu re , en tre  le S abao th  des Ju ifs  e t le  Sabazios 
th ra co -p h ryg ie n  v iv a it  to u jo u rs  dans l ’e sp rit des R om a ins, e t 
les sectateurs de Sabazios p ra t iq u a ie n t u n  cu lte  to u t  pénétré  
d ’idées ju ive s . U ne a u tre  con fus ion , d o n t i l  y  a des traces pen
d an t to u t  le p re m ie r siècle, se p ro d u is it en tre  le juda ïsm e  e t le

Voir plus haut, p. 106.
2- M. Delafosse (Les noirs de VAfrique, Paris. 1922, in-16, de la « Collection Payot ») 

explique par leur influence la civilisation des Peuls ou Foulbé et la formation de l ’État 
6 Ghana (pour lequel les notions vraiment historiques ne commencent qu’au ix® siècle 

après J.-C.).
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ch ris tia n ism e  na issant. Les J u ifs  e t les païens a ttiré s  p a r la  
p ré d ica tio n  de la  fo i nouve lle  n ’o n t pas to u jo u rs  se n ti du  p re 
m ie r coup quelle  en é ta it la  nouveau té . A  p lus fo r te  ra ison  les 
m a g is tra ts  rom a ins, n ’ o b se rvan t que de l ’e x té r ie u r et d ’assez 
lo in  la  v ie  de ces re lig ions  exotiques, d e va ien t-ils  m e ttre  du  tem ps 
à d iscerner le ch ris tian ism e  d u  juda ïsm e. Le  ch ris tian ism e  n ’a 
été d ’abord  p o u r eux q u ’une a g ita tio n  in té rie u re  au juda ïsm e, 
u n  m ouvem en t dangereux q u i, ve n a n t de S yrie , t r o u b la it  la 
p a ix  des com m unautés ju ive s  e t m enaça it p a r con tre -coup  
l ’o rd re  p u b lic  : i l  fa u t peu t-ê tre  reconna ître  la  p lus ancienne 
a llu s io n  à la  re lig io n  chré tienne  dans une le ttre  que C laude, au 
d é b u t de son règne, adressa it a u x  Ju ifs  d ’A le xa n d rie  e t où i l  
a n n o n ça it l ’ in te n tio n  de ch â tie r d u rem en t une propagande 
subvers ive .

L a  vie religieuse au premier siècle

VI. — LES DÉBUTS DU CHRISTIANISME1.

Les con tem pora ins é ta ie n t d ’a u ta n t m oins capables de sa is ir 
de p rim e  abo rd  l ’o r ig in a lité  du  ch ris tian ism e  que depuis 
p lus ieurs  générations, dans les com m unautés ju ive s , le m ouve 
m e n t des idées é ta it a c t if  e t les querelles fréquentes. Dans les 
synagogues où l ’on se rassem b la it p o u r l ire  e t com m ente r les 
liv re s  sa in ts , des lu tte s  de p a rtis  se dessinaient. Les Saddu- 
céens, hom m es d ’o rd re  e t de tra d it io n ,  p e rda ien t du  te r ra in  
au p ro f it  des Pharis iens, rigo ris tes  q u i, sous p ré te x te  d ’observer

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  L ’ouvrage de Lenain de Tillemont, Mémoires pour 
servir à Vhistoire ecclésiastique des six premiers siècles (Paris, 1693-1712, 16 vol. in-4°), 
est du même type que son Histoire des empereurs citée dans notre bibliographie géné
rale (à la fin du volume) et rend des services du même ordre. E. Renan, Histoire des 
origines du christianisme (Paris, 1863-1882, 7 vol. in -8°, plus un vol. d’index) s’arrête 
à la fin du second siècle ; Ch. Guignebert, Manuel d’histoire ancienne du christianisme : 
les origines (Paris, 1906, in-8°), à la fin du premier. Les ouvrages capitaux pour l ’en
semble du Haut-Empire sont ceux de A. von Harnack, Mission und Ausbreitung des 
Christentums in  den ersten drei Jahrhunderten (Leipzig, 1906, 2 vol. in-8 ° ; 4e éd., 1923), 
et de Mgr L. Duchesne, Histoire ancienne de l ’Église (Paris, 1906-1910, 3 vol. in-8°) : 
le premier volume contient tout le Haut-Empire ; un quatrième volume, posthume, 
L ’Eglise au V Ie siècle, a été publié en 1925. On peut y ajouter: P. Wendland, Die helle
nistisch-römische Kultur in ihren Beziehungen zu Judentum und Christentum (Tübingen, 
1907, in-8° ; 3e éd., 1912, dans le « Handbuch zum Neuen Testament ») ; P. Batiffol, 
Le catholicisme, des origines à saint Léon, tome I  : L'Église naissante et le catholicisme 
(Paris, 1909, in-8 °) ; Guignebert, Le christianisme antique (Paris, 1921, in-12, dans la 
« Bibliothèque de philosophie scientifique ») ; Ed. Meyer, Ursprung und Anfänge des 
Christentums (Berlin, 1921-1923, 3 vol. in-8°).

Sur la chronologie chrétienne primitive, voir E. Cavaignac, Chronologie (Paris, 
1925, in-8°), p. 197-211 ; sur les rapports du christianisme et du pouvoir, A. Manaresi, 
L ’impero romano e i l  cristianesimo (Turin, 1914, in-8°), qui va jusqu’à Constantin;
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s tr ic te m e n t la  lo i, abou tissa ien t à un  sec fo rm a lis m e 1. Dans les 
croyances d u  peuple  se p réc isa ien t peu à peu l ’ idée d ’un  
péché o rig in e l, l ’ a tte n te  d ’un  « Messie » ou « C h ris t », « o in t » 
de D ie u 2, q u i fe ra it régner les justes, la  c o n v ic tio n  que la  venue 
de ce Messie p récédera it e t annonce ra it la  fin  du m onde, su iv ie  
elle-m êm e de la ré su rrec tion  des m o rts  e t du  ju gem en t.

U n  G aliléen, Jésus, né sous le règne d ’A uguste , e n tre p r it 
dans son pays, sous le  règne de T ibè re , une p ré d ica tio n  q u i 
s’a p p u y a it sur ces croyances e t les d é ve lop p a it. Sa langue 
é ta it l ’aram éen ; i l  a p p a ru t d ’abo rd  com m e u n  nab i après 
ta n t d ’autres, un  de ces prophètes a ins i q u ’i l  en é ta it souven t 
s o rt i d ’en tre  les Ju ifs . M ais la  force persuasive de sa paro le  
lu i  assura des discip les p a rtic u liè re m e n t n o m b re u x  e t dévoués. 
I l  a tta q u a it o u ve rte m e n t les P haris iens, p ro c la m a it que le 
sa lu t d e v a it ê tre  cherché non  dans l ’obse rva tion  superstitieuse 
de la  lo i, m ais dans la  p u re té  m ora le  e t le désintéressem ent, 
dans l ’am our de D ieu  e t des hom m es. B ie n tô t on re co n n u t 
en lu i  le Messie, le C h ris t, p a r q u i le règne de la  ju s tice  a lla it  
ve n ir. Son enseignem ent s ig n if ia it le renversem ent des va leurs 
et des tra d it io n s  établies ; le se n tim e n t de fra te rn ité  un ive rse lle  
q u i a n im a it la  p ré d ica tio n  de Jésus ne te n a it  pas com pte  des 
catégories sociales ; e t ce q u i é ta it menacé en prem ière  ligne , 
c’é ta it l ’a u to r ité  du  sanhédrin , assemblée sacerdota le qu i, 
sous la  présidence du g ra n d -p rê tre , é ta it tou te -pu issan te  en 
Judée dans le dom aine de la  re lig io n .

J* Zeiller, L ’E m p ire  rom a in  et l ’É g lise  (Paris, 1928. in-8° ; 2e partie du t. V de 
* * Histoire du monde » publiée sous la direction de E. Cavaignac).

Sur les textes fondamentaux du christianisme, voir A. von Harnack, Gescliichte 
~er altchristlichen L ile ra tu r  bis Eusebius (Leipzig, 1893-1904, 2 vol. in -8°) ; O. Barden- 
hewer, Geschichte der a ltk irch lichen  L ile ra tu r (Fribourg-en-Brisgau, 1912-1924, 4 
Y°l- in 8°) ; A. Puech, H is to ire  de la  litté rature  grecque chrétienne depuis les orig ines  
JUsqu’à la fin du I V e siècle, t. I (Paris, 1928, in -8°) ; sur les Évangiles en particulier, A. 
Hoisy, V É vang ile  et l ’Ég lise  (Paris, 1902, in-8 ° ; 4e éd., 1908). _

Hes inscriptions chrétiennes ont la même importance pour Phistoire du christianisme 
Ie9 inscriptions profanes pour l ’histoire de l ’Empire en général. Les inscriptions 

P rétiennes de Rome sont publiées dans J. B. de Rossi, Inscrip liones christianæ  U rb is  
ttomæ septimo sæculo antiquiores (Rome, 1861-1888, 2 vol. in-f°) ; des suppléments 
?nt été publiés par Gatti (1915) et par Silvagni (1922) ; les inscriptions chrétiennes 
^téressantes, en langue latine, de tout le monde romain sont réunies par E. Diehl, 

nscrip tiones L a tinæ  christianæ  veteres (Berlin, vol. I, 1925, vol. I I ,  1927, vol. I I I ,  
contenant les index, en cours de publication, in-8°). I l  n’y  a pas de recueil d’ensem- 

® Pour l ’épigraphie chrétienne en langue grecque.
Parmi les sources littéraires, la plus importante est l 'H is to ire  de l'É g lise  (en grec) 

ente par Eusèbe de Césarée dans le premier tiers du iv e siècle ; elle va de l ’âge apos- 
° iiĉ e ? *a * paix de l ’Église » sous Constantin, 

ï* Voir Piganiol, L a  conquête rom aine , p. 253.
•‘b Messie (M esch iah ) est l ’équivalent hébraïque, Christ (C hris tos) l ’équivalent grec 

ae « oint ».
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Jésus, après deux ans p e u t-ê tre  de p ré d ic a tio n  en Galilée, 
v in t  à Jérusa lem . Le p é r il q u ’i l  rep ré se n ta it p o u r le sanhédrin  
é ta it  de ce fa it  p lus im m in e n t ; m ais son a rr ivé e  dans la  grande 
v i l le  le m e t ta it  a u x  m ains de ses adversaires. Sadducéens et 
Pharis iens f ire n t b loc  et p rononcè ren t con tre  lu i,  au n om  de la 
lo i re lig ieuse, une sentence c a p ita le ; le p ro cu ra te u r ro m a in  
en au to risa  e t en assura l ’exécu tion , persuadé q u ’i l  débarrassa it 
sa p rov ince  d ’u n  ré v o lu tio n n a ire  dangereux. Jésus fu t  c ruc ifié  
à Jérusa lem , en l ’an 28 ou 2 9 1.

Ses d isciples res tè ren t a ttachés à sa m ém oire  e t à ses idées. 
I l  a v a it enseigné u n  se n tim e n t nouveau  des ra p p o rts  en tre  
D ieu  et l ’hom m e e t de la  s o lid a rité  hum a ine  ; b ien  plus 
a isém ent e t b ien  p lus fo r te m e n t q u ’un  systèm e ra tio n n e l, ce 
se n tim e n t p o u v a it fo n d e r une re lig io n , être le lie n  d ’une « église », 
c ’est-à -d ire  d ’une « assemblée » de croyan ts . Les apôtres, d is
ciples im m é d ia ts  de Jésus, dem eurèren t groupés après sa m o r t 
dans l ’ église de Jérusa lem . S urve illée  tro p  a tte n tiv e m e n t pa r 
les prê tres, ce tte  église fu t  à p lus ieurs reprises in qu ié tée  e t pe r
sécutée. M ais ces persécutions m êm e, en am enan t les fidèles du  
C h ris t à se d isperser, a lla ie n t fa vo rise r l ’expansion  de le u r fo i. 
D u  jo u r  où la  « bonne nouve lle  » (c ’est le sens du m o t grec 
« évang ile  ») prêchée p a r Jésus e u t été portée  p a r des m is 
sionnaires ou p a r des p roscrits  hors de Galilée e t de Judée, 
dans les com m unautés ju ive s  des grandes v illes et n o ta m m e n t 
dans celle d ’A n tio ch e , les groupes de ceux q u ’on appela  dès 
ce m om en t « chrétiens » ou discip les du  C h ris t se m u l t i 
p liè re n t.

Dans cette  p ropagande de la  prem ière  généra tion  chré tienne , 
un  rô le  c a p ita l est joué  p a r sa in t P au l. P au l é ta it  un  J u if  de 
Tarse en C ilic ie , c ito ye n  ro m a in  de naissance ; i l  d e va it a v o ir  
à peu près le mêm e âge que Jésus, m ais ne le re ncon tra  jam a is . 
I l  é ta it pha ris ien  et fu t  d ’abo rd  très hos tile  a u x  chrétiens ; puis 
i l  se c o n v e rt it ,  peu d ’années après la  m o r t de Jésus. Dès lors 
i l  voyagea beaucoup, en S yrie , dans tou tes  les pa rties  de l ’Asie 
M ineure , en M acédoine e t en A chaïe ; a rrê té  en P a lestine  à 
la  requête  des p rê tres, i l  se f i t  envoye r à R om e, en sa q u a lité  
de c itoyen  ro m a in , p o u r y  être jugé , e t y  resta  deux ans au 
b o u t desquels i l  fu t  sans dou te  re laxé  ; i l  a lla  p e u t-ê tre  en 
Espagne. La  t r a d it io n  le fa it  m o u r ir  à R om e, en 64, lo rs de la

1. Le Christ étant mort, d ’après la tradition, à trente-trois ans, sa naissance se pla
cerait donc en 6 ou 5 avant la date adoptée au moyen âge, par un calcul erroné, comme 
point de départ de l ’ère chrétienne.
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persécu tion  de N éron , en mêm e tem ps que l ’apô tre  sa in t P ie rre , 
d o n t la  venue à R om e est possible, m ais non  certa ine . ^

P a u l conna issa it, à tra ve rs  le juda ïsm e hellénisé d ’A le x a n 
d r ie 1 e t d ’A n tio ch e , les ph ilosoph ies grecques. I l  a v a it des 
dons exceptionnels de p ropagand is te  e t d ’o rgan isa teu r. De son 
tem ps e t en grande p a rt ie  p a r son a c tio n , le ch ris tian ism e  a 
co n s titu é  sous une fo rm e  du rab le  sa d o c tr in e  e t ses églises.^

L ’essentiel de la  d o c tr in e  est ceci : Jésus-C hrist est le  F ils  
de D ieu  e t le S a u v e u r; sa m o r t a rache té  l ’h u m a n ité , e t, pa r 
ses m érites , ceux q u i c ro ie n t en lu i  o b tie n n e n t le sa lu t é te rne l ; 
i l  est ressuscité le tro is ièm e  jo u r  après sa c ru c if ix io n  e t siège 
dans la  g lo ire  à côté de D ieu  le Père. A  la  r ig id e  lo i mosaïque 
la venue du C h ris t a su b s titu é  une lo i de m iséricorde e t d ’am our.

E n  mêm e tem ps que les dogmes fo n d a m e n ta u x  du ch ris 
tian ism e  se dé fin issa ien t a ins i, le re c ru te m e n t des fidèles 
s’é la rg issa it : P au l p rê ch a it en grec, e t s’adressa it a u x  « gen tils  », 
c’est-à -d ire  a u x  païens, a u ta n t qu  a u x  Ju ifs . P a r u n  m ouvem en t 
c o n tin u  le ch ris tian ism e  te n d a it à se séparer du  juda ïsm e et 
à s’opposer à lu i,  à re je te r l ’a u to r ité  du  sacerdoce, à se dé tacher 
des coutum es e t des rite s  ju d a ïq u e s ; les groupem ents chrétiens 
v iv a ie n t d ’une existence p ro p re , e t p lus ieurs  d en tre  eux  reçu 
re n t de P au l des É p ltre s  de conseils e t de d ire c tio n .

La  guerre de Judée, su rve n a n t quelques années apres la  
m o r t de P au l, a ffa ib lit  g ravem ent le juda ïsm e de Palestine^ : 
in d ire c te m e n t, p a r là , le ch ris tian ism e  se tro u v a  ren fo rcé  ; 
i l  y  a v a it d ’a illeu rs  des judéo-ch ré tiens  p a rm i les P a lestin iens 
que la  d é fa ite  dispersa à tra ve rs  les provinces ; ils  c o n tr ib u è re n t 
a répandre  la  fo i nouve lle . C’est p ro b a b le m e n t vers la  f in  du  
P rem ier siècle e t dans les prem ières années du second que 
fu re n t rédigés, en grec, les tex tes  p r in c ip a u x  du N ouveau  Tes
ta m e n t, É vangiles, Actes des Apôtres, Apocalypse  ; à la  même 
époque, dans les églises chrétiennes, les r ite s  du  bap têm e, du  
repas eucha ris tique , de la pén itence com m ença ien t à se fix e r, 
e t, s im u lta n é m e n t, un  clergé com m ença it à se d is tin g ue r de la  
foule des fidèles.

T o u t cela se passa it obscurém ent, le  p lus souven t chez des 
gens hum bles e t pauvres, que le p o u v o ir  ig n o ra it e t déda igna it. 
Les discussions e t les co n flits  d o n t le ch ris tian ism e  é ta it  1 o ri-

h  C’est à Alexandrie, dans le milieu des Juifs hellénisés, que les liv re s  sacrés 
!~u judaïsme avaient été traduits en grec, au ni® siècle avant 1 ère chrétienne. V o ir 
* • Roussel, La Grèce et VOrient des guerres médiques à la conquête romaine (2e vo lum e 

e la présente Histoire), p. 480-481.
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g ine a u to u r des synagogues n ’appara issa ien t a u x  m ag is tra ts  
rom a ins que com m e des querelles en tre  Ju ifs , m éprisables en 
elles-mêmes e t gênantes p o u r la  po lice. S’ i l  n ’est pas dém ontré  
que les chrétiens so ien t visés dans la  le ttre  de Claude aux 
A le xa n d rin s , i l  est ce rta in  du  m oins que quelques années p lus 
ta rd  Claude chassa de R om e des Ju ifs  q u i causaient du  désordre 
« sous l ’im p u ls io n  de Chrestus ». E n  64 les chrétiens é ta ien t 
assez connus à R om e, e t assez im p opu la ires , p o u r que N éron 
p û t,  com m e nous l ’avons v u , les rend re  responsables de l ’incen 
die de la  v ille  e t les condam ner à de cruels supplices. Nous 
avons d i t  aussi com m ent p lus ieurs personnes de l ’entourage 
de D o m it ie n  fu re n t frappées p o u r a v o ir  a ccu e illi les idées judéo- 
chrétiennes. Com m e les au tres re lig ions  venues d ’O rie n t, mais 
p lus  exc lus ive  q u ’elles, la  fo i ch ré tienne  gagna it sans cesse 
des fidèles n o uveaux  ; des adeptes de m e illeu re  naissance et 
de p lus fo r te  c u ltu re  ve n a ien t se jo in d re  peu à peu a u x  modestes 
adhérents des prem ières années. Le  ch ris tian ism e  o u v ra it aux  
âmes de belles espérances au p r ix  desquelles la  m a lve illance  
de l ’a u to r ité  ne p o u v a it guère e n tre r en com pte .
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C H A P IT R E  V I I

T R A J A N  E T  H A D R IE N  

L 'A C H È V E M E N T  D E  L 'Œ U V R E  I M P É R I A L E 1

Après la  chu te  de la  dynas tie  flav ienne , on p o u v a it se dem an
der si la  so lu tio n  donnée p a r A uguste  au prob lèm e q u i se posa it 
à lu i  n ’é ta it pas déc idém ent une so lu tio n  m anquée. Les R om ains 
a va ie n t accepté le p r in c ip a t parce q u ’en échange de le u r 
renoncem ent a u x  d ro its  p o lit iq u e s  i l  d e va it le u r assurer l ’o rdre 
e t la  sécurité . O r le rég im e a v a it  peine à te n ir  ses promesses. 
Sous p lus ieurs em pereurs, les c itoyens les p lus illu s tre s  e t les 
p lus riches s’é ta ie n t sentis cons tam m ent menacés dans le u r 
v ie e t dans leurs b iens. L ’absence de règ le  p o u r la  transm iss ion  
du  p o u v o ir  a v a it  dé te rm iné , non  seu lem ent des in tr ig u e s  e t 
des dram es de pa la is , m ais une crise te r r ib le , la guerre c iv ile  
de 68-69. Les te n ta tiv e s  d ’u su rp a tio n  de F u riu s  C am illus  Scri- 
bon ianus sous C laude, d ’A n to n iu s  S a tu rn inus  sous D o m itie n  
é ta ien t des exem ples in q u ié ta n ts  de ce que p o u va ie n t e n tre 
prendre  les généraux. L a  tâche de m a in te n ir  centralisées et 
d isciplinées les ressources des prov inces e t les forces armées de 
l ’ E m p ire , tâche  q u i é ta it la  m iss ion  h is to riq u e  de R om e e t 
la  c o n d itio n  de son existence, appa ra issa it com m e de p lus en 
p lus d iff ic ile  à re m p lir .

Le m onde m éd ite rranéen  se ra it dès lo rs  to m b é  dans un  
désarro i com parab le  à ce lu i q u ’i l  a v a it  connu  à la  f in  de l ’ époque 
répub lica ine , ou à ce lu i q u i d e va it se p ro d u ire  au m e siècle, si 
le gouvernem ent des A n to n in s  ne lu i  a v a it m énagé u n  siècle 
de ré p it .  Ces em pereurs, que l ’h is to ire  g roupe sous le n om  de

1*̂  O u v r a g e  d ’e n s e m b l e  a  c o n s u l t e r . — A. von Domaszewski, Geschichte der 
f °tnischen K a ise r, t.  I I ,  p. 168-212. — A partir du règne de Nerva, faute de sources 
^eilleures, i l  y  a lieu d’utiliser plusieurs abrégés, très sommaires et très secs, écrits 
^ans la seconde moitié du iv e siècle, qui résument toute l ’histoire de l ’Empire, et qui 
pour le i®r siècle peuvent être presque complètement négligés : ce sont les Cæsares 
u Aurelius Victor, le B re v ia riu m  de provinciis et de victoriis de Rufius Festus, le Bre- 
v ia riu m  historiæ Roinanæ  d’Eutrope (livres V I I  à X), une Epitome de Cæsaribus 
auonyme. I l  faut y  joindre le livre V I I  de l ’histoire universelle écrite au commence
ment du ve siècle par Oróse dans un esprit de polémique chrétienne (  Adversus paganos).
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l ’un  d ’en tre  eux —  le qua tr iè m e  de la  série — , o n t su tro u v e r 
en tre  le p r in c ip a t e t la  lib e rté , en tre  l ’hé réd ité  e t l ’é lection, 
en tre  les forces centripè tes e t les forces centrifuges, un ju s te  
tem p é ra m e n t ; ils  o n t réalisé la  so lu tio n  de co n c ilia tio n  et 
d ’é q u ilib re  q u i, m e tta n t au p o in t les in s t itu t io n s  d ’A uguste , 
en a p ro longé  la  durée. Les contem pora ins ne s’y  son t pas 
trom pés. Dès les prem ières années de la  nouve lle  dynastie , 
P line  le Jeune,, q u i n ’est pas un  grand  e sp rit cependant, a 
d é fin i dans le Panégyrique de T ra ja n  l ’o r ie n ta t io n  de cette  
p o lit iq u e  e t en a p roc lam é  les b ie n fa its . L ’assen tim ent général 
des po p u la tio n s  d o n t ils  ca lm a ien t les cra in tes e t d o n t ils  accom 
p lissa ien t les vœ ux a été p o u r ces princes d ’un  g rand  secours.

I. — LE RÈGNE DE NERVA (96-98) ET LE PROBLÈME 
DE LA SUCCESSION IM PÉRIALE f i

N e rva , quand  i l  o b t in t  le p o u v o ir , a lla it  a v o ir  so ixa n te -s ix  ans. 
Comme au tre fo is  G alba, i l  a v a it  derriè re  lu i  to u te  une carriè re  
de bon  s e rv ite u r de l ’É ta t ;  elle lu i  v a la it  le respect de tous , et 
c ’est à cause d ’elle q u ’ i l  a v a it été cho is i, quand  i l  s’é ta it ag i 
de savo ir q u i l ’on m e t tra it  à la  place de D o m itie n . A  l ’égard du  
Sénat, N e rva  p r i t  n a tu re lle m e n t le con tre -p ied  de la  p o lit iq u e  
su iv ie  p a r D o m itie n  : les procès de m ajesté  fu re n t supprim és, 
des dé la teurs fu re n t tra d u its  en ju s tice  e t châtiés, Les excès 
de la  fisca lité  sous D o m it ie n  a va ie n t i r r i té  beaucoup de gens : 
N e rva  m odéra  le zèle des percepteurs. I l  en fu t  a ins i pou r 
l ’im p ô t spécial d ’un  d id rachm e que depuis Vespasien les 
Ju ifs  deva ien t p aye r à l ’É ta t ,  en rem p lacem en t de la  co tisa
t io n  q u ’a n té rie u re m e n t ils  ve rsa ien t p o u r le  te m p le  de Jé ru 
salem : p a r une mesure m oins onéreuse que ve xa to ire , D o m i
t ie n  a v a it exigé ce tte  ta x e  non  seulem ent des Ju ifs , m ais de 
tous les juda ïsan ts , des prosé lytes les p lus vaguem en t co n ve rtis  ; 
N e rva  en re s tre ig n it l ’o b lig a tio n  a u x  Ju ifs  d ’o rig ine . U n  p ré te u r, 
le  « p ré te u r fisca l », fu t  spécialisé dans le règ lem ent des lit ig e s  
en tre  le fisc e t les con tribuab les , d o n t les réc lam a tions  p u re n t 
dès lo rs être in s tru ite s  avec p lus d ’ im p a r t ia l ité  q u ’au tem ps 
où la décis ion é ta it laissée a u x  p rocu ra teu rs . 1

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — Stein, art. Cocceius, n° 16, dans Pauly et Wissowa, 
Real-Encyclopädie der classischen A ltertum swissenschaft, t. IV  (1900), col. 133-154 ; 
A. Merlin, Les revers monétaires de l ’empereur N erva  (Paris, 1906, in-8°). -— La source 
principale, pour le règne de Nerva, est le livre L X V I I I  de Dion Cassius (dans les abrégés 
byzantins).
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Comme au tem ps de G alba, deux  dangers é ta ie n t à c ra ind re  : 
d ’une p a rt, l ’arm ée, q u i, su rp rise  p a r la  m o r t de D o n a tien , 
n ’a v a it  pas réag i d ’abord , p o u v a it changer d ’a t t itu d e , chercher 
à venger l ’ em pereur q u ’ elle a v a it  a im é e t se m o n tre r hos tile  
à l ’em pereur du  Sénat ; d ’a u tre  p a r t ,  l ’ âge de N e rva  fa is a it 
p ré v o ir  q u ’à brève échéance la  succession s’o u v r ira it ,  e t des 
co m p é titio n s  é ta ie n t possibles. M ais tous les hom m es d âge 
m û r a va ie n t gardé le souven ir de l ’année funeste q u i a v a it s u iv i 
la  m o r t de G alba ; ils  a va ie n t v u  l ’E m p ire  menacé de ru in e  
R om e p le ine  de m eurtres  e t d ’ incendies. Tous fu re n t d  accord 
p o u r é v ite r le  re to u r de ces désastres.

I l  n ’y  e u t aucun  chef m ili ta ire  p o u r a tt is e r  e t u t i l is e r  à son 
p ro f it  le m écon ten tem en t des soldats : des ve llé ités  d  in su 
b o rd in a tio n , dans les légions du  D anube e t de S yrie , ne se 
déve loppè ren t p o in t. A  R om e, les p ré to riens  s a g itè re n t : 
ils  ex igè ren t la  m o r t des deux  hom m es —  d o n t 1 u n  é ta it  le u r 
p ré fe t P e tron ius  Secundus —  q u ’ils  re g a rd a ie n t com m e d ire c 
te m e n t responsables du  m e u rtre  de D o m it ie n  ; m ais cette 
sa tis fa c tio n  les apaisa, e t ils  ne s’en p r ire n t pas à N e rva , q u i 
d ’a illeu rs  a v a it  payé le donativum .

I l  ne semble pas q u ’i l  y  a it  eu beaucoup d ’in tr ig u e s  a u to u r 
de N e rva , q u and  i l  v o u lu t se ch o is ir u n  c o a d ju te u r q u i se ra it 
en mêm e tem ps son h é r itie r . I l  a v a it d is tingué , p a rm i ses géné
ra u x , T ra ja n  (M arcus U lp iu s  T ra ja n u s ), né en 53, d o n t le père 
a v a it gouverné la  S yrie  sous Vespasien : i l  lu i  con fia , dans les 
prem iers m ois de 97, le gouvernem ent de la  G erm anie Supé- 
rieu re , à u n  m om en t où  des incu rs ions  de barbares in q u ié ta ie n t 
eette p ro v in ce  ; en octobre  97, i l  l ’adop ta  e t 1 associa à 1 E m 
p ire  en lu i  con fé ran t la  puissance tr ib u n ic ie n n e . A ucune  oppo
s itio n  ne se m an ifes ta . T ra ja n  ju s t if ia  auss itô t ce tte  dés igna tion  
en ré ta b lis sa n t l ’o rd re  à la  fro n tiè re  : su r le R h in  e t sur le 
D anube, les G erm ains fu re n t repoussés ; N e rva  e t T ra ja n  reçu 
re n t tous  deux le t i t r e  de G erm anicus. T ro is  m ois après a vo ir 
adopté T ra ja n , N e rva  m o u ru t ( ja n v ie r 98) : la  transm iss ion  
de l ’a u to r ité  se f i t  sans h e u rt, m a lg ré  l ’ é lo ignem ent de I r a ja n  
l u i  se t r o u v a it  a lors à Cologne.

E n  se d o n n a n t a ins i p a r l ’a d o p tio n  u n  co lla b o ra te u r e t un  
successeur, N e rva  é ta it revenu  au procédé d o n t la  p iem iè re  
expérience, fa ite  p a r G alba, a v a it  été m alheureuse ; mais 
l ’échec de G alba a v a it  te n u  p o u r une la rge  p a r t à la  maladresse 
de son cho ix . E n  e lle-m êm e, la  m éthode é ta it la  m oins m auvaise 
que p e rm ît le rég im e fondé p a r A uguste . S u b s titu e r la  f i l ia t io n

Nerva et la succession impériale (96-98)
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a d o p tive  à la  f i l ia t io n  n a tu re lle , e t a d m e ttre  au bénéfice de 
ce tte  a d o p tio n  non pas seu lem ent, com m e au tem ps de la 
dyn a s tie  ju lio -c la u d ie n n e , les proches paren ts  du  p rince  ou de 
sa fem m e, m ais des hom m es choisis p o u r le u r m é rite  hors de 
la  fa m ille  du  souvera in , c’ é ta it en lever à l ’hé réd ité  m o na rch ique  
ce q u ’elle a v a it de p lus ch o q u a n t dans l ’e sp rit des R om ains, 
e t soustra ire  les destinées de l ’ E m p ire  a u x  caprices du  hasard. 
D ésigner p o u r le  p r in c ip a t, non  des en fan ts , m ais des hom m es 
a y a n t dé jà  fa i t  leurs preuves, c ’é ta it donner au  Sénat, in d ire c 
te m e n t, une p a r t dans l ’a t t r ib u t io n  du  p o u v o ir  : car l ’em pereur 
sans doute  é ta it lib re  d ’ad o p te r q u i lu i  p la is a it, m ais i l  fa l la it  
b ien  q u ’i l  t î n t  com pte  en quelque mesure de l ’o p in io n  des 
sénateurs, q u i p o u va ie n t ju g e r son cho ix , connaissa ient la  
ca rriè re  e t les t itre s  de l ’adopté , l ’a va ie n t é lu a u x  m a g is tra tu res . 
Les modes de transm iss ion  du  p o u v o ir  p ra tiqués  p a r les Césars 
a va ie n t im posé à R om e u n  C a ligu la , un  N éron, un  D o m it ie n  : 
ces dangers é ta ie n t écartés dans le  systèm e corrigé  p a r N e rva . 
Ce systèm e d e v a it jo u e r tro is  fo is encore p a r la  su ite  e t p ro d u ire  
des ré su lta ts  sa tis fa isa n ts 1.

I I .  —  LE  D ESPOTISM E É C LA IR É  D E  TR A JA N  (98-117) 2 .

T ra ja n  passa en G erm anie to u te  la  p rem ière  année de son 
règne, s’a ff irm a n t a ins i dès le d é b u t com m e u n  em pereur- 
so lda t, p o u r q u i la  défense des fron tiè res  é ta it le d e vo ir le 
p lus pressant. C ette  a tt itu d e  se c o n c ilia it fo r t  b ien  avec le 
respect des d ro its  du  Sénat : elle é ta it  con fo rm e au p rin c ip e  
q u ’A uguste  a v a it posé lo rsque, g a rd a n t p o u r lu i  le com m ande
m e n t des forces armées, i l  a v a it  rem is  au Sénat les prov inces 
d o n t l ’a d m in is tra t io n  é ta it  p u re m e n t c iv ile . T ra ja n  su t b ie n tô t 
m o n tre r q u ’i l  condam na it l ’in te rv e n t io n  des m ilita ire s  dans la

1. Le caractère spécial de cette adoption, mesure d’intérêt public plutôt qu’acte de 
droit privé, se marque dans le fa it que Trajan conserva son gentilice naturel d ’Ulpius. 
De même, plus tard, Hadrien conserva son gentilice d’Ælius ; et si Antonin, adopté 
par Hadrien, a pris le gentilice d’Ælius, i l  n’a pas renoncé pour cela à son gentilice 
naturel d’Aurelius, puisqu’i l  l ’a transmis à ceux qu’i l  adoptait lui-même, Marc-Aurèle 
et Lucius Verus.

2. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — C. de La Berge, Essai sur le règne de Trajan (Paris, 
1877, in-8°, fase. 32 de la « Bibliothèque de l ’École des Hautes Études, sciences his
toriques et philologiques ») ; R. Paribeni, Optimus princeps, saggio sulla storia e sui 
tempi delV imper atore Traiano (Messine, 1926-1927, 2 vol. in-8°, t. V  et V I de la « B ib lio 
teca storica Principato »). Sur l ’institution des alimenta, Mommsen, Die ilalische Boden- 
theilung und die Alimentartaféln, dans Gesammelte Schriften, t. V, Berlin, 1908, in-8°),
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p o lit iq u e  : les m eneurs q u i, sous N e rva , s’é ta ie n t m is à la  tê te  
des p ré to riens  p o u r réc lam er la  p u n it io n  des m e u rtr ie rs  de 
D o m it ie n  fu re n t exécutés à le u r to u r ;  p a rm i eux  é ta it le p ré fe t 
du p ré to ire  Casperius Æ lianus .

T a c ite , dans la  V ie  d’A g ríco la , pub liée  en 98, loue N erva  
d ’a v o ir  u n i « deux choses q u i sem b la ien t in co m p a tib le s , le 
p r in c ip a t e t la  lib e r té  », e t T ra ja n  de rendre  p lus douce chaque 
jo u r  l ’a u to r ité  im p é ria le . R evenu à R om e dans les p rem iers 
mois de 99, T ra ja n  fra p p a  ceux des dé la teurs q u ’a v a it épargnés 
N e rva , renouve la  l ’ in te rd ic t io n  des accusations de « m ajesté  » ; 
i l  eu t p o u r le Sénat, en to u te  occasion, des égards e t des m éna
gements. Les élections de m a g is tra ts  se f ire n t au s c ru t in  secret. 
A  p a r t ir  de 98, c’est à la  da te  du  10 décem bre que, chaque 
année, T ra ja n  augm enta  d ’une u n ité  le  nom bre  de ses « p u is 
sances tr ib u n ic ie n n e s  »1 : c ’é ta it une m an ière  d ’hom m age aux  
in s t itu t io n s  répub lica ines, pu isque ce jo u r- là  é ta it tra d it io n n e l
lem en t ce lu i auque l e n tra ie n t en charge les tr ib u n s  de la  plèbe. 
A  la  d ifférence des F lav iens  e t de N e rva , q u i a v a it occupé le 
consu lat le 1er ja n v ie r  97 e t le  1er ja n v ie r  98, T ra ja n  laissa la  
p lu p a r t du  tem ps ce tte  m a g is tra tu re  à d ’au tres : i l  la  p r i t  tro is  
lo is , i l  est v ra i,  au cours des c inq  années 99-103, m ais une 
fois seulem ent (en 112) de 104 à sa m o r t ; e t à chacun de ses 
consulats i l  t i n t  à p rê te r dans les form es anciennes le ser
m ent d ’observer les lo is . I l  s’e ffo rça it, com m e N e rva , d ’alléger 
les charges fiscales : i l  ne v o u lu t p o in t pe rcevo ir 1’ « o r coro
na ire  », o ffrande  bénévole en th é o rie , o b lig a to ire  en fa it ,  que 
tous les h a b ita n ts  de l ’E m p ire  deva ien t verser à l ’em pereur 
a rr iv a n t au p o u vo ir , com m e les p ro v in c ia u x  deva ien t la  verser 
sÇus la R é pub lique  au gouve rneu r d é b a rq u a n t dans sa p ro - 
v ince ; i l  é la rg it les cas prévus p o u r la  dispense de l ’ im p ô t de 
5 p o u r 100 sur les héritages.

Le despotisme éclairé de Trajan (98-117)

P- 123-145 (article publié d’abord en 1884) ; F. G. de Pachtere, La table hypothécaire 
Veleia (Paris, 1920, in-8°, fascicule 228 de la « Bibliothèque de l ’École des Hautes 

études, sciences historiques et philologiques »). —  Les sources principales pour le 
j  £ne de Trajan, en dehors de celles qui ont été indiquées plus haut, p. 171, et du livre 

-X.VTII de Dion Cassius, sont le Panégyrique prononcé par Pline le Jeune devant 
ei*ipereur lui-même le 1er septembre 100 (Pline l ’a un peu modifié en le publiant 

Quelque temps après l'avoir prononcé) et le livre des Lettres de Pline contenant sa 
°iTespondance avec Trajan. Voir Mommsen, Zur Lebensgeschichle des jüngeren Plinius, 

^n s  Gesammelte Schriften, t. IV  (Berlin, 1906, in-8°), p. 366-468 (article publié 
abord en 1869). La pauvreté des sources littéraires donne une grande importance 

U *lvre d’images qu’est la colonne Trajane, où sont figurées les campagnes de Trajan 
° î t r® les Daces (voir plus loin, p. 178).

règle P*us ^aut, P* 19* Les empereurs postérieurs à Trajan conservèrent cette
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I I  ne p o u v a it ê tre  question  cependant que l ’em pereur cédât 
rée llem en t au Sénat une p a rtie  de son a u to r ité . N i T ra ja n  n i 
les sénateurs n ’y  o n t v ra im e n t pensé, e t s’ils  a va ie n t en trep ris  
d ’organ iser une dya rch ie  elle se se ra it révélée im poss ib le  : les 
événem ents du  p re m ie r siècle e t s u r to u t la  ty ra n n ie  de D o m i- 
t ie n  a va ie n t enlevé au Sénat e t le  goû t e t la  capacité  du  gou
ve rnem ent. Toutes les concessions fa ites  p a r T ra ja n  au Sénat 
o n t été regardées p a r les sénateurs mêm e com m e les dons g ra 
tu its  de son bon  p la is ir  ; les m e illeu rs  e t les p lus énergiques 
d ’en tre  eux  n ’o n t pas songé à a u tre  chose q u ’à être, sous les 
ordres doc ilem en t su iv is  du  m onarque , les se rv iteu rs  de l ’ É ta t.  
L a  seule re s tr ic t io n  que T ra ja n  a it  apportée  au p o u v o ir  absolu, 
ce fu t  de s’ob lige r, p a r conscience d ’honnête  hom m e, à n ’en 
user que dans l ’ in té rê t p u b lic  ; m ais i l  ne renonça à aucune de 
ses a ttr ib u t io n s  e t ne s’a s tre ig n it à aucune re d d it io n  de com ptes. 
De T ra ja n  à M a rc-A u rè le , les A n to n in s  o n t fa i t  le u r m é tie r 
d ’em pereurs de te lle  sorte  que le u r a c tio n  fû t  p ro f ita b le  au 
p lus g rand  nom bre  e t que les in d iv id u s  ne fussent pas a rb i
tra ire m e n t menacés dans le u r existence ou dans le u r fo r tu n e  : 
c’est to u t  ce que l ’ é ta t des esprits e t des choses c o m p o rta it dès 
lors de « lib e rté  ».

I l  ne fa u t donc pas s’ é tonner de v o ir  T ra ja n  p rend re , ce que 
ne fa isa ie n t pas ses prédécesseurs, le t i t r e  de p roconsu l dans les 
in s c rip tio n s  des p rov inces, que ces provinces so ien t sénato
ria les ou  im péria les  : l ’un ive rse lle  com pétence que ce t i t r e  s ig n i
fie  lu i  donne le m oyen  de v e n ir  souven t en aide au Sénat, em bar
rassé ou débile  dans sa tâche d ’a d m in is tra te u r, ou a u x  m ag is
tra ts  locaux . C’est com m e léga t de l ’ em pereur que P lin e  le 
Jeune a d m in is tra , en 111-113, la  p ro v in ce  de B ith y n ie  e t P o n t, 
enlevée p o u r u n  tem ps au Sénat. Les « cu ra teu rs  » (cura tores) 
des cités, com m issaires nom m és p a r l ’ em pereur p o u r la  m ise 
en ord re  e t la  su rve illance  des finances m un ic ipa les , e x is ta ie n t 
p ro b a b le m e n t depuis D o m it ie n , m ais seu lem ent dans des cas 
isolés : ils  d e v in re n t assez n o m b re u x  sous le règne de T ra ja n . 
Dans l ’o rd re  p o lit iq u e , le de rn ie r exem ple de « lo i » soumise 
à la  fo rm a lité  de l ’a p p ro b a tio n  p o p u la ire  date  de N e rva  : la  
lé g is la tio n  ne se f i t  p lus ensu ite  que p a r sénatus-consulte  et 
s u r to u t p a r décision du  p rince . Dans l ’o rd re  ju d ic ia ire , le cours 
n o rm a l des événem ents am ena vers ce mêm e m o m e n t la  d is p a ri
t io n  d ’une des in s t itu t io n s  de l ’époque ré p ub lica ine  : les ju ry s  
c rim ine ls , sans ê tre  expressém ent abo lis, cessèrent d ’ex is te r, 
a ya n t été dépossédés peu à peu au p ro f it  du  Sénat p o u r une
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p a rt, au p ro f it  du  p rince  e t de ses représentan ts  p o u r le reste.
T ra ja n  é ta it né en Espagne, à Ita lic a  (près de Séville ) ; i l  

é ta it le p rem ie r em pereur q u i fû t  d ’o rig ine  p ro v in c ia le . I l  
n ’y  a v a it pas à c ra ind re  q u ’i l  ro g n â t la  p a r t  lé g it im e  des p ro 
v in c ia u x  dans la  co n d u ite  des affa ires. I l  y  a eu sous son règne 
Une assez fo r te  p ro p o r tio n  de sénateurs espagnols, gaulois, 
a fr ica ins  ; d ’autres é ta ie n t o rig ina ires  de régions q u i ju s q u ’à 
ce tte  da te  n ’a va ie n t pas fo u rn i de sénateurs, la  S ic ile , la  Grèce, 
l ’ E g yp te . Mais T ra ja n  n ’a jam a is  pe rdu  de vue  la  nécessité de 
m a in te n ir  e t de fo r t i f ie r  l ’a u to r ité  cen tra le , e t, p o u r cela, de 
re leve r a u ta n t que possib le l ’ I ta lie  q u i en é ta it le  siège. I l  décida 
que to u t  ca n d ida t a u x  m a g is tra tu re s  e t, p a r conséquent, to u t 
sénateur d e v ra it ê tre  p ro p r ié ta ire  d ’ im m eubles sis en Ita lie  
ju s q u ’à concurrence du tie rs  de sa fo r tu n e  au m oins. P a r l ’e ffe t 
de ce tte  m esure, p lus précise e t p lus soigneusem ent app liquée  
que d ’anciennes décisions prises dans ce sens au tem ps de César 
et de T ibè re , une s o lid a rité  d ’in té rê ts  l ia i t  à l ’ I ta lie  les sénateurs 
d ’e x tra c tio n  p ro v in c ia le  ; on  p o u v a it espérer, en o u tre , que la  
m ise en v a le u r des te rres acquises p a r les p ro v in c ia u x  q u i 
usp ira ien t a u x  honneurs a u g m e n te ra it en Ita lie  les surfaces 
cu ltivées.

Une in s t i tu t io n  d ’assistance p u b liq u e , celle des a lim enta , 
conçue p a r N e rva  e t développée p a r T ra ja n , te n d a it aussi à 
fa régénéra tion  de l ’ I ta lie . L ’em pereur p rê ta it  de l ’a rgen t, à 
fa ib le  in té rê t, à des p ro p r ié ta ire s  de b iens-fonds, en p re n a n t 
sur leurs im m eubles une ga ran tie  h yp o théca ire  ; le  re ve n u  de 
cette créance, au lie u  d ’ê tre  encaissé p a r l ’em pereur, é ta it 
uffecté à l ’e n tre tie n  e t à l ’ éduca tion  d ’en fan ts pauvres, garçons 
et filles . A  l ’ im ita t io n  de l ’em pereur, les com m unes e t les p a r
ticu lie rs  g ross iren t les fo n d a tio n s  im péria les ou  f ire n t les fra is  
de fonda tions  analogues. Dans to u te  l ’ I ta lie , ces caisses « a li
m enta ires », gérées p a r des m a g is tra ts  m u n ic ip a u x  sous le con
trô le  de fon c tio n n a ire s  im p é ria u x  (on p r i t  b ie n tô t l ’h a b itu d e  
de con fie r ce con trô le  a u x  « cu ra teu rs  des rou tes », chacun 
* exerçan t dans le secteur desservi p a r la  ro u te  d o n t i l  a v a it 
m charge), p rospérèren t p e n d a n t to u t  le  second siècle e t le 
débu t du  tro is ièm e  : elles a id a ie n t les c u ltiv a te u rs  en m e tta n t 
des ca p ita u x  à le u r d isp o s itio n  p o u r u n  fa ib le  loye r, e t assuraient 
f existence d ’en fants d o n t beaucoup, sans elles, n ’a u ra ie n t pas 
Vecu. L a  d é p o p u la tio n  et la  décadence économ ique de l ’ I ta lie , 
m aladies tro p  graves p o u r ê tre  v ra im e n t guéries, fu re n t du  
m oins p a rtie lle m e n t e t te m p o ra ire m e n t enrayées.
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E n  reconnaissance de cette  p o lit iq u e  p ru d e n te  et généreuse, 
le  Sénat accorda à T ra ja n  l ’ ép ithè te  h o n o rifiq u e  de « très bon», 
optim us. T ra ja n  d e v a it res te r dans la  m ém oire  des R om ains 
com m e l ’ idéa l du  p rince , p r iv ilè g e  q u i s’exp liq u e  p a r la  re n 
con tre  en tre  ses incon testab les qua lités  personnelles e t les 
circonstances favorab les du  m o m e n t où i l  régna : a lors encore, 
m ais p o u r peu de tem ps, l ’espèce de despotism e écla iré  q u ’est 
en somme le gouvernem ent des A n to n in s  p o u v a it  m énager 
les apparences e t d iss im u le r sous des form es co n s titu tio n n e lle s  
la  ré a lité  de l ’abso lu tism e.

I I I .  —  LES CONQUÊTES DE T R A JA N 1.

C ette m o d é ra tion  dans la  p o lit iq u e  in té rie u re  p e rm e tta it  à 
T ra ja n  de com p te r su r le dévouem ent de ses su je ts e t d ’u ti l is e r  
sans in q u ié tu d e  les forces du  m onde ro m a in  p o u r des e n tre 
prises extérieu res. Sa p o lit iq u e  étrangère a été un  im p é ria lism e  
agressif e t conquéran t.

A  v ra i d ire , i l  p o u v a it persuader a u x  autres e t se persuader à 
lu i  -m êm e que ses campagnes é ta ie n t des guerres p réven tives , 
exigées p a r la  défense des fro n tiè re s . Sur le R h in  l ’ œ uvre des 
F lav iens  a v a it  donné a u x  provinces rom aines une sécurité  
su ffisan te , com m e on v e n a it de le v é r if ie r  en 97 ; m ais sur le 
D anube les e ffo rts  de D o m itie n  n ’a va ie n t p rocuré  à l ’ E m p ire  
que le ré p it  d ’une p a ix  p réca ire  : la  P annonie  e t la  Mésie n ’é ta ien t 
p o in t couvertes p a r u n  glacis com parable  à ce lu i des Champs 
Décum ates. E n  A sie , les A rm én iens , les Parthes e t les Arabes 
é ta ie n t des vo is ins  in cons tan ts  e t dangereux : p o rte r p lus lo in  
de la  côte la  l im ite  du  pays ro m a in  appa ra issa it com m e une 
mesure de bonne s tra tég ie .

D u  côté de la  G erm anie, T ra ja n  se con ten ta  d ’am é lio re r le 
tracé  du  lim es  en gagnan t du  te r ra in  su r les H erm undures

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — Les bas-reliefs de la colonne Trajane sont édités et 
commentés par C. Cichorius, Die Reliefs der Traianssäule (Berlin, 1896-1900, 2 vol. 
in 8° et 2 vol. in-f°) ; en outre, E. Petersen, Trajans dakische Kriege nach dem Säulen
relief erzählt (Leipzig, 1899-1903, 2 vol. in-8°) ; K. Lehmann-Hartleben, Die Trajanssäule. 
Ein römisches Kunstwerk zu Beginn der Spätanlike (Berlin, 1926, in-8°) ; O. Hirsch
feld, Dacia, dans Kleine Schriften (Berlin, 1913, in-8°), p. 744-754 (article publié d’abord 
en 1874) ; Victoria Vaschide, Histoire de la conquête romaine de la Dacie et des corps 
d'armée qui y ont pris part (Paris, 1903, in-8°, fasc. 142 de la « Bibliothèque de l ’École 
des Hautes Études, sciences historiques et philologiques »). L ’importance économique 
de la conquête de la Dacie est mise en lumière par J. Carcopino, Les richesses des Dace» 
et le redressement de l'Empire romain sous Trajan, dans la revue Daciat t. I  (1924), 
p. 28-34.
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(F rancon ie ), de déve lopper le  réseau ro u t ie r  des Champs D écu- 
m ates et de créer des v ille s  : X a n te n  et N im ègue son t de ses 
fonda tions . Cela fu t  accom p li dès le  d é b u t de son règne, a va n t 
son re to u r à R om e.

A u  p rin te m p s  de 101, i l  p r i t  l ’o ffensive con tre  les D aces1. 
Les légions de P annon ie  e t de Mésie com posèrent le  corps expé
d itio n n a ire  ; m a lg ré  une résistance énergique, le ro i Décébale 
fu t  v a in c u  ; la  cam pagne de 102 f i t  to m b e r au p o u v o ir  de T ra ja n  
sa cap ita le , Sarm izegetusa (V a rh e ly , en T ra n sy lva n ie ). Décé
bale d u t dem ander la  p a ix , q u i lu i  fu t  accordée : i l  devena it, à 
des cond itions  onéreuses e t h u m ilia n te s , T « a llié  » du  peuple 
ro m a in  ; T ra ja n  re çu t le su rnom  de D acicus. M ais Décébale 
songeait à une revanche, e t T ra ja n  aussi é ta it à l ’a ffû t de 
p ré textes p o u r ro u v r ir  les h o s tilité s . I l  déclara de nouveau  la  
guerre à Décébale en 105 ; ce tte  fo is Décébale ne p u t m a in te n ir  
longtem ps l ’u n io n  des Daces con tre  l ’envahisseur ; i l  f u t  écrasé 
et c o n tra in t au suic ide. L a  Dacie fu t  annexée (107) e t fo rm a  
une p ro v in ce  im p é ria le , gouvernée p a r u n  léga t p ro p ré te u r. 
C ette p ro v in ce  correspond sensib lem ent à la  R oum an ie  d ’au
jo u rd ’h u i (T ra n sy lva n ie , Y a lach ie , M o ldav ie ) : en l ’occupan t, 
l ’E m p ire  se c o u v ra it la rgem en t au n o rd  du  D anube, en fonça it 
ses garnisons e t ses postes d ’obse rva tion  b ien  a v a n t en pays 
barbare. La  fro n tiè re  ro m a in e  dessina it cependant, en tre  la  
Pannonie e t la  Dacie, u n  re n tra n t a llongé du n o rd  au sud : 
c é ta it  le pays h a b ité  p a r les Iazyges, su r la  r iv e  d ro ite  de la  
fisza  ; on s’a b s tin t de le conqué rir, m ais, serrés en tre  ces deux 
provinces rom aines, surve illés du  h a u t des m ontagnes de Dacie 
ù l ’est e t contenus p a r le D anube à l ’ouest, les Iazyges ne pou- 
v a ien t guère être redou tab les . Vers ce tte  date  la  P annon ie  fu t  
divisée en deux p rov inces , P annon ie  Supérieure à l ’ouest, 
Pannonie  In fé rie u re  à l ’e s t; la  l im ite  des deux prov inces, su r 
|e D anub  
Ie fleuve

sud : a ins i chacun des deux  légats p rop ré teu rs  n ’a v a it  à 
nnre face que dans une d ire c tio n .

La  conquête de la  Dacie n ’a v a it  pas seulem ent u n  in té rê t 
s tra tég ique . I l  y  a v a it  dans les m on ts  de T ra n sy lva n ie  des 
^Unes d ’o r et d ’a rgen t d o n t la  richesse é ta it depuis long tem ps 
c°nnue . Les guerres daciques liv rè re n t à T ra ja n  les trésors de 
lé t a u x  p ré c ie u x  amassés p a r les Daces ; l ’annex ion  p e rm it aux

*• Voir plus haut, p. 117.

e, se p la ç a it en a m o n t de B udapest, vers le p o in t où 
cesse de cou ler de l ’ouest à l ’est p o u r cou ler du  n o rd
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R om ains d ’e x p lo ite r désorm ais ces m ines à le u r p ro f it .  Les 
finances im péria les , que de grosses dépenses fa ites  sous T itu s  
e t D o m it ie n  a va ie n t com prom ises, fu re n t restaurées p a r ce 
m oyen . T ra ja n  p u t, to u t  en a llégean t les im p ô ts , créer deux 
lég ions, q u i p o rtè re n t à tre n te  légions l ’e ffe c tif de l ’arm ée 
rom a ine , fo rm e r de n o m b re u x  corps a u x ilia ire s , a jo u te r  une 
d ix iè m e  cohorte  a u x  n eu f cohortes p ré to riennes, exécu te r de 
co û te u x  tra v a u x , com m e l ’ agrandissem ent ou la  c ré a tio n  des 
po rts  d ’ O s tie 1, de C iv ita ve cch ia , d ’Ancône, e t la  c o n s tru c tio n  
des m onûfm ents m agn ifiques  -—- place à po rtiq u e s , bas ilique , 
b ib lio th è q u e s , co lonne —  q u i com posèrent à R om e le fo ru m  
de T ra ja n 2. L a  D acie n ’ a v a it  p ro b a b le m e n t jam a is  été peuplée 
de façon très dense ; elle v e n a it de perdre  beaucoup d ’h a b ita n ts  
p a r la  guerre e t p a r l ’é m ig ra tio n  v o lo n ta ire  d ’une p a rt ie  des 
va incus ; p o u r garder le pays, c u lt iv e r  les terres e t t ra v a il le r  
a u x  m ines, T ra ja n  in s ta lla  en D acie des gens recru tés un  peu 
p a r to u t, so lda ts, vé té rans, c u ltiv a te u rs , o uv rie rs  ; i l  y  a v a it 
p a rm i eux  une assez fo r te  p ro p o r tio n  d ’A s ia tiques  ; m ais le 
la t in  fu t  la  langue com m une de ce tte  p o p u la tio n  hétérogène. L a  
D acie  e t les prov inces vo is ines de Mésie, q u i elles aussi a va ie n t 
le la t in  p o u r langue o ff ic ie lle 3, fo rm è re n t l ’avancée ex trêm e  du 
la t in  vers l ’est, dans une rég ion  q u i géograph iquem en t ap p a r
t ie n t  p lu tô t  au m onde grec.

L a  conquête de la  Dacie n ’é ta it  pas achevée que T ra ja n  
s’engageait dé jà  dans d ’autres entreprises. A  l ’est de l ’É g yp te  
le  dom aine de R om e se ré d u isa it à une lis iè re  sans épaisseur, sur 
le  b o rd  de la  m er : très  près du  l i t to r a l  le pays a p p a rte n a it 
a u x  A rabes indépendan ts . T ra ja n  v o u lu t su p p rim e r ce p o in t 
fa ib le . S ur son o rd re  C ornélius P a lm a , léga t de Syrie , se m it  
en cam pagne en 105 con tre  les N abatéens, les v a in q u it  e t f i t  du  
ro ya u m e  nabatéen la  p ro v in ce  im p é ria le  d ’A ra b ie  (106). C ette  
p ro v in ce  co m p re n a it non  seulem ent l ’A ra b ie  Pétrée (p resqu ’île 
d u  S ina ï), avec la  v i lle  de P e tra  q u i a v a it  été la  ca p ita le  des 
ro is  nabatéens, m ais en o u tre  une bande de te r ra in  allongée 
d u  sud-ouest au no rd -es t en tre  la  Pa lestine  e t le désert e t cou

1. A  Ostie, les travaux se placent entre les deux guerres daciques.
2. Des fouilles récentes montrent l ’ensemble de ces travaux plus vaste et plus hardi 

encore qu’on ne le supposait.
3. Bien entendu les villes grecques du litto ra l, rattachées à la Mésie Inférieure, con

tinuent à parler grec. —  On peut noter ic i que sous Trajan la province de Thrace 
(qui est de langue grecque) cesse d’être procuratorienne et est désormais gouvernée 
par un légat propréteur, ce qui exclut la subordination de la Thrace à la Mésie«
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v ra n t  vers l ’est la  p ro v in ce  de Judée ; B o s tra , dans la  p a rtie  
sep ten triona le  de ce tte  zone, d e v in t b ie n tô t la  v ille  p r in c ip a le  
de la  p rov ince  nouve lle . Quelques années a u p a ra va n t (100), 
à la  m o r t d ’A g r ip p a  I I ,  T ra ja n  a v a it re c u e illi son royaum e 
(Itu ré e , H a o u ran ) et l ’a v a it  ra tta c h é  à la  p ro v in ce  de Syrie  ; 
à la  su ite  de l ’a nnex ion  de l ’A ra b ie , P a lm yre  aussi re co n n u t 
l ’a u to r ité  de R om e e t dépe n d it désorm ais du  léga t de S yrie . De 
la m er Rouge à l ’ E u p h ra te , to u t  ce q u i n ’é ta it pas le désert 
é ta it  m a in te n a n t absorbé dans l ’u n ité  rom a ine .

T ra ja n  annexa encore à l ’ E m p ire  le  l i t to r a l  de la  Colchide, 
à l ’e x tré m ité  o rie n ta le  de la  m er N o ire , e t f i t  accepter sa suze
ra in e té  p a r les p o p u la tio n s  de l ’h in te r la n d , les Ibères du  Cau
case. Les prov inces rom aines d ’A sie  M ineure  se re lia ie n t a ins i 
sans in te r ru p t io n  au royaum e vassal d u  Bosphore, e t le  cercle 
de la  d o m in a tio n  rom a ine  a u to u r de la  m e r N o ire  é ta it com 
p lè te m e n t ferm é.

Vers le  d é b u t de son règne T ra ja n  a v a it séparé de nouveau  
l ’une de l ’a u tre  les prov inces de G a la tie  e t de Cappadoce1 ; 
dans la  p ro v in ce  de Cappadoce fu re n t com prises d é fin it iv e m e n t 
la  P e tite  A rm é n ie  e t les régions lit to ra le s  d o n t la  p lus occi
denta le  é ta it  le P o n t G a la tique , la  p lus o rien ta le  la  C olchide. 
F o rte m e n t armées e t confiées à des légats de ra n g  consula ire , 
la  Cappadoce e t la  S yrie  é ta ie n t les élém ents essentiels de la  
Puissance ro m a in e  en O rie n t.

Ces annexions s’opé ra ien t avec une fa c il ité  rem arquab le . 
L a  conquête m êm e de la  Dacie, s i elle exigea u n  sérieux e ffo rt 
m ilita ire , fu t  cependant très  rap ide , eu égard à l ’étendue de 
la  p ro v in ce . I l  est é v id e n t que le  p restige  de R om e n ’a v a it 
jam a is  été p lus g rand  ; les peuples q u ’elle a tta q u a it  é ta ien t 
d ’avance dém oralisés e t va incus.

T ra ja n  pensa que le m o m e n t é ta it  p rop ice  p o u r im poser la  
Volonté  de R om e a u x  Parthes e t m ener e n fin  à b ien  con tre  
eu x  les p ro je ts  que ta n t  de généraux e t d ’em pereurs a va ie n t 
form és, et q u i to u jo u rs  s’é ta ie n t te rm inés  p a r un  abandon, 
Un échec ou u n  dem i-succès. Les d iv is ions  q u i a va ie n t a ffa ib li 
l es Parthes au lendem a in  de la  m o r t de V o logèse2 n ’é ta ie n t pas 
effacées. Des chefs locaux, com m e ce lu i de l ’A d iabène  (r ive  
gauche du  T ig re , à la  h a u te u r de N in iv e ), é ta ien t p ra tiq u e m e n t

t .  Voir plus haut, p. 107.
Voir plus haut, p. 115.
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indépendan ts  du  ro i ; la  Sophène conse rva it à peu près l ’ au
to n o m ie  q u ’elle a v a it reçue au tem ps de N é ro n 1; en Osroène, 
la  d yn a s tie  rom an isan te  des A b g a r, après a v o ir  été m o m e n ta 
ném en t dépossédée p a r les ro ite le ts  d ’A d iabène , v e n a it de 
rep rendre  le p o u v o ir  (109). Toutes ces circonstances é ta ie n t de 
n a tu re  à fa c il ite r  la  tâche  des R om ains. Le p ré te x te  de la  guerre 
fu t  fo u rn i p a r les affa ires d ’A rm é n ie  : la  co n ve n tio n  q u i d o n n a it 
le trô n e  d ’A rm én ie  a u x  cadets d e là  dynas tie  a rsac ide2 n ’ é ta it 
pas d ’une a p p lic a tio n  aisée, en ra ison  des haines de fa m ille  
s i fréquentes chez ces princes. A  l ’A rsacide A x ida res , reconnu  
e t in v e s ti p a r T ra ja n , le ro i des Parthes Chosroès (ou Osroès) 
v o u lu t  s u b s titu e r u n  de ses fils  ou de ses neveux, P a rth a m a - 
s iris . B ien  que P a rth a m a s ir is  s o llic itâ t l ’ in v e s titu re  rom a ine , 
T ra ja n  o u v r i t  les h o s tilité s  e t v in t  d ir ig e r lu i-m êm e  les opéra 
tio n s , d é b a rq u a n t à A n tio ch e  au d é b u t de 114. L ’A rm é n ie  fu t  
occupée avec l ’a ide des p o p u la tio n s  du  Caucase, e t P a rth a m a 
s iris  m o u ru t dans des cond itions  obscures (114). E n  115, avec 
le  concours d ’A b ga r, la  p lus grande p a rt ie  de la  M ésopotam ie 
fu t  conquise. E n  116, après une p o in te  poussée à l ’est du  T ig re , 
en A d iabène , T ra ja n , descendant le long  du  fleuve , p r i t  Séleucie 
e t C tésiphon, a t te ig n it  le golfe Persique. Son entourage le 
co m p a ra it à A le xa n d re , et lu i-m êm e , s’ i l  a v a it  été p lus jeune , 
a u ra it  v o lo n tie rs  s u iv i su r la  ro u te  de l ’ Inde  les traces du  
M acédonien. I l  a jo u ta it  en to u t  cas à l ’ E m p ire  deux et peu t-ê tre  
tro is  p rov inces  : l ’A rm é n ie , la  M ésopotam ie , e t p e u t-ê tre  
l ’A ssyrie , co rrespondan t à l ’A d ia b è n e 3. Chosroès s’ é ta it e n fu i ; 
T ra ja n  in tro n is a , dans ce q u i re s ta it du  ro ya u m e  p a rth e , son 
pro tégé  P artham aspa tès. L ’em pereur re ç u t le su rnom  de P a r- 
th ic u s  q u i dem eura to u jo u rs , dans l ’ ép ig raph ie  u lté r ie u re , a t ta 
ché à son nom .

Ces conquêtes b rilla n te s  é ta ie n t à conso lider. Dans les con
trées que R om e v e n a it d ’en lever a u x  P arthes, les éléments 
he lléniques a c c u e illire n t sans dou te  avec jo ie  la  d o m in a tio n  
rom a ine  ; les élém ents iran iens  é ta ie n t in d iffé re n ts , e t d ’a illeu rs  
incapables de s’u n ir  p o u r une a c tio n  quelconque ; m ais les élé
m ents sém itiques, A rabes e t Ju ifs , fu re n t hostiles. D epuis 
115 des tro u b le s  v io le n ts  a g ita ie n t les v ille s  de C yrénaïque, 
d ’É g yp te  e t de C hypre , où la  p o p u la tio n  ju iv e  é ta it  nom breuse :

1. Voir plus haut, p. 04.
2. Voir plus haut, p. 95.
3. Les témoignages sur l ’existence de cette province d’Assyrie sont rares et suspects.
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entre  Grecs e t J u ifs  on se m assacra it fé rocem ent. Ces ag ita tio n s  
se p ropagèren t vers l ’E u p h ra te  : dès a v a n t le couronnem ent de 
P artham aspatès une ré v o lte  écla ta  de rriè re  T ra ja n , dans les 
p rinc ipa les  v ille s  d ’Osroène e t de M ésopotam ie. Les généraux 
de T ra ja n  ch â tiè re n t d u rem en t les J u ifs  a ins i que les insurgés 
d ’Édesse e t de Séleucie ; m ais l ’o rd re  ne p u t ê tre  ré ta b li com plè
te m e n t : la  forteresse d ’ H a tra  en M ésopotam ie repoussa l ’assaut 
des R om ains. A u  delà du  T ig re  P artham aspatès ne p u t se m a in 
te n ir  con tre  Chosroès, re p a ru  dans la  rég ion  de C tésiphon. 
T ra ja n  s e n tit que lque découragem ent ; sa santé d ’a illeu rs  
n ’é ta it  pas bonne. I l  r e p r it  le chem in  de R om e, la issan t a u x  
gouverneurs des prov inces nouvelles le so in de les p a c ifie r e t 
de les défendre. I l  m o u ru t en Asie M ineu re  au cours de ce 
voyage de re to u r, en aoû t 117. I l  a v a it  la  g lo ire  d ’a v o ir  réalisé 
con tre  les Daces, les N abatéens, les P arthes, ce que Pompée 
et César a va ie n t seulem ent co n çu 1.

JV. — L ’A S IE  C EN TRALE A U  C O M M EN CEM EN T DU 
SECOND S IÈ C LE a.

D erriè re  le royaum e  p a rth e , q u i v e n a it d ’être  ébran lé  e t 
entam é p a rle s  conquêtes de T ra ja n , deux É ta ts  q u i sem b la ien t 
solides, vers le m êm e m om en t, o rgan isa ien t e t c iv ilis a ie n t 
l ’Asie centra le .

E n  C hine, au com m encem ent du  p re m ie r siècle, la  dynastie  
des H a n  a v a it  été dépossédée p a r u n  u su rp a te u r p e n dan t une 
qu inza ine  d ’années (9-25). Ce laps de tem ps a v a it su ffi p o u r 
m e ttre  l ’anarch ie  dans l ’ E m p ire  chinois et lu i  fa ire  perdre  ses 
Possessions du  T u rke s ta n  o r ie n ta l. R é ta b lis  en 25, les H a n  
a va ie n t dû  d ’ab o rd  re s ta u re r l ’ o rd re  in té r ie u r  ; pu is ils  a va ie n t 
en trep ris  m é th o d iq u e m e n t la  reconquête  des m arches occi
dentales. L e u r p o lit iq u e  réuss it, vers 46, à d iv ise r les H io u n g - 
nou, e t à im poser à ceux de l ’est la  suzeraineté chinoise. Mais 
les p e tits  royaum es q u i se pa rta g e a ie n t les oasis du T u rke s ta n  
o rie n ta l re fusa ien t d ’accepter de nouveau  la  d o m in a tio n  ch i- 
Uoise e t p ré fé ra ie n t fa ire  appe l, con tre  les C hino is, à la  p ro te c 
t io n  des H io u n g -n o u  de l ’ouest.

1* Voir Piganiol, La conquête romaine, pages 354, 357, 416.
2. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  R . Grousset, Histoire de VAsie (Paris, 1921-1922,
vol. in-8°), et surtout Histoire de VExtrême-Orient (Paris, 1929, in-8°, des t. 37 

(( Annales du Musée Guimet, Bibliothèque d’études ») ; Chavannes, Trois généraux 
Clinois de la dynastie des Han, dans la revue T ’oung pao, t. V I I  (1906), p. 210-269*
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U n  grand  cap ita ine , P an Tchao, re n d it  à la  Chine le T u r 
kestan  o r ie n ta l. I l  re m p o rta  une v ic to ire  décisive sur les H io u n g - 
nou , en 73, dans la  rég ion  du  lac  B a rk o u l ; pendan t les v in g t 
années q u i s u iv ire n t, avec une in fa tig a b le  énergie, à tra ve rs  
des a lte rn a tive s  de succès e t d ’échecs, i l  réuss it à ram ener 
fin a le m e n t sous l ’a u to r ité  de l ’ E m p ire  to u t  le  T u rke s ta n  o rie n 
ta l,  K h o ta n , K a ch g a r, Y a rk a n d , K o u tc h a , K a ra ch a r. Les Y oue- 
tc h i,  après a v o ir  secondé les C hinois, a va ie n t essayé u n  m om en t 
de so u te n ir con tre  eux  les gens du  T u rke s ta n , m ais a va ie n t été 
va incus e t re je tés dans le u r  ro yaum e . D u  P a m ir, Pan Tchao 
envoya son lie u te n a n t K a n  Y in g  en reconnaissance vers l ’ ouest 
(97) ; K a n  Y in g  re v in t  après a v o ir  trave rsé  le royaum e  p a rth e , 
a t te in t  le go lfe  Persique e t re c u e illi des rense ignem ents sur 
l 'E m p ire  ro m a in  ; m ais s i Pan T chao  —  com m e T ra ja n  quelques 
années p lus ta rd  —  rêva  d ’expéd itions  p lus lo in ta in e s , ce ne fu t  
q u ’ une ve llé ité  sans e ffe t ; en 102 i l  regagna la Chine, où ré g n a it 
a lors l ’em pereur H o  T i  (89-105). Le  T u rk e s ta n  se ré v o lta  à 
quelque tem ps de là  ; P an Y ong , fils  de P an Tchao, d o m p ta  
la  ré b e llio n  (124-127).

E xc lu s  d u  T u rke s ta n  p a r P an T chao , les Y o u e -tc h i re s ta ie n t 
prospères e t fo rts  dans le u r royaum e, c’ est-à -d ire  en Bac- 
tr ia n e  e t dans le no rd -ouest de l ’ Inde . C’est vers les années 
100-130 que se place l ’apogée de ce ro y a u m e ; le ro i K a n ic h k a 1, 
le  p lus grand de la  dynastie  kanerque , ren fo rça  son p o u v o ir 
en s’a p p u y a n t é tro ite m e n t sur le bouddh ism e, appelé p a r lu i 
au rô le  d ’une re lig io n  d ’ É ta t ;  i l  m a in t in t  e t déve loppa la  c iv i
lis a t io n  g réco-bouddh ique  q u i é ta it née dans ces régions au 
tem ps de M é n a n d re 2, e t d o n t le centre  é ta it le G andhâra  où 
K a n ic h k a  a v a it sa cap ita le , Péchawer.

Le  p re m ie r tie rs  d u  second siècle a p p a ra ît a ins i com m e une 
de ces époques où les peuples te n d e n t à se g rouper en quelques 
grands organism es. Jam ais la  c iv il is a t io n  rom a ine  n ’a été 
aussi près d ’e n tre r en re la tio n s  d irectes avec les c iv ilis a tio n s  de 
l ’Asie o rie n ta le . A ucun  E ta t  v ra im e n t so lide ne s’in sé ra it dans 
l ’in te rv a lle  : le royaum e pa rth e  é ta it  a ffa ib li ; le B é lo u tch is ta n  
e t la r iv e  d ro ite  de l ’ Indus , vers 30, a va ie n t été enlevés aux  
Saces (rédu its  dès lors à leurs provinces à l ’est de l ’ Indus) 
p a r un a ve n tu r ie r pa rth e , G ondopharès, auque l d ’autres princes

1. Dans le système chronologique qui admet les dates les plus anciennes (voir plus 
haut, p. 7, note), Kanichka a régné de 70 à 102 ; dans l ’autre, à partir de 125.

2. Voir P. Roussel, La Grèce et l ’Orient des guerres médiques à la conquête romaine  ̂
p. 454-455.
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parthes succédèrent : ce tte  p rin c ip a u té  récente e t le  royaum e
sace se gêna ien t m u tu e lle m e n t e t é ta ien t incapables d expan
sion. A  R om e e t à l ’Asie o rien ta le  des H a n  e t des K anerques, 
l ’ Ira n  s’ o ffra it  com m e u n  te r ra in  possible de rencon tre . Mais 
les événem ents u lté r ie u rs  p r ire n t u n  a u tre  cours, e t augm en
tè re n t la  d is tance e n tre  le  m onde m éd ite rranéen  e t le  m onde 
p ro p re m e n t as ia tique .

V. —  H A D R IE N  (117-138) ;  L A  F IX A T IO N  DES FRON
T IÈ R E S 1.

T ra ja n  a v a it p o u r co llabo ra teu rs  p lus ieurs homm es de m é rite , 
L ic in iu s  Sura, q u i m o u ru t a v a n t lu i,  C orne lius P a lm a , le 
M aure Lus ius Q u ie tus ; le p lus en vue é ta it H a d rie n  (P ub lius  
Æ liu s  H a d ria n u s ), né en 76, q u i é ta it cousin de l ’em pereur, 
a v a it été son p u p ille  e t a v a it épousé sa pe tite -n ièce  Sabine. 
D epuis q u ’i l  a v a it été consul (en 108), on pensa it généra lem ent 
que T ra ja n  l ’a d o p te ra it e t le  dés ignera it p o u r son h é r itie r . 
P lo tin e , fem m e de T ra ja n , a p p u y a it H a d rie n  de to u te  son 
in fluence . Sans fo rm u le r de décis ion expresse, T ra ja n , q u i p ro 
bab lem en t ne c ro y a it pas sa m o r t si p rocha ine  ( i l  est m o r t a va n t 
d ’a v o ir  a t te in t  l ’ âge q u ’a v a it  N e rva  en a r r iv a n t au  p o u v o ir ),

t .  O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  Von Rohden, art. Ælius, n° 64, dans Pauly et Wissowa, 
Feal-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, t. I  (1893), col. 493-520; 
W. Weher, Untersuchungen zur Geschichte des Kaisers Hadrian (Leipzig, 1907, in-8°); 
B. W. Henderson, The Ufe and principale of the emperor Hadrian (Londres, 1923, in-8°), 
détaillé, mais sans vues d’ensemble. _ _ .

Les principales sources pour le règne d Hadrien sont ; I o le livre L X IX  de Dion^Cas- 
sius (dans les abrégés byzantins) ; 2° les Vies d’Hadrien et d’Ælius César dans l ’77is- 
toire Auguste. On désigne par ce nom d ’Histoire Auguste (adopté depuis le xv n 6 siècle) 
yne série de biographies d’empereurs, depuis Hadrien jusqu’à Carus, Carin et Nume
ren. On a beaucoup discuté sur la date et la valeur historique de cette compilation. 
L  est certain que plusieurs rédacteurs y  ont collabore, et qu’elle contient des matériaux 
authentiques, mêlés à des documents faux et à de pures fantaisies. Elle se donne 
comme écrite sous Dioclétien et Constantin, mais i l  est vraisemblable que nous ne 
possédons qu’une rédaction remaniée fortement vers la fin du iv e siècle. Les vies de 
Nerva et de Trajan par lesquelles devait commencer la série sont perdues. Sur la date 
st la valeur de l’Histoire Auguste, voir H. Dessau. Ueber Zeit und Persönlichkeit der 
‘fcr i plores Historias Augustas, dans Hermes, t. X X IV  (1889), p. 337-392 ; Mommsen, 
pie Scriptores Historias Augustas, dans Gesammelte Schriften, t. V I I  (Berlin, 1909, 
m-8°), p. 303-362 (article public d’abord en 1890) ; Ch. Lécrivain, Eludes sur l ’Histoire 
Auguste (Paris, 1904, in-8°) ; O. Hirschfeld, Die Ahfassungszeit der Sammlung der 
Scriptores Historiæ Auguslæ, dans Kleine Schriften (1913), p- 887-891 (article publié 
d abord en 1910) ; Diehl, article Historia Augusta, dans Pauly et Wissowa, Reair 
Ehnjclopädie, t. V I I I  (1913), col. 2051-2110 ; L. Homo, Les documents de l ’Histoire 
^Ugusle et leur valeur historique, dans la Revue historique, t. CLI (1926), p. 161-198, et 
b L II  (1926), p, 1-31 ; Norman H. Baynes, The Historia Augusta, ils date and parpóse 
■Oxford, 1926, in-8°), aventureux.
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la issa p lus ieurs  fo is com prendre  q u ’i l  re g a rd a it H a d rie n  comm e 
appelé à lu i  succéder.

E n  117, H a d rie n  é ta it gouve rneu r de S yrie . I l  fu t  avisé, à deux 
jo u rs  d ’in te rv a lle , que T ra ja n  l ’a v a it adopté , pu is  que T ra ja n  
é ta it m o r t. I l  a g it com m e si son d ro it  au p r in c ip a t é ta it  in d is 
cu tab le  e t p r i t  les nom s d ’ Im p e ra to r  Cæsar T ra ja n u s  H a d ria n u s  
A ugustus . Les soldats le connaissa ient e t l ’acc lam èrent v o lo n 
tie rs  ; le Sénat é ta it incapab le  de to u te  op p o s itio n  efficace ; 
H a d rie n  lu i  é c r iv it  d ’a illeu rs  p o u r s’engager à su iv re  à l ’ égard 
des sénateurs la  m êm e p o lit iq u e  que T ra ja n .

I l  é ta it in é v ita b le  q u ’on suspectâ t l ’a u th e n tic ité  de cette  
a d o p tio n  in  extrem is. E lle  p o u v a it a v o ir  été arrachée p a r P lo- 
t in e  à l ’em pereur agon isan t, ou mêm e e n tiè rem en t supposée. 
M ais en soi elle é ta it  v ra isem b lab le , e t e lle ré p o n d a it à 
l ’in té rê t de l ’E m p ire . I l  y  e u t des bavardages, m ais non  des 
p ro te s ta tio n s . C ependant quelques-uns des généraux de T ra ja n  
ne p a rd onnè ren t pas à H a d rie n  de le u r a v o ir  été pré féré  : 
Cornélius P a lm a , Lus ius Q u ie tus e t deux  autres consulaires 
fo rm è re n t con tre  lu i,  en 118, a v a n t q u ’i l  f û t  a rr iv é  à R om e, 
une co n sp ira tio n  q u i fu t  a u ss itô t découverte  e t châtiée  p a r le 
Sénat ; les coupables fu re n t m is à m o rt.

I l  est p robab le  que ces o ffic iers ne v o u la ie n t pas seulem ent 
fra p p e r u n  r iv a l  t ro p  heu reux  : ils  condam na ien t en o u tre  la  
p o lit iq u e  ex té rieu re  q u ’H a d rie n  s u iv it  dès les p rem iers m ois de 
son règne. Q u ’i l  f û t  capable, s’i l  le ju g e a it à propos, de b ien  
condu ire  une guerre, sa carriè re  an té rieu re  le p ro u v a it  ; m ais 
i l  es tim a q u ’i l  se ra it dangereux de c o n tin u e r les conquêtes 
im p é ria lis te s  de T ra ja n . Les deux ou tro is  p rov inces créées au 
delà de l ’E u p h ra te , dans u n  pays où  les coulées d ’he llén ism e 
ne re co u v ra ie n t que p a r places u n  fo n d  irré d u c tib le  à la  c u l
tu re  gréco-rom aine, é ta ie n t en l ’a ir , exposées à tous  les risques : 
H a d rie n  les évacua. Chosroès réoccupa l ’A d iabène  et la  Méso
p o tam ie  ; l ’A rsacide  Yologèse fu t  ro i d ’A rm én ie , a u x  cond itions  
usuelles de vassa lité  à l ’égard de R om e. L ’ Osroène re p r it  
son rô le  d ’ E ta t  ta m p o n  e t a m i des R om ains, d ’abo rd  sous 
P artham aspatès à q u i H a d rie n  a v a it  v o u lu  donner une com 
pensa tion , pu is (à p a r t ir  de 123) sous l ’ancienne dynastie  
locale. P a r ces concessions H a d rie n  a r rê ta it une guerre coû
teuse e t p e u t-ê tre  in te rm in a b le . Mais i l  ne fu t  ques tion  d ’aban
donner n i la  p ro v in ce  d ’A ra b ie  n i la  Colchide, q u i com p lé ta ien t 
b ien  l ’E m p ire  e t q u i é ta ie n t faciles à garder.

Le  b ru i t  c o u ru t q u ’ H a d rie n  a u ra it  vo lo n tie rs  renoncé de mêm e
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à la  D ac ie ; c’ é ta it sans dou te  in e xa c t. L a  D acie é ta it, comm e 
glacis de l ’ E m p ire , b ien  p lus u t i le  que la  M ésopotam ie. H a d rie n  
passa pa r là p o u r se rend re  de Syrie  à R om e, fo r t i f ia  la  p rov ince  
e t f i t  cesser les a ttaques des R oxo lans q u i ha rce la ien t les postes 
rom a ins.

I l  n ’y  a pas de p ro v in ce  p é riphé rique  q u ’ H a d rie n , au cours 
de son règne, n ’a it  v is itée  une ou mêm e deux fo is. P a rto u t i l  
ré p r im a  les ve llé ités  de ré b e llio n , f ix a  la  fro n tiè re  et ren fo rça  les 
ouvrages défensifs q u i la  ja lo n n a ie n t, re c t if ia n t les tracés, 
s u b s titu a n t la  p ie rre  a u x  re m p a rts  p rov iso ires de te rre  ou de 
bois. I l  a g ra n d it les Champs Décum ates en p o r ta n t le  limes, 
en tre  le M a in  e t le D anube, sensib lem ent à l ’est du  N eckar. 
Vers le mêm e m om en t sans dou te , en a rriè re  du  lim es, p o u r 
m ie u x  assurer la  p ro te c tio n  de l ’ I ta lie  et des rou tes q u i y  con
du isa ien t, p lus ieurs d is tr ic ts  des A lpes fu re n t organisés en 
p e tits  com m andem ents m ilita ire s , fo rm a n t des provinces p ro - 
eura tonennes, e t groupes p a rfo is , s u iv a n t les circonstances, 
sous u n  p ro c u ra te u r com m un : A lpes A trec tiennes (S a in t- 
G o tha rd  e t hau te  va llée  du  Tessin), A lpes Pennines (V a la is  et 
G rand S a in t-B e rn a rd ), A lpes Grées (Taren ta ise  et P e tit  S a in t- 
B e rn a rd 1. Le  R h in  resta  fro n tiè re  en a va l de Coblence, m ais 
les e ffectifs  de ce secteur fu re n t d im inués : ce n ’é ta it p lus sur 
le R h in , c ’é ta it sur le D anube e t su r l ’ E u p h ra te  que la  v ig i
lance é ta it  le p lus nécessaire. P lus au n o rd , le cours de l ’Em s 
fa isa it p ra tiq u e m e n t fro n tiè re  ju s q u ’à la  m er, car les p o p u 
la tions  de la  r iv e  gauche accep ta ien t l ’ a u to r ité  de R om e. E n  
B re tagne , où i l  y  eu t à c o m b a ttre , P ladrien  c o n s tru is it un  
re tranchem en t c o n tin u  de la  baie de S o lw ay à l ’em bouchure 
de la  T yne , a rrê ta n t a ins i la  p rov ince  rom a ine  presque exacte 
m en t à la  l im ite  de l ’A ng le te rre  e t de l ’ Ecosse.

E n  A fr iq u e , H a d rie n  com p lé ta  l ’œ uvre de N e rva  e t de 
T ra ja n , q u i a va ie n t créé des colonies en des p o in ts  s tra tég iques 
Im p o rta n ts , à C u icu l (a u jo u rd ’h u i ru ines de D je m ila ) , S é tif, 
d 'ham ugadi (a u jo u rd ’h u i ru ines de T im g a d ), e t déplacé vers 
l ’ouest, de Tébessa à Lam bèse, le cam p de la  lég ion . L ’empe- 
reu r inspecta  soigneusem ent les troupes d ’A fr iq u e  en 128 •, i l  
o rganisa les postes e t les rou tes  q u i dessinaient la  fro n tiè re  
M érid iona le  de la  M auré tan ie  Césarienne.

Hans ce tte  ré v is io n  générale des fro n tiè re s , i l  eu t le  se n tim e n t

p V Cette organisation s’est stabilisée peu à peu sous la forme d une province d Alpes
I’®es et Pennines, qui exista régulièrement au 111e siècle et pendant tout le Bas-Empire.
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très  ju s te  de ce q u i é ta it possible e t u ti le . A uss i conservèrent- 
elles après lu i,  ju s q u ’a u x  jo u rs  où l ’E m p ire  se désagrégea, pres
que exactem en t le dessin q u ’i l  a v a it fixé . De la  m er N o ire  à 
la  m er du  N o rd  la  tâche d ’A n to n in  se bo rna  à exécu te r les 
p lans de son prédécesseur là  où les tra v a u x  n ’ é ta ie n t pas 
achevés quand  H a d rie n  m o u ru t. L a  B re tagne , sous A n to n in , 
fu t  barrée p a r u n  nouveau  m u r c o n s tru it à une centa ine 
de k ilo m è tre s  au n o rd  de ce lu i d ’ H a d rie n  ; m ais cet ouvrage 
n ’é ta it guère q u ’une défense avancée du  p rem ie r, e t les troupes 
rom aines ne s’y  m a in t in re n t d ’a illeu rs  que pen d a n t u n  dem i- 
siècle e n v iro n . E n  deux régions seulem ent l ’E m p ire , après 
H a d rie n , a gagné du te r ra in  de façon appréc iab le  : au delà de 
l ’E u p h ra te , où  une m arche, ébauchée en 166, fu t  annexée de 
nouveau  à la  f in  du  second siècle, m ais n ’e u t jam a is  q u ’une 
existence préca ire  e t in q u iè te  ; au sud de la  N u m id ie  e t de la  
M auré tan ie , parce q u ’en ces contrées les conquêtes se fa isa ien t 
m oins su r des ennem is que su r la  n a tu re  : le  dép lacem ent g ra 
due l de la  fro n tiè re  s ig n if ia it  b ien  p lu tô t la  m ise en c u ltu re  de 
te rra in s  vierges que la  soum ission de po p u la tio n s  hostiles. 
C’est d ire  que, dans l ’ensemble, les décisions prises p a r H a d rie n  
é ta ien t bonnes e t ra isonnables.

I l  eu t à ré p r im e r u n  gros sou lèvem ent, ce lu i des Ju ifs . Froissés 
dans leurs croyances e t leurs hab itudes  p a r des maladresses 
a d m in is tra tiv e s  e t p a r la  fo n d a tio n  su r la  te rre  sacrée de Jé ru 
salem  d ’une co lon ie  pu re m e n t rom a ine  e t païenne, sous le 
n o m  d ’Æ lia  C a p ito lin a , ulcérés d ’a illeu rs  p a r les tra ite m e n ts  
subis en 115-117, les Ju ifs  p r ire n t les armes sous la  con d u ite  du 
p rê tre  Ë léazar e t d ’u n  a v e n tu r ie r, S im on d i t  Bar-C ochéba 
(132). Ils  fu re n t u n  m o m e n t les m aîtres  de Jérusa lem  e t de 
nom breuses loca lités  de Pa lestine . Une fo r te  co n ce n tra tio n  de 
troupes écrasa la  ré v o lte , au p r ix  de lu tte s  v io len tes  e t d ’im 
p itoyab les  exécutions (134). L ’entrée d ’Æ lia  C a p ito lin a  fu t  
désorm ais in te rd ite  a u x  Ju ifs  ; de p lus en p lus ils  é ta ie n t 
condam nés à v iv re  dans la  d ispers ion . Suspects au p o u vo ir , 
e t d ’a illeu rs  découragés p a r leurs défa ites, les Ju ifs  après 
ce tte  da te  o n t p ra tiq u e m e n t cessé le u r propagande, n ’o n t p lus 
re c ru té  de prosé lytes p a rm i les païens ; la p ropagande chré
tie n n e  fu t  désorm ais seule à s’exercer con tre  les cultes t r a d i
tionne ls  e t les éd its  im p é r ia u x 1.

Trajan et Hadrien

1. Le nom de Judée ne fut pas officiellement supprimé ; mais il semble qu’on ait 
désigné de préférence la province, à partir de cette date, par le  nom  de « Syrie Pales- 
tine ».
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V I. —  LES RÉFORMES A D M IN IS T R A T IV E S  D ’H A D R IE N 1.

Les voyages d ’ H a d rie n  n ’a va ie n t pas seulem ent p o u r o b je t 
l ’in sp e c tion  des fro n tiè re s  ; to u r is te  in fa tig a b le , c u r ie u x  de 
to u t ,  an im é d ’une sym p a th ie  p a rtic u liè re  p o u r les choses 
grecques, i l  p a rc o u ru t aussi les prov inces pac ifiques ; dans la  
V il la  H a d ria n a  q u ’i l  fa is a it cons tru ire  a u x  env irons de R om e, 
i l  se p la is a it à évoquer, à l ’a ide de décors app rop riés , les p a y 
sages e t les m onum ents  q u i au cours de ses voyages 1 a va ie n t
le p lus  intéressé. .

C’est là  q u ’ i l  passa les dernières années de sa v ie . M ais ta n t  
q u ’i l  a v a it  été b ien  p o r ta n t i l  n ’a v a it  guère vécu dans 1 a tm o 
sphère de R om e. Les réform es q u ’ i l  réa lisa dans 1 a d m in is tra 
t io n  s’ in s p ira ie n t de deux  pensées : d ’abo rd  i l  a v o u lu  pe r
fe c tio n n e r la  m ach ine  a d m in is tra t iv e  a fin  q u e lle  m a rch â t 
régu liè rem en t m êm e en l ’absence du  souve ra in  ; ensu ite  et 
s u r to u t i l  a songé à l ’ensemble de l ’ E m p ire  p lus qu  à R om e : 
in s tru it  p a r expérience d irec te  de la  d ive rs ité  des régions q u i 
com posa ien t le m onde ro m a in , i l  a p ris  les mesures q u i u i 
pa ra issa ien t propres à m a in te n ir  l ’u n ité  de cet organism e vaste  
et com plexe.

Le conseil du  p rince  d e v ie n t, avec H a d rie n , u n  organe, non 
plus o ffic ie u x  e t in te rm it te n t,  m ais o ffic ie l e t s tab le  de gouvei 
cernent. L ’em pereur, p o u r la  fo rm e , consu lte  le Sénat a v a n t de 
nom m er les conseillers, choisis p a rm i les sénateurs e t les cheva
liers, e t de préférence p a rm i les ju ris te s  ; i l  y  a des séances régu 
lières, e t, dans la  p lu p a r t des cas, u n  tra ite m e n t est a ttaché  à la 
fo n c tio n ’ de conseille r. L ’a t t r ib u t io n  p rin c ip a le  du  conseil est 
d ’assister l ’em pereur en m a tiè re  ju d ic ia ire , q u ’i l  s’ agisse de 
ju r id ic t io n  c r im in e lle , c iv ile  ou a d m in is tra t iv e . C’est dans le 
conseil que s’ é laboren t les décisions q u i p réc isen t, in te rp rè te n t 
e t co m p lè te n t les lo is , e t q u i, à propos des cas d ’espèce soum is 
à l ’exam en du  p rince , d é te rm in e n t les règles perm anentes du  
d ro it. Ces décisions son t com prises sous le norn général de

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — H. W in n e fe ld ,  D ie  V i l la  des H a d r ia n  bei T U o li (3 yo 
V  de complément du Jahrbuch des ka ise rlich  deutschen archäologischen In s titu ts , 
Berlin, 1895 in-4°) ; R- H. Lacey, The equestrian ofjimals o f T ra ja n  and H a d ria n  . 
^heir careers’ w ith  some notes on H a d r ia n ’s re/ornus (thèse de Princeton, 1917, in -8  ) ; 
s1r la perception des impôts, les ouvrages de R. Cagnat et de M. Rostowzew cités 
Plus haut, p . 32 ; sur la mise en valeur des terres incultes, J. Carcopmo, L  m- 
scrip t io n  d 'A ïn -e l-D jem a la , dans les Mélanges d ’archéologie et d histoire  de l  Ecole fran- 
sawe de Rome, t.  X X V I (1906), p. 365-481.
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« c o n s titu tio n s  » im p é ria le s ; s u iv a n t les circonstances dans 
lesquelles elles son t rendues, elles p o rte n t le nom  p a r t ic u lie r  
d ’ « édits » ou p rescrip tions  im p é ra tive s , de « décrets » ou arrê ts  
de ju s tice , de « rescrits  » ou réponses à des questions posées. 
E lles son t la  seule fo rm e  désorm ais v iv a n te  de l ’a c t iv ité  lég is
la t iv e . I l  y  a b ien  encore, en m a tiè re  de d ro it  p r iv é , des sénatus- 
consultes, m ais à p a r t ir  d ’ H a d rie n  tous les sénatus-consultes 
so n t votés su r l ’ in it ia t iv e  de l ’em pereur e t dans les term es 
dictés p a r lu i  : ils  ne se d is tin g u e n t des c o n s titu tio n s  q u ’en 
apparence. Tous les pouvo irs  de l ’E m p ire  son t concentrés 
m a in te n a n t dans le pa la is du  p rince . Le  rô le  de ses co lla b o ra 
teurs  im m é d ia ts  s’en tro u v e  g ra n d i; c ’est le  cas s u rto u t p o u r 
les pré fe ts  du  p ré to ire . Presque to u jo u rs , au second siècle, 
ils  son t au nom bre  de deux. Ils  son t p a rm i les m em bres les 
p lus  in flu e n ts  du  conseil, q u ’ils  p rés iden t en l ’absence de l ’em 
p e re u r; p a r une su ite  in é v ita b le  de cet em p lo i, le u r a c t iv ité  
peu à peu d e v ie n t une a c t iv ité  de ju ris te s  p lus que de so ldats.

I l  est n o rm a l que ce tte  ce n tra lisa tio n  s’accompagne d ’une 
c o d ifica tio n . S ur l ’o rd re  d ’ H a d rie n , le ju ris co n su lte  Salv ius 
Ju lianus  compose T « é d it pe rpé tue l », où son t résumés e t 
condensés les édits an té rieu rs  des pré teurs . La  fa c u lté  de com 
p lé te r ou de m o d if ie r  cet é d it est réservée à l ’em pereur : a ins i 
l ’ in te rv e n t io n  personnelle  du  m a g is tra t dans le d ro it ,  legs de 
l ’époque répub lica ine , est abo lie  d é fin itiv e m e n t.

Le  ren fo rcem en t du  conseil im p é ria l en tra îne  u n  re n fo rce 
m e n t de la  chancellerie . A u x  a ffranch is  im p é ria u x  q u i, depuis 
1 o rgan isa tion  des services p a r C laude1, d ir ig e a ie n t les bu re a u x , 
H a d rie n  su b s titu e  des cheva lie rs. Le  bu reaucra te  n ’est p lus un  
hom m e au service personnel de l ’em pereur; i l  occupe une fo n c 
t io n  p u b liq u e ; i l  y  gagne en cons idéra tion  e t en a u to r ité .

E n  m êm e tem ps, à R om e, en Ita lie  e t dans les p rovinces, 
la  c o m p lic a tio n  cro issante des tâches a d m in is tra tiv e s  a p o u r 
conséquence la  spéc ia lisa tion  des services; les em plo is de p ro 
cu ra teu rs  se m u lt ip lie n t,  e t si ceux de ra n g  in fé r ie u r  son t laissés 
à des a ffranch is  im p é ria u x , ce son t des chevaliers q u i occupen t 
ceux de que lque im p o rta n ce , avec le t i t r e  de « p rocu ra teu rs  
de l ’em pereur » ( procuratores A u g u s ti) .  L e u r ca rriè re  se fa it  en 
passant d ’une p rocu ra tè le  à l ’a u tre , e t le tra ite m e n t c ro ît avec 
I im p o rta n ce  de la  fo n c tio n  : i l  y  a des p rocu ra teu rs  au tr a ite 
m e n t de 60.000, de 100.000, de 200.000, de 300.000 sesterces.

1. Voir plus haut, p. 80.
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Comme c o n d itio n  p réa lab le  p o u r l ’adm iss ion  des chevaliers 
à ces fo n c tio n s  a d m in is tra tiv e s , l ’exercice des com m andem ents 
m ilita ire s  réservés à l ’o rd re  équestre cesse d ’ être ind ispensab le  : 
H a d rie n , q u i a besoin de co llabo ra teu rs  de p lus en p lus n o m 
b re u x  e t qua lifiés  p a r le u r expérience techn ique , ouvre  l ’o rdre  
équestre e t les procura tè les à des fonc tionna ires  q u i o n t débuté  
dans les em plo is subalternes des services c iv ils  e t q u i y  o n t fa i t  
leurs preuves. I l  fa u t no te r, com m e une nouveau té  que l ’a ve n ir 
déve loppera , ces p rem iers exemples de carrières pub liques  q u i 
ne co m p o rte n t aucun  service m ilita ire .

E n  m a tiè re  de finances, u n  m o u ve m e n t d o n t i l  se ra it d iff ic ile  
de d a te r les étapes, car i l  n ’a pas été u n ifo rm e  p o u r les d iffé ren ts  
im pô ts  e t les d iffé ren tes régions, a rem placé peu à peu le  systèm e 
de la  fe rm e p a r ce lu i de la  pe rce p tio n  d irec te , p o u r les taxes 
où la  pe rcep tion  d irec te  n a v a it  pas ete in tro d u ite  des le p re 
m ie r siècle ; i l  semble b ien  que la  phase décis ive de ce m ouve 
m e n t so it con tem pora ine  d ’ H a d rie n . Les fe rm ie rs  d ’ im p ô t 
appara issen t sous son règne com m e des personnages de p lus 
en p lus m inces, d o n t l ’a c t iv ité  est contrô lée  de très près p a r 
les p rocu ra teu rs  im p é ria u x  e t d o n t le  bénéfice est s tr ic te m e n t 
l im ité ;  b ie n tô t, au m o ins en O cc iden t, le fe rm ie r d isp a ra îtra  e t 
fera  p u re m e n t e t s im p le m e n t p lace au p ro cu ra te u r. P o u r dé fen
dre en ju s tic e  les in té rê ts  de l ’É ta t ,  H a d rie n  crée la  fo n c tio n  
d ’ « avoca t du  fisc » (  advocatus fis ci )  : c est u n  des em plo is  q u i 
so n t com ptés com m e l ’é q u iva le n t des « m ilices équestres ». 
C ette  c réa tion  p rouve  son dés ir de ne rie n  la isser perd re  des 
ressources pub liques  ; le n om  cho is i —  com m e, précédem m ent, 
le t i t r e  de p ré te u r fisca l —  m e t en lu m iè re  les progrès cro issants 
du fisc, réalisés a u x  dépens du  tré so r séna to ria l. L a  so llic itu d e  
d ’ H a d rie n  déve loppa  dans tou tes  les contrées les recettes 
dom an ia les; un  règ lem en t q u i p o r ta it  son nom. fa c i l i ta it  la  
ïnise en v a le u r des terres incu ltes , en y  encourageant le  co lona t 
P a rtia ire , fo rm e  spéciale de m é ta ya g e 1; to u te  une h ié ra r- 
chie de p rocu ra teu rs  assu ra it le  v a -e t-v ie n t des in s tru c tio n s , 
des renseignem ents e t des requêtes en tre  les b u re a u x  de Rom e 
et  les zones ouvertes au dé frichem en t. A f in  que la  correspon
dance o ffic ie lle  c irc u lâ t régu liè rem en t, H a d rie n  organisa la 
Poste (cursus p u b lic u s )  p lus soigneusem ent que ne l ’a va ie n t 
fa it  ses prédécesseurs.

Les réformes administratives d’Hadrien

?• Le colon partiaire verse une part de la récolte au propriétaire du sol, ou au loca* 
aire principal dont il est le sous-locataire.
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Les m éthodes cen tra lisa trices  d ’H a d rie n  s’a ffirm è re n t encore 
p a r le nom bre  cro issant des cura teurs préposés pa r lu i  a u x  
finances des cités h E lles s’a ff irm è re n t aussi p a r une in n o v a tio n  
grave dans l ’o rgan isa tion  ju d ic ia ire  de l ’ I ta lie  : H a d rie n  nom m a 
q u a tre  consulaires p o u r y  ju g e r les procès c iv ils , chacun dans 
une c irco n sc rip tio n  dé te rm inée . Cette m esure se ju s t i f ia i t  
sans dou te  p a r les insuffisances des tr ib u n a u x  m u n ic ip a u x  q u i 
dans L ien  des cas m a n q u a ie n t d ’a u to r ité  ou d ’im p a r t ia l ité , e t 
p a r l ’ encom brem en t des rôles à R om e. Mais en fin  la  décision 
prise p a r H a d rie n  p la ç a it ces consulaires au-dessus des v ille s  
ita liennes à peu près dans la  mêm e s itu a tio n  que les gouverneurs 
au-dessus des p ro v in c ia u x , e t so u s tra ya it o u ve rte m e n t l ’ I ta lie  
à la  com pétence du  Sénat e t des m ag is tra tu res  tra d it io n n e lle s .

De te lles réform es n ’ é ta ie n t guère agréables au Sénat : en tre  
l ’assemblée e t H a d rie n , les ra p p o rts , e x té rie u rem e n t corrects, 
ne fu re n t p o in t co rd ia u x . Les progrès réalisés p a r les chevaliers 
d im in u a ie n t le rô le  des sénateurs dans l ’É ta t ;  d ’a illeu rs  les 
sénateurs eux-m êm es v o y a ie n t le u r ca rriè re  dépendre de p lus 
en p lus é tro ite m e n t de la  v o lo n té  im p é ria le  : su r tre n te -tro is  
gouvernem ents p ro v in c ia u x  réservés à des m em bres de l ’o rd re  
séna to ria l, v in g t- tro is  é ta ie n t ceux de prov inces im péria les e t 
ne re le va ie n t que de l ’e m p e re u r2. Mais ces aménagem ents de 
la  m ach ine  a d m in is tra t iv e , s’ils  n ’é ta ie n t pas du  goû t de to u t  
le m onde, é ta ie n t iné luc tab les  : à ce p r ix  seu lem ent l ’u n ité  de 
d ire c tio n  e t la  c o n tin u ité  des m éthodes p o u v a ie n t être  assurées3.

V II. —  L'ARMÉE AU TEMPS D’HADRIEN1 2 3 4.

P o u r le  nom bre  des légions com m e p o u r l ’ étendue des p ro 
v inces, H a d rie n  est revenu  en deçà de ce que T ra ja n  a v a it 
réa lisé ; les deux mesures s ’acco rden t log iquem en t. D e u x  
légions a y a n t fo rte m e n t so u ffe rt au cours d ’opéra tions (p ro b a 
b lem en t l ’une en B re tagne , l ’a u tre  en Judée), H a d rie n  les

1. Voir plus haut, p. 176.
2. Un échange eut lieu en 135 entre Hadrien et le Sénat : la province de Bithynie et 

Pont devint impériale tandis que la province de Lycie et Pamphylie devenait sénato
riale. Le nombre de vingt-trois comprend la Numidie, qui ne formait pas encore, 
officiellement, une province à part, mais où le légat commandant la légion avait en 
fa it les attributions d’un gouverneur (voir plus haut, p. 89).

3. En ce qui concerne le consulat, i l  faut noter qu’Hadrien s’est abstenu de l ’occuper 
de 119 à sa mort ; après lu i et jusqu’à Dioclétien, la grande majorité des empereurs a 
montré pour le consulat le  même détachement.

4. O u v r a g e s  a  c o n s u lte r . — Voir la bibliographie donnée plus haut, p. 34.
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s u p p rim a ; le  nom bre  des légions fu t  a ins i ram ené à v in g t-h u it .
Dans le re c ru te m e n t, une m o d ific a tio n  im p o rta n te , q u i s’est 

effectuée p rogressivem ent, est à peu près acquise à la  f in  du  
règne : chaque lég ion  t ire  m a in te n a n t la p lu p a r t de ses recrues 
de la  p ro v in ce  m êm e où elle est en garn ison. P ou r les corps 
a u x ilia ire s  la  mêm e règle s’ é ta b lit ,  à u n  ry th m e  un peu p lus 
le n t et avec un peu p lus d ’exceptions. Une prem ière  conséquence 
de ce tte  p ra tiq u e  est que les seules provinces q u i fou rn issen t 
désorm ais des so ldats sont les provinces im péria les  h Une seconde 
conséquence est que chaque arm ée s’a ttache  p lus é tro ite m e n t 
à la  rég ion  où elle v i t ,  e t risque  de pe rcevo ir m o ins c la irem en t 
la  com m unauté  de devo irs  e t d ’ in té rê ts  q u i lie  l ’ensemble de 
l ’ E m p ire . I l  y  a là  des germes dangereux.

R ien  ne fu t  changé, au co n tra ire , au re c ru te m e n t des cohortes 
p ré to riennes e t urba ines : elles com prena ien t to u jo u rs  une 
certa ine  p ro p o r tio n  d ’ Ita lie n s , à côté de p ro v in c ia u x  o rig ina ires  
s u r to u t des contrées occidenta les les p lus rom anisées. M ais, en 
ra ison  de ce re c ru te m e n t, la  v a le u r m ili ta ire  de ces troupes 
é ta it douteuse. L a  garde personnelle  de l ’em pereur fu t  m ie u x  
assurée, p e u t-ê tre  dès le règne de T ra ja n , ce rta in e m en t sous 
ce lu i d ’ H a d rie n , p a r u n  corps de cava lie rs fo rm é  de soldats 
d ’ é lite , détachés de d iffé ren tes ailes (d ’où le u r  n om  de « cava lie rs 
détachés », équités s ingu lares), e t p a r conséquent la tin s  ou péré- 
grins.

V I I I .  —  LA SUCCESSION D’HADRIEN » .

H a d rie n  ne v o u lu t pas q u ’à sa m o r t  la  s itu a tio n  fû t  in ce r
ta ine  com m e elle a v a it  fa i l l i  l ’ ê tre  à la  m o r t de T ra ja n . I l  n ’ a v a it 
Pas d ’en fan ts . Q uand i l  e u t so ixan te  ans, i l  se ch o is it u n  suc
cesseur, Luc ius  Ceionius C om m odus, q u i a v a it, se m b le -t- il, 
^es mêmes goûts e t le mêm e to u r  d ’e sp rit que lux. I l  l ’adop ta  
(136) e t l ’appela  L u c iu s  Æ liu s  Csesar; ce fu t  d o ré n a va n t une 
règle que le nom  de César, to u t  en c o n tin u a n t à fig u re r dans 
les noms de l ’em pereur ré g n a n t à côté du  p rénom  d ’ Im p e ra to r, 
lû t  em p loyé  d ’a u tre  p a r t com m e su rnom  de l ’h é r it ie r  présom p-

^- Exception faite pour l ’Afrique, car la légion de Numidie continue h tirer des recrues 
\ e. 1 Afrique Proconsulaire, au moins tant que la Numidie n’est pas formellement 
erigée en province.

o * O u v r a g e  a  c o n s u l t e r . — Sur Ælius César, P. von Rohden, article Ceionius, 
dans Pauly et Wissowa, Eeol-Encyclopàdie , t. I l l  (1899), col. 1830-1832.
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t i f .  C ette dés igna tion  e n tra în a it une associa tion e ffec tive  à 
la  puissance proconsu la ire  e t à la  puissance tr ib u n ic ie n n e  ; Æ liu s  
César fu t  envoyé dans les Pannonies p o u r y  re m p lir  son rô le  
de co a d ju te u r.

Ce ch o ix  a v a it  fa it  des déceptions e t des m écon ten tem ents , 
q u i p r ire n t l ’a llu re  d ’une consp ira tion . H a d rie n , q u i é ta it m a lade 
e t que la  souffrance re n d a it c rue l, s é v it énerg iquem ent, en 
m e tta n t à m o r t  son beau-frè re , le nonagénaire U rsus Servianus, 
e t u n  p ré te n d a n t possib le, le p e tit- f i ls  de Servianus. Mais la  
question  fu t  b ie n tô t ro u v e rte  p a r la  d is p a r it io n  d ’Æ liu s  César, 
q u i m o u ru t le 1er ja n v ie r  138, peu après ê tre  revenu  de P an
non ie .

H a d rie n  adop ta  a lors ( fé v rie r 138) e t associa à l ’ E m p ire  un  
hom m e de c in quan te  e t un  ans, T itu s  A u re liu s  A n to n in u s , 
d o n t le n om  d e v in t T itu s  Æ liu s  H a d rianus  A n to n in u s ; nous 
l ’appelons A n to n in . N é a u x  env irons de R om e, m ais d ’une 
fa m ille  nîm oise, q u i é ta it  a rrivée  au consu la t depuis deux géné
ra tio n s , i l  é ta it  riche  e t a v a it  fa i t  une be lle  ca rriè re  ; i l  é ta it  au 
nom bre  des consulaires désignés p a r H a d rie n  p o u r rend re  la  
ju s tice  en Ita lie . A n to n in  a v a it eu deux fils  q u i n ’a va ie n t pas 
vé cu ; H a d rie n , en l ’a d o p ta n t, exigea q u ’i l  a d o p tâ t à son to u r  
M arcus A n n iu s , fils  d ’un  beau-frère  d ’A n to n in , e t Luc ius  Ceio- 
n ius , fils  d ’Æ liu s  César. Le  p re m ie r, q u i s’appela dès lo rs M a r
cus Æ liu s  A u re liu s  Y erus, e t que nous appelons M arc-A u rè le , 
a l la i t  a v o ir  d ix -s e p t ans ; le second, q u i s’appela Luc ius  Æ liu s  
A u re liu s  Com m odus, e t que nous appelons Luc ius  Verus ( il 
p r i t  le su rnom  de Verus après la  m o r t  d ’A n to n in ) , é ta it u n  
e n fa n t de sept ans. A in s i la  succession à l ’ E m p ire  é ta it p révue 
à longue échéance ; e t s i la  dés igna tion  de Luc ius  Verus ne 
s’e x p liq u a it  que p a r la  sym p a th ie  p a rtic u liè re  d ’ H a d rie n  
p o u r le  père de cet e n fa n t, l ’a d o p tio n  se ju s t i f ia i t  p a r les qua 
lité s  de l ’adop té  en ce q u i conce rna it A n to n in , e t m êm e M arc- 
A u rè le , m a lg ré  son jeune âge. Q uand H a d rie n  m o u ru t, en j u i l 
le t 138, i l  p o u v a it es tim er q u ’i l  a v a it  fixé  le p o u v o ir  dans sa 
fa m ille  p o u r une durée in d é fin ie . L ’ énorm e m ausolée q u ’i l  
a v a it  c o n s tru it p o u r lu i-m êm e  e t p o u r les siens su r la  r iv e  
d ro ite  du  T ib re  e t q u i est a u jo u rd ’h u i le C hâteau S a in t-A nge  
a ff irm a it a u x  ye u x  de tous sa confiance dans l ’a ve n ir de la 
dynastie .
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A N T O N  I N  E T  M A R C -A U R È L E  

L A  P A I X  R O M A IN E 1

L ’he u re u x  concours de cond itions  grâce auque l l ’ E m p ire  
a v a it  tro u v é  sous T ra ja n  e t H a d rie n  une p o s itio n  d ’ équ ilib re  
s’est p ro longé, dans l ’ensem ble, sous les règnes d ’A n to n in  e t de 
M a rc -A u rè le  (138-180). Les qua lités  personnelles des souve
ra ins , la  co lla b o ra tio n  du  Sénat résigné a u x  abd ica tions  in é 
v ita b le s , la  bonne v o lo n té  e t l ’e ffo rt la b o rie u x  des p ro v in 
c ia u x  o n t co n tin u é  p e n d a n t ces qua ran te  années à donner au 
inonde  ro m a in  une existence ordonnée e t féconde. Le  règne 
d ’A n to n in  est la  période  p a r excellence de la  « p a ix  rom a ine  », 
q u i n ’ est p o in t une p a ix  ex té rieu re , m ais une p a ix  c iv ile  : a u x  
P opu la tions  diverses q u i v iv e n t dans l ’ E m p ire , protégées con tre  
la  b a rb a rie  p a r les armées des fro n tiè re s , R om e dem ande le 
t r a v a il  p a c ifiq u e  p a r leque l l ’a g ricu ltu re , l ’ in d u s tr ie  e t le com - 
taerce se d é ve lo p p e n t; e t sa po lice  g a ra n t it  à chacun une p a rt 
convenable  e t une jouissance tra n q u ille  des ré su lta ts  obtenus.

Mais ce t é q u ilib re  est une réussite q u i ne p e u t pas d u re r 
to u jo u rs . Dès M a rc -A u rè le  i l  est m enacé p a r des a ttaques 
extérieu res, en m êm e tem ps q u ’un  excès de r ig id ité  comm ence 
^  être sensible dans le  m écanism e a d m in is tra t if ,  e t q u ’un  
u su rp a te u r s’élève en O rie n t. Les dangers s’agg raven t sous 
Com m ode, successeur de M a rc -A u rè le  ; sa m o r t  ouvre  une crise q u i 
é lim ine  d é fin it iv e m e n t la  com b ina ison  balancée, essai de synthèse 
eu tre  des tendances con tra ires , q u ’a va ie n t élaborée les A n to n in s .

I .  —  AN TO N  IN  L E  P IE U X  (138-161 ) \

Les sénateurs connaissa ient A n to n in . Ils  fu re n t heu reux  de 
v ° l r  H a d rie n  d isp a ra ître  e t A n to n in  d e ve n ir A uguste , pendan t

r f iV  O u v r a g e s  d ’ e n s e m b l e  a  c o n s u l t e r . —  A. von Domaszewski, Geschichle der 
l 9?s'SC/îen K a ise r, t. I I ,  p. 213-240. L ’ouvrage de E. Cavaignac, L a  p a ix  rom aine (Paris, 
e ln-8 °, formant la l re partie du t. V  de son « Histoire du monde »), ne répond pas 

^erement au titre  qu’i l  porte.
188» • VRAGES A CONSULTER* —  Lacour-Gayet, A n to n in  le P ie u x  et son temps (Paris,

' > m-8°) ; E. C. Bryant, The re ig n  of A n to n in u s  P iu s  (Cambridge, 1895, in-8°) ;
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que M a rc -A u rè le  de ve n a it César. H a d rie n  m o r t,  leurs rancunes 
con tre  lu i,  p o u v a n t s’e x p rim e r p lus lib re m e n t, s’exaspérèrent : 
ils  se re fusa ien t à le  déc la re r d iv in , e t p a r la ie n t m êm e d ’annu le r 
ses actes. A n to n in  e u t assez d ’a u to r ité  su r eux  p o u r fa ire  écarte r 
des mesures q u ’aucune ra ison  p ro fonde  n ’a u ra it  jus tifiées . 
I l  o b t in t  l ’apothéose p o u r H a d rie n  e t, à p lus fo r te  ra ison , la  
ra t if ic a t io n  de ses décrets. L ’ a t t itu d e  n e tte  e t courageuse 
d ’A n to n in  en ce tte  c irconstance c o n tr ib u a  à lu i  fa ire  donner 
p a r le Sénat le su rnom  de P ie u x  q u i est resté  a tta ch é  à sa 
m ém oire  : l ’ ép ithè te  fa is a it a llu s io n  à sa p ié té  fil ia le  en mêm e 
tem ps q u ’à la  d ig n ité  e t à la  m o ra lité  de to u te  sa condu ite .

A n to n in  ré p o n d it à la  d o c ilité  du  Sénat en s u p p rim a n t les 
consulaires q u ’ H a d rie n  a v a it  chargés de rendre  la  ju s tice  en 
Ita lie  e t en ré ta b lis sa n t l ’ é ta t de choses a n té r ie u r à ce tte  créa
t io n . I l  m o n tra  encore une b ienve illance  p a rtic u liè re  à l ’ I ta lie  
en lu i  re s t itu a n t la  to ta li té  de l ’o r co rona ire  q u ’elle a v a it  versé 
lo rs q u ’i l  a v a it  été adop té , ta n d is  que la  m o itié  seu lem ent des 
sommes payées fu t  rem boursée a u x  p rov inces. I l  déve loppa 
l ’ in s t i tu t io n  d ’assistance p u b liq u e  créée p a r N e rva  e t T ra ja n  
au bénéfice des classes pauvres de l ’ I t a l ie ;  sa fo n d a tio n  fu t  
consacrée au so u ve n ir de sa fem m e F austine , m o rte  en 140 : 
les f ille tte s  assistées s’appe lè ren t « les Faustin iennes ».

I l  n ’y  a guère de dates no tab les dans l ’a d m in is tra t io n  d ’A n 
to n in . I l  a v a it  p o u r p rinc ipes  de ne r ie n  fa ire  q u i m o d if iâ t la 
m arche régu liè re  des services, de la isser en place le p lus lo n g 
tem ps possible les fon c tio n n a ire s  e t les gouverneurs d o n t on 
n ’a v a it  pas à se p la in d re . A  la  f in  de 146 M arc -A u rè le , âgé 
de v in g t-c in q  ans, re çu t la  puissance tr ib u n ic ie n n e  e t la  p u is 
sance p roconsu la ire  e t fu t  désorm ais associé au gouvernem ent, 
à côté e t au-dessous d ’A n to n in , com m e ja d is  T ibè re  à côté 
e t au-dessous d ’A uguste , T itu s  à côté e t au-dessous de Ves- 
pasien. C ette  m esure, no rm a le  e t a ttendue , fu t  b ien  accue illie  
p a r to u t  le m onde.

Les événem ents m ilita ire s  aussi, sous ce règne, fu re n t peu 
nom b re ux . Le  prestige  personnel d ’A n to n in , appuyé  su r la  force 
de l ’ E m p ire , lu i  p e rm it de rég le r p a c ifiq ue m e n t, en O rie n t, des 
com m encem ents de c o n f l i ts :  i l  f i t  abandonner à Vologèse I I I ,  
ro i des P a rthes , u n  p ro je t d ’en treprise  en A rm é n ie ; i l  consolida

P. von Rohden, art. Aurelius, n° 138, dans Pauly et Wissowa, t. I I  (1896), col. 2493- 
2510. —. Source pour le règne d’Antonin : la Vie d’Antonin dans l 'Histoire Auguste. 
Le livre de Dion Cassius qui concernait le règne d’Antonin (livre LX X ) était déjà 
perdu quand les abrégés byzantins ont été rédigés.

A nton in  et Marc-Aurèle
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l ’ in fluence  de R om e en Osroène, dans le  Caucase, dans le 
B osphore C im m érien . Si que lque in q u ié tu d e  p o u v a it subsiste r 
dans ces régions, elle v e n a it des Sarm ates nom ades, les A lam s, 
q u i dé jà  sous H a d rie n  a va ie n t tro u b lé  le  Caucase e t menacé 
un  m o m e n t la  p ro v in ce  de C appadoce; ils  s’ é ta ie n t déplacés 
m a in te n a n t vers l ’ouest, e t A n to n in  d u t défendre con tre  eux 
les v ille s  grecques de la  m e r N o ire , en tre  la  C rim ée e t le 
D anube. C’é ta it le p rod rom e , encore in s ig n if ia n t, des assauts 
beaucoup p lus redoutab les auxquels les fro n tiè re s  de l ’ E m p ire  
de va ien t être  p lus ta rd  exposées.

Le léga t L o lliu s  U rb icus  e u t à co m b a ttre  en B re tagne  les 
tr ib u s  non  soumises q u i v iv a ie n t au n o rd  du  m u r  d ’ H a d rie n  
e t en h a rce la ien t les garnisons (142). A  la  su ite  de ce tte  cam 
pagne le m u r  d ’ H a d rie n  fu t  doub lé  au n o rd  p a r u n  lim es  avance 
q u i a l la it  du  golfe de la  C lyde au golfe du  F o r th . Les postes 
rom a ins s’ é tab lissa ien t a ins i au co n ta c t im m é d ia t des Calé
doniens, peuplades belliqueuses e t très  p r im it iv e s  q u i occupa ien t 
les m ontagnes boisées de l ’ Écosse.

Des opéra tions assez im p o rta n te s  fu re n t en treprises en N u m i- 
die e t en M au ré tan ie  ; elles ex igè ren t u n  re n fo rcem en t te m p o 
ra ire  de l ’arm ée d ’A fr iq u e  e t s’ é te n d ire n t sans dou te  su r p lu 
sieurs années (de 144 à 149 e n v iro n ). Les nomades q u i n  accep
ta ie n t pas la  d o m in a tio n  rom a ine  fu re n t re je tés vers le  sud ; 
les R om ains p é né trè ren t dans le m ass if berbère de F A urès, y  
percèrent des rou tes e t en e u ren t désorm ais le  con trô le .

O n tro u v e  encore m e n tio n  de tro u b le s  en Judée, en Grèce 
et en É g y p te  : i l  ne p e u t s’ a g ir que de désordres lo c a u x  d o n t 
la pe rcep tion  des im p ô ts  é ta it l ’occasion e t q u i fu re n t a isém ent 
réprim és. Dans l ’ensem ble, A n to n in  é ta it resté fidè le  à la  p o li 
Lque  p a c ifiq ue  d ’ H a d rie n  ; quand  i l  m o u ru t (m ars 161), i l  
P ouva it se rend re  tém oignage q u ’ i l  a v a it  épargné, a u ta n t q u ’ i l  
dépenda it de lu i,  les hom m es e t les finances de l ’ E m p ire .

11. — LA VIE M UNIC IPALE1.

Les ressources q u ’économ isa it la  p ru d e n te  ges tion  d A n - 
t° n in  é ta ie n t fou rn ies  s u r to u t p a r les p rov inces  : c é ta it  des

. 1. Ouvrages a  c o n s u l t e r . —  Mommsen, Lex colonise Juliæ Genetivse XJrbanorum 
Ursonensis, dans Gesammelte Schriften, t. I  (Berlin, 1904, m-8°l, p. 194-264 (tra- 

ai* publié d’abord en 1874-1877) ; Die Sladtrechle der lateinischen Gemeinden Salpensa 
**** Malaca in der Provinz Bætica, même volume, p. 265-382 (travail publié d abord
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prov inces que l ’ I ta lie  a ppauvrie  e t R om e h y p e rtro p h ié e  t ir a ie n t  
le u r subsistance, e t que so rta ie n t la  p lu p a r t des hom m es néces
saires p o u r re m p lir  les em plo is, a u x  d iffé ren ts  degrés de l ’échelle 
a d m in is tra t iv e .

Sous 1 a c tio n  des em pereurs e t de leurs représentants e t à 
la  fa ve u r de la  « p a ix  rom a ine  », des v ille s  se déve lop p a ie n t ou 
se créa ien t dans to u te s  les p a rties  de l ’ E m p ire . E lles é ta ie n t 
nom breuses e t rapprochées les unes des au tres dans les régions 
peu accidentées, fe rtile s , e t de c u ltu re  anc ienne ; elles a p pa ra is 
sa ien t peu à peu dans les cantons to u rm e n té s  e t pauvres , dans 
les p rov inces ouvertes le p lus récem m ent à la  c iv il is a t io n . 
E lles a va ie n t le p lus  souven t quelques m illie rs  d ’h a b ita n ts , 
pa rfo is  quelques diza ines de m illie rs  ; u n  to u t  p e t i t  nom bre  —  
A n tio ch e , A le x a n d rie , C arthage, deux  ou tro is  au tres encore 
p e u t-ê tre  —  a rr iv a ie n t à la  ta i l le  d ’une grande v il le  m oderne  e t 
deva ien t a tte in d re  ou dépasser cen t m ille . M ais, grandes ou 
p e tite s , tou tes  é ta ie n t des agg lom éra tions  con tinues  de m a i
sons durab les e t d ’édifices so lidem en t b â tis  ; si beaucoup 
n ’ é ta ie n t pas closes d ’ une ence in te , to u te s  a v a ie n t leurs rues 
dallées e t leurs places entourées de p o rtiq u e s , leurs m onum ents  
p u b lics , leurs tem p les, leurs l ie u x  de ré u n io n  e t de d ive rtis se 
m e n t. E lles a va ie n t s u r to u t l ’o rg a n isa tio n  m u n ic ip a le  q u i 
fa is a it de chacune d ’elles une im age ré d u ite  de la  R om e ré p u 
b lica in e . Dans l ’O cc iden t de langue  la tin e , le conseil des décu
rions  é ta it analogue au Sénat, les questeurs e t les édiles à leurs 
hom onym es de R om e, les d u u m v irs  a u x  consuls, les d u u m 
v irs  q u in q u e n n a u x  a u x  censeurs. A  v ra i d ire , ces in s t itu t io n s  
n ’e x is ta ie n t avec ces d énom ina tions  que dans les v ille s  de 
d ro it  ro m a in  ou de d ro it  la t in  : m ais u n  nom bre  sans cesse 
c ro issan t de cités é ta ie n t com prises dans ces catégories, e t les

en 1855). Ces lois, gravées sur des tables de bronze, nous font connaître les institutions 
municipales de trois villes de l ’Espagne méridionale ; la loi de la colonie d’Urso remonte 
à 44 avant J.-C. ; les lois des villes latines de Salpensa et de Malaca sont de l ’époque de 
Domitien ; mais les enseignements tirés de ces documents capitaux sont encore en 
grande partie valables pour le second siècle. En outre, Hirschfeld, Zur Geschichte 
des lateinischen Rechtes, dans Kleine Schriften (Berlin, 1913, in-8°), p. 294-309 
(article publié d’abord en 1879) ; W. Liebenam, Städteverwaltung im römischen Kaiser
reiche (Leipzig, 1900, in-8°) ; Mommsen, Latium maius, dans Gesammelte Schriften, 
t. I I I  (Berlin, 1907, in-8°), p. 33-40 (article publié d’abord en 1902) ; Die Erblichkeit 
des Decurionats, même volume, p. 43-49 (article publié d’abord en 1903) ; J. S. Reid, 
The municipalilies of the Roman Empire (Cambridge, 1913, in-8°) ; F. F. Abbott et 
A. Ch. Johnson, Municipal administration in  the Roman Empire (Princeton, 1926, 
m-8 °). Sur les dons des particuliers en vue de l ’intérêt général, vo ir B. Laum, 
Die Stiftungen in  der griechischen und römischen Antike (Leipzig), 1914, 2 vol.
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autres te n d a ie n t à y  e n tre r. Les classes des cités « fédérées » 
ou « lib res  », à ce tte  époque, o n t p ra tiq u e m e n t d ispa ru  : tou tes  
sont contrô lées p a r des com m issaires im p é ria u x  q u i le u r im p o 
sent les form es usuelles d ’ a d m in is tra t io n . Q u a n t aux  cités 
peregrines, elles ca lquen t a u ta n t q u ’elles le pe u ve n t l ’ o rgan isa 
t io n  des m un ic ipes  dans la  lis te  desquels elles dés iren t être  un  
jo u r  admises ; ou b ien  encore on y  v o i t  a p p a ra ître  e t grossir 
u n  no ya u  de c itoyens rom a ins  q u i d e v ie n t le  cen tre  v i ta l  de la  
c ité  et peu à peu se fa i t  re co nna ître  o ffic ie lle m e n t com m e orga 
n isa tio n  m u n ic ip a le . Ce son t souven t des vé té rans q u i jo u e n t 
ce rô le  ; e t ces espèces de colonies spontanées, créées p a r des 
soldats q u i, à le u r lib é ra t io n , se f ix e n t e t se g ro u p e n t v o lo n 
ta ire m e n t dans une contrée q u ’ils  connaissent p o u r y  a v o ir  
serv i, re m p la ce n t, après T ra ja n , les colonies o ffic ie lles q u i se 
fo n d a ie n t p a r l ’en vo i en masse de vé té rans form és en tro u p e  
et encadrés. Dans l ’ O r ie n t de langue  grecque, le p lus souven t 
—  que la  v i l le  a it  été in s c r ite  ou non  p a rm i les m un ic ipes  ou 
les colonies —  fo n c tio n n e n t, avec des va ria n te s  locales, des 
in s t itu t io n s  d u  m êm e ty p e , q u i s’ a p p u ie n t su r une t r a d it io n  
anc ienne ; l ’ É g yp te  à peu près seule fa i t  exception,^ avec sa 
d iv is io n  en « nomes » (d is tr ic ts )  regis p a r des fo n c tio n n a ire s  
e t sa p o p u la t io n  ré p a rtie  en bourgs ou  v illa g e s ; encore la  
fo rm e  m u n ic ip a le  s’y  re n co n tre -t-e lle  dans les v ille s  d ’ o rig ine  
he llén ique, A le xa n d rie , N a u c ra tis , P to lém aïs , e t dans la  v i lle  
d ’A n tin o è  q u ’ H a d rie n  organisa en m ém oire  de son fa v o r i 
A n tin o ü s , m o r t en É g yp te  p e n dan t que l ’em pereur y  v o y a g e a it; 
en ou tre , des p ra tiq u e s  em pruntées au rég im e m u n ic ip a l s’in 
tro d u is e n t, au cours d u  second siècle, dans les bourgs, appelés 
« m étropo les », q u i son t p o u r les nomes le siège de l ’ a d m in is 
tra t io n .

Chaque v ille  a, sous la  su rve illance  des gouverneurs, sa v ie  
p rop re , dans l ’o rd re  p o lit iq u e  e t dans l ’ o rd re  a d m in is tra t if .  
Les m a g is tra ts  m u n ic ip a u x  son t élus p a r l ’ensemble des c itoyens, 
et ces é lections son t encore une ré a lité  dans les provinces alors 
que depuis long tem ps les comices de H om e ne son t p lus qu  un  
nom  v id e . P endan t to u t  le  second siècle, le peuple des v illes  
p rov inc ia les  s’est ré u n i, a dé libé ré  e t vo té , e t chaque c ito ye n  
a eu sa p e tite  p a r t  dans la  condu ite  des affa ires. C ette persis
tence dans les provinces d ’une v ie  p u b liq u e  d isparue  à Rom e 
s’exp lique  p a r le fa i t  que, dans u n  m u n ic ip e  ou une co lon ie , 
Presque tous les c itoyens son t présents e t assistent à la  dé libé 
ra t io n  : l ’assemblée n ’est pas d isqua lifiée  d ’avance, com m e à
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R om e, p a r une énorm e p ro p o r tio n  d ’absents. E n  ou tre , p a r to u t 
où la c o n s titu t io n  u rba ine  est chose neuve, in tro d u ite  p a r Fac
t io n  de Rom e dans u n  pays a n té rie u re m e n t barbare , R om e 
fa it  to u t  ce qu i dépend d ’elle p o u r e n tre te n ir  le goû t de ce tte  
v ie  p u b liq u e , p o u r que les é lections e t les débats a ie n t une 
s ig n if ic a tio n  e t un  in té rê t : car de ce tte  m an ière  les p ro v in c ia u x  
novices s’in it ie ro n t a u x  conceptions rom aines e t a cq u e rro n t le 
sens ro m a in  de l ’É ta t ,  eux d o n t les grands-pères v iv a ie n t p a r 
tr ib u s  ou p a r clans.

L ’a c t iv ité  des conseils e t des m a g is tra ts  m u n ic ip a u x , en 
m a tiè re  de po lice , de ju s tic e  c iv ile  e t c rim in e lle , de finances, de 
tra v a u x  pub lics , de cu lte  e t de fêtes, d ’assistance e t d ’enseigne
m e n t, s’exerce dans une sphère re s tre in te ; m ais, dans ce .rayon  
l im ité , elle est réelle e t concrète. L ’expérience amassée dans ces 
tâches a d m in is tra tiv e s  pa r les bourgeois des grandes e t des 
pe tites  v ille s  est u tilisée  pa r l ’em pereur : c ’est dans les fam illes  
des m a g is tra ts  m u n ic ip a u x  q u ’i l  re c ru te  les titu la ire s  des em plois 
d ’É ta t  e t q u ’ i l  ch o is it les n o u veaux  chevaliers.

Le  m o u ve m e n t d ’ascension graduée q u i pousse peu à peu 
les p ro v in c ia u x  aisés vers les rangs supérieurs de la  h ié ra rch ie  
sociale est sous les A n to n in s  p lus co n s ta n t e t p lus ré g u lie r que 
ja m a is . H a d rie n  l ’a fa c il ité  en créan t u n  « d ro it  la t in  é la rg i » 
(L a t iu m  m a ju s ) : dans les cités la tines  auxque lles ce d ro it  est 
concédé, i l  n ’est p lus nécessaire d ’ê tre  appelé à une m a g is tra 
tu re  m u n ic ip a le  p o u r a cq u é rir a u to m a tiq u e m e n t Ja p le ine  c ité  
rom a ine  ; i l  s u ff it  d ’être  décurion . C ette ré fo rm e  in d iq u e  que, 
p o u r co n s titu e r le conseil m u n ic ip a l, les d u u m v irs  q u in q u e n 
n a u x  à q u i in c o m b a it le so in  d ’en dresser la  lis te  (a lb u m )  
ne p o u v a ie n t se co n te n te r d ’y  in sc rire  les c itoyens appelés 
p a r l ’ é lec tion  a u x  fo n c tio n s  de questeur, d ’ édile ou de d u u m - 
v i r  ; i l  le u r fa l la it  co m p lé te r le  conseil en y  fa is a n t e n tre r 
d ’au tres c itoyens. L ’o c tro i de la  c ité  rom a ine  à ces sim ples 
décurions p a r l ’e ffe t du  L a tiu m  m a jus  é ta it  une com pensa tion  
a u x  charges q u i s’a tta c h a ie n t au d é cu rio n a t —  pertes de 
tem ps, responsab ilités  à assum er —  e t q u i, dès le  règne de 
T ra ja n , re n d ire n t d iff ic ile  dans certa ines v ille s  le  re c ru te m e n t 
d u  conseil.

L ’existence de ces m icrocosm es n ’é ta it  pas to u jo u rs  aisée. 
I l  a r r iv a it  que les cités fussent en peine p o u r é q u ilib re r le u r  
b u dge t, b ien  q u ’elles fussent, depuis N e rva , aptes à re ce vo ir 
des legs q u i grossissaient leurs revenus n o rm a u x . Les rem ises 
d ’im p ô ts  q u ’H a d rie n  e t A n to n in  d u re n t p lus d ’une fois acco rde r
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son t u n  in d ice  des em barras d ’a rgen t p a r lesquels passaient 
les p rov inces, ta n tô t  l ’une e t ta n tô t  l ’au tre . C en est un  a u tre  
que la  présence de p lus en p lus fréquen te , à la  tê te  des a d m i
n is tra tio n s  m un ic ipa les , de ces cu ra teu rs  d o n t nous avons 
dé jà  p a r lé ; en pays gréé ils  p o rte n t le  n om  s ig n if ic a t if  de 
« logistes », reviseurs des com ptes.

A  v ra i d ire , les com m unes, dans b ie n  des cas, se ra ien t in ca 
pables de fa ire  face a u x  dépenses, s u r to u t en m a tiè re  de b â t i 
m ents e t de fêtes, s i elles n ’é ta ie n t aidées p a r les dons de leurs 
c itoyens les p lus riches. N on  seu lem ent l ’é lec tion  à une m ag is
tra tu re  ou à u n  sacerdoce en tra îne  p o u r l ’é lu  l ’o b lig a tio n  de 
verser à la  caisse m u n ic ip a le  une somm e dé term inée ( sum m a  
honora ria  ou le g it im a ), m ais i l  est d ’usage, en ou tre , que des 
lib é ra lité s  bénévoles s’ a jo u te n t à ces versem ents e t que les 
personnages riches de la  c ité  saisissent tou tes  les occasions 
p o u r se m o n tre r  généreux. C o n s tru c tio n  ou déco ra tio n  d ’ éd i
fices, é rec tion  d ’arcs ou de s ta tues, pavage de rues  ̂ ou de 
places, je u x  scéniques ou gym n iques, d is tr ib u tio n s  d ’ a rgen t, 
de v iv re s  ou de cadeaux, to u t  cela se fa it ,  dans une la rge  m esure, 
a u x  fra is  des p a rtic u lie rs , p a r la  vo ie  des dons e t des legs. E n  
reconnaissance, les c itoyens acco rden t à ces b ie n fa ite u rs  le 
dro it, qua s i-h é ré d ita ire  de gérer les affa ires com m unes ; de père 
en fils  e t de beau-père en gendre, les honneurs m u n ic ip a u x  
se p e rp é tu e n t dans ces fam ille s  de bourgeois riches. Lorsque  
le m o m e n t v ie n t où  l ’ em pereur les élève à des fonc tions  
équestres, pu is sénatoria les, les liens ne son t pas coupés p o u r 
cela e n tre  ces p ro v in c ia u x  parvenus e t le u r p e tite  v i l le  : ils  
en re s te n t les « pa trons  », chargés de p la id e r la  cause de leurs 
com pa trio tes  auprès du  gouve rneu r ou de l ’em pereur e t 
d ’ o b te n ir  p o u r eux  les faveurs  du  p o u v o ir .

Tous ces sacrifices d ’a rgen t so n t consentis, au fo n d , p o u r des 
sa tis fac tions  de v a n ité . C’est p a r am o u r-p ro p re  q u ’ on désire 
être u n  g rand  hom m e dans son m u n ic ip e  ou sa colonie. Si l ’on 
a rr iv e  à être  d is tin g u é  p a r l ’em pereur, on accepte l ’onéreuse 
et  fas tid ieuse  in s c r ip t io n  dans les décuries de juges, le la b e u r 
souvent in g ra t des p rocú ra te les, dans l ’espo ir d ’o b te n ir, p o u r 
soi-m êm e ou ses descendants, la  récom pense des honneurs 
suprêmes, u n  siège au Sénat e t, d e rn ie r te rm e  de to u te  a m b i
t io n , u n  consu la t. O rces  é tique ttes  fla tteuses se v id e n t peu à 
Peu de con tenu  précis e t de p o u v o ir  e ffe c tif;  on  n ’en m u lt ip lie  
Pas m o ins, p o u r y  a tte in d re , les e ffo rts  e t les largesses. Les A n to -  
ûins o n t fa i t  jo u e r h a b ile m e n t ce ressort de l ’un ive rse lle  v a n ité  :
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ils  se son t assuré grâce à lu i tous les concours d o n t ils  a va ie n t 
besoin, e t c ’est seulem ent dans ses en tre tiens avec lu i-m êm e  
que M arc -A u rè le , re p re n an t la  com para ison, usuelle chez les 
stoïciens e t les cyn iques, de la  v ie  hum aine  à une com édie, 
n o te  avec iro n ie  ce q u ’i l  y  a de c reux  e t de ch im é rique  dans 
les ob je ts  p o u r lesquels on dép lo ie  à l ’e n v i son a c t iv ité  e t sa 
passion.

A près to u t ,  d ’a ille u rs , ces désirs de g lo ire  n ’o n t pas été 
com p lè tem en t frus trés . Les in s c rip tio n s  nous o n t conservé les 
noms de ces célébrités locales ; ils  s u rv iv e n t de façon d iscrète , 
m ais du rab le , dans les recueils ép ig raph iques.

C ette co n ce n tra tio n  des regards e t des dépenses, dans chaque 
c ité , su r le décor e t la  v ie  de l ’agg lom éra tion  u rb a in e  ne la issa it 
a u x  campagnes q u ’ une existence subordonnée. I l  est p robab le  
que dans b ien  des cas les pa rties  ru ra les d u  te r r ito ire  é ta ie n t 
in fé rieu res  p a r la  c o n d itio n  ju r id iq u e  à l ’a g g lom éra tion  u rb a in e ; 
i l  est c e rta in  que, m a té rie lle m e n t e t m o ra le m e n t, les ru ra u x  
é ta ie n t au-dessous des c ita d in s ; ils  p a ya ie n t a u ta n t d ’ im p ô ts , 
p e u t-ê tre  p lus , e t p ro f ita ie n t m o ins des ressources pub liques. 
Chaque progrès réalisé dans la  v i lle  é la rg issa it l ’ écart de c iv i l i 
sa tio n  en tre  les uns e t les autres. M ais les paysans, quand  ils  
é ta ie n t groupés en v illages , p o u v a ie n t espérer q u ’à force d ’éco
nom ies e t de t r a v a il  ils  a r r iv e ra ie n t à déve lopper le u r  v illa g e  en 
une p e tite  v i lle , e t passera ient a ins i à u n  stade supé rieu r de 
b ien -ê tre  e t de cons idéra tion .

I I I .  —  LES ASSEMBLÉES PROVINCIALES1.

N erva , T ra ja n , H a d rie n , A n to n in , à le u r m o r t,  fu re n t d iv i 
nisés ; L u c iu s  Verus e t M a rc -A u rè le , successeurs d ’A n to n in , 
le fu re n t égalem ent. C ette m u lt ip lic a t io n  des d iv in ité s  im péria les  
m u lt ip l ia i t  le nom bre  des p rê tres e t des cérém onies a n n iv e r
sa ires; elle re n fo rç a it le cu lte  im p é ria l en ra m e n a n t p lus fré 
quem m ent su r lu i  la  pensée des c itoyens. Les princes v o y a ie n t 
avec p la is ir  ce m o u ve m e n t, q u i é ta it  de n a tu re  à a ffe rm ir  le u -

1 O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — Aux ouvrages cités plus haut, p. 155, ajouter J. Mar
quardt, De p rov inc ia rum  R om anarían conciliis  et sacerdolibus, dans Ephemeris ep ig ra- 
phica, t. I  (1872-1873), p. 200-214; P. Guiraud, Les assemblées provincia les dans 
l  E m p ire  rom ain  (Paris, 1887, in-8°); G. Fougères, art. K o in o n , dans Daremberg et 
Saglio, D ic tio n n a ire  des antiqu ités , t. I I I  (1899), p. 845-851 ; Hirschfeld, Le conseil des 
Gaules, dans K le in e  Schriften  (Berlin, 1913, in-8 °), p. 127-132 (article publié d’abord en
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p o u v o ir . H a d rie n  c o n s tru is it à R om e, en tre  le  F o ru m  e t le  C o li
sée, u n  te m p le  où la  déesse R om e é ta it  associée à V énus; 
s’a jo u ta n t à la  série des tem ples consacrés a u x  d iffé ren ts  em pe
reurs d iv in isés , ce sanctua ire , le p re m ie r q u i fû t  élevé dans 
R om e m êm e à la  v i l le  dé ifiée, é ta it l ’é q u iva le n t p o u r la  
cap ita le  de ce q u ’ é ta ie n t dans les che fs -lieux  des prov inces les 
tem ples « de R om e e t d ’A uguste  ».

Dans les p rov inces , les assemblées q u i se réun issen t annue lle 
m e n t p o u r cé lébrer ce c u lte 1 p re n n e n t au second siècle une 
certa ine  im p o rta n ce  p o lit iq u e , en ra p p o r t avec la  place de 
p lus en p lus grande que t ie n n e n t les p ro v in c ia u x  dans 1 a d m i
n is tra t io n  de l ’ E m p ire , e t avec le d ro it  q u i le u r est m a in te n a n t 
reconnu de v iv re  p o u r eux-m êm es e t non  p lus seu lem ent p o u r 
le bénéfice de R om e. A  p a r t l ’É g yp te  q u i, d is tin c te  ic i encore 
des au tres p ro v in c e s 2, ne possède le cu lte  im p é ria l que sous 
fo rm e  loca le  e t non  rég iona le , tou tes  les contrées de l ’E m p ire  
o n t de te lles assemblées. Chaque v il le  y  est représentée pa r 
un de ses c itoyens les p lus respectés e t les p lus riches ; la  ré u n io n  
de ces délégués, d ite  en la t in  « concile  » (c o n c iliu m ),  est 1 e lite  
de la  bourgeois ie  m u n ic ip a le . Q uand ils  se tro u v e n t groupés, i l
est in é v ita b le  q u ’ils  échangent leurs im pressions su r la  s itu a 
t io n  d u  pays e t la  m arche des a ffa ires ; ils  dev iennen t, p a r 
la  force des choses, les p o rte -pa ro le  de leurs  concitoyens, les 
in te rp rè tes  de l ’o p in io n  p u b liq u e . Ils  o n t q u a lité  p o u r e xp rim e r, 
au n om  de la  p ro v in c e 3, le u r reconnaissance à u n  bon  gou
ve rn e u r ; ils  o n t q u a lité  aussi p o u r se p la in d re  d ’un  gouverneur 
m a lhonnê te  ou m a lh a b ile  : car ils  o n t le  d ro it  de correspondre 
d ire c te m e n t avec l ’em pereur. P a r ce m oyen  les p ro v in c ia u x  son t 
adm is à o rie n te r dans une ce rta ine  m esure 1 a d m in is tra t io n  
cen tra le ; le  con trô le  exercé p a r l ’assemblée su r les gouverneurs 
le u r rend  d iffic iles  les m a lve rsa tions  e t les abus de p o u vo ir . 
Aussi, e n tre  les gouverneurs e t la  bourgeoisie des p rov inces, y  
a - t- i l eu co lla b o ra tio n  p lus souven t que m ésentente : c est 
dans ce tte  bourgeois ie que le gouve rneu r p re n a it la  p lu p a r t  
des assesseurs e t des ju rés q u i l ’a id a ie n t à re m p lir  sa fo n c tio n  
de juge  ; i l  a p p e la it vo lo n tie rs  auprès de lu i,  p o u r les in it ie r  
au x  a ffa ires, les fils  de ses adm in is trés  les p lus in flu e n ts .

Voir plus haut, p. 159-160.
Voir plus haut, p. 199. . . . , .

3- I l  reste bien entendu (voir plus haut, p. 159) que « province » ici ne doit pas se 
Prendre au sens strict et que ces circonscriptions cultuelles ne coïncident pas necessai-
rement avec les circonscriptions administratives.
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Sous la  fo rm e  de l ’assemblée p ro v in c ia le , e t sous ce tte  fo rm e  
seulem ent, l ’ E m p ire  ro m a in  a connu une ébauche, à la  v é r ité  
b ien  vague e t t im id e , de rég im e re p ré se n ta tif : le délégué à 
l ’ assemblée p ro v in c ia le  a p p a ra ît com m e le m a n d a ta ire , le 
dépu té  de sa c ité . M ais l ’ idée n ’est jam a is  venue n i a u x  em pe
reurs n i à leurs sujets q u ’une assemblée composée sur ce m odèle 
p o u rra it  recevo ir que lque  chose des a tt r ib u t io n s  lég is la tives 
q u i a va ie n t anc iennem ent a p p a rte n u  a u x  comices.

IV . — MARC-AURÈLE (161-180) ; LE RÈGNE SIMUL
TANÉ DE DEUX EMPEREURS1 2.

M a rc-A u rè le  a r r iv a it  au p o u v o ir  après y  a v o ir  été associé 
pen d a n t p lus de qua to rze  ans. Le sérieux de son caractère, 
l ’ étendue de sa c u ltu re , q u i n ’ é ta it pas seu lem ent ph ilosoph ique , 
m ais aussi ju r id iq u e , l ’expérience acquise à côté d ’A n to n in  
l ’a va ie n t b ien  p réparé  à son rô le  d ’em pereur. L a  tache lu i  sem 
b la it  d ’a u ta n t p lus lo u rde  q u ’i l  é ta it  p lus consc ienc ieux; m a is , 
en lu i  d o n n a n t p o u r frè re  cadet L u c iu s  V erus, A n to n in  lu i  
a v a it  in d iq u é  u n  c o a d ju te u r : i l  su ffisa it que Verus p r î t  le 
n om  e t le ra n g  de César que M a rc -A u rè le  la is sa it lib res  en 
devenan t A uguste .

P a r la  v o lo n té  de M a rc -A u rè le , i l  n ’en fu t  pas a ins i. Luc ius  
Verus fu t  associé à M a rc -A u rè le  non  pas en seconde ligne , avec 
une puissance p roconsu la ire  e t une puissance tr ib u n ic ie n n e  
subordonnées, m ais à t i t r e  égal; i l  n ’y  e u t pas u n  A ugus te , e t 
u n  César h é r it ie r  p ré s o m p tif e t c o lla b o ra te u r de l ’A uguste , 
m ais de u x  Augustes, d o n t chacun e n ca d ra it ses nom s person
nels —  M arcus A u re liu s  A n to n in u s a p o u r l ’un , Luc ius  A u re liu s  
Verus p o u r l ’a u tre  —  en tre  les nom s im p é r ia u x  d ’ Im p e ra to r  
Cæsar e t l ’ép ithè te  suprêm e d ’A ugus tus . I l  ne fu t  question ,

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — Renan, M arc-A urè le  et la  fin  du monde antique (Paris* 
1882 in-8°), formant le vol. Y I I  de l 'H is to ire  des o rig ines du chris tian ism e ; von A rn inr 
art. *A n n iiis , n° 94 (Marc-Aurèle), dans Pauly et Wissowa, R eal-Encyciopàdie, t. I 
(1894), col. 2279-2309 ; Stein, art. Ceionius, n ° 8  (Lucius Verus), ib id ., t. I I I  (1899), 
col. 1832-1857. —  Sources pour le règne de Marc-Aurèle *. le livre L X X I de Dion Cassius 
(dans les abrégés byzantins ; la première partie du règne manquait, comme le règne 
d'Antonin, dans le Dion Cassius que les Byzantins avaient à leur disposition); les Vies 
de Marc-Aurèle, de Lucius Verus et d’Avidius Cassius dans Y H is lo ire  Auguste. De 
même que la colonne Trajane pour le règne de Trajan, la colonne de Marc-Aurèle, où sont 
figurées les campagnes de Marc-Aurèle contre les Marcomans, supplée en partie aux 
lacunes des sources écrites (voir plus loin, p. 208).

2. Marc-Aurèle, à la mort de son père adoptif, a pris le surnom d Antoninus, en 
même temps que Lucius prenait celui de Verus.
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e n tre  les deux  em pereurs, n i d ’u n  partage  des provinces n i d ’un  
pa rta g e  des a t t r ib u t io n s ;  ils  fo rm è re n t en quelque sorte  un  
collège im p é ria l, com parab le  au collège consu la ire  e t re vê tu  
d ’une a u to r ité  so lida ire  et in d iv ise .

Des nuances em pêcha ien t l ’éga lité  th é o riq u e  des deux 
Augustes d ’ être com p lè tem en t e ffective . M a rc -À u rè le , de d ix  
ans p lus âgé que Verus, appa ra issa it en o u tre  c la irem en t 
com m e a y a n t une v a le u r personnelle  beaucoup p lus grande : 
l ’o p in io n  p u b liq u e  fa is a it une d ifférence en tre  les deux  em pe
re u rs ; l ’ in é g a lité  d ’âge fu t  soulignée, d ’a illeu rs , p a r le m ariage 
de Verus avec une f il le  de M a rc-A u rè le . Yerus n ’a y a n t pas été 
associé au p o u v o ir  du  v iv a n t  d ’A n to n in , le  nom bre  de ses 
puissances tr ib u n ic ie n n e s  é ta it  in fé r ie u r  de qua to rze  un ités  à 
ce lu i des puissances de M arc-A u rè le . E n f in  on ne jugea pas 
possible d ’a t t r ib u e r  le  g rand  p o n tif ic a t à deux  t i tu la ire s  en 
mêm e tem ps, e t M a rc -A u rè le  seul fu t  g rand  p o n tife ; si ce 
t i t r e  est accolé dans quelques in sc rip tio n s  au nom  de Luc ius  
V erus, c ’est le fa i t  d ’u n  g ra ve u r m a l renseigné sur le  p ro toco le  
o ffic ie l.

I l  n ’en resta  pas m oins que, p o u r la  p rem ière  fo is , d e u x  
homm es occupa ien t co n jo in te m e n t le  p r in c ip a t, dé tena ien t à 
d ro it  égal la  souvera ine té . L ’associa tion de M a rc -A u re le  e t de 
Verus sous cette  fo rm e  n ’é ta it ce rta in e m en t pas dans les in te n 
tions  d ’A n to n in . I l  est p robab le  que M arc -A u rè le  y  v i t  le m oyen  
d ’assurer, avec p lus de fe rm e té  encore que p a r la  dés igna tion  
d ’u n  César, la  transm iss ion  d u  p o u v o ir  sans h e u rt e t sans 
risque  : ho rm is  le  cas de la  d is p a r it io n  s im u ltanée  des deux 
Augustes, to u te  p o ss ib ilité  d ’ in te rrègne  ou d ’h é s ita tio n  à la 
ïn o r t d ’u n  em pereur se t r o u v a it  supprim ée. E n  fa is a n t de 
Yerus u n  co-em pereur, M a rc -A u rè le  essayait u n  nouveau p ro 
cédé p o u r régu la rise r le passage de l ’a u to r ité  e t p o u r co rrige r 
le v ice  fo n d a m e n ta l des in s t itu t io n s  d ’A uguste .

L u c iu s  V erus, m éd iocre  e t peu la b o rie u x , m o u ru t en 169 
sans a v o ir  fa i t  g ra n d ’ chose. M ais le p récéden t créé p a r ces 
h u it  ans de règne s im u lta n é  ne fu t  pas oub lié . M arc-A u rè le  
lu i-m êm e f i t  une seconde a p p lic a tio n  de cette  m éthode . E n  
166 i l  a v a it  donné le t i t r e  de Césars à ses deux  fils , des en fants 
de c in q  e t de tro is  ans; le p lus jeune m o u ru t^p e u  de tem ps 
après L u c iu s  V e ru s ; quand  le s u rv iv a n t, q u i s’a p p e la it C om 
mode (Luc ius  A u re liu s  C om m odus), e u t seize ans (177), M arc- 
A urè le  l ’appela  à la  mêm e place q u ’ a v a it  occupée Verus : i l  
1 associa à l ’E m p ire  avec le t i t r e  d ’A uguste . L  in é g a lité  d âge
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e t de v a le u r e n tre  les deux  em pereurs é ta it  p lus sensible encore 
q u ’au tem ps de Verus ; Com m ode a v a it dès ce m o m e n t m o n tré  
son penchan t à la  c ru a u té  e t à la  débauche. Personne cepen
d a n t ne re fusa d ’a d m e tttre  la  co n ve n tio n  q u i d o n n a it au m onde 
ro m a in  d e u x  m aîtres égaux en d ro it  ; après M a rc -A u rè le  e t à 
son exem ple, on a souven t usé du m êm e b ia is , où l ’on espéra it 
t ro u v e r  une ga ra n tie  de s ta b ilité .

V. —  C O M PLIC ATIO N  CROISSANTE D U  M É C A N IS M E  
A D M IN IS T R A T IF K

F idè le  a u x  leçons d ’A n to n in , M a rc -A u rè le  e u t p o u r les séna
teurs  beaucoup de cou rto is ie  e t d ’ égards. N éanm oins son règne 
est u n  de ceux sous lesquels se prononce e t s’accélère le  p lus 
n e tte m e n t le co u ra n t irré s is tib le  q u i su b s titu e  à l ’in fluence  du 
Sénat l ’a c tio n  anonym e e t to u te -p u issa n te  des b u reaux . La  
te ch n iq u e  a d m in is tra t iv e  se fa i t  de p lus en p lus précise e t 
m in u tie u s e ; du  m êm e coup, d ’a illeu rs , e lle te n d  à deven ir 
le n te  e t fo rm a lis te  à l ’excès; la  c o n tin u ité  des m éthodes e t 
des vues s’exagère en ro u t in e ; tro p  souven t des fic tio n s  o ff i
cielles s’in te rp o se n t en tre  les gouvernan ts  e t le  réel.

M a rc -A u rè le , que les anciens o n t appelé « A n to n in  le  P h ilo 
sophe », est resté p o u r la  po s té rité  le  ty p e  du  ph ilosophe cou
ro n n é ; on se le  représente a p p o rta n t au ra n g  suprêm e l ’é ta t 
d  e sp rit, le  dé tachem en t e t l ’a ta ra x ie  du  sage sto ïc ien . I l  est 
très v ra i q u ’i l  é ta it  p ro fo n d é m e n t ‘pénétré  des doc trines  s to ï
ciennes ; i l  a e xp rim é  avec une grande h a u te u r de pensée e t 
une s incé rité  ém ouvan te  les sen tim en ts  q u ’elles m e tta ie n t en 
lu i.  M ais on  se tro m p e ra it  en che rchan t à e xp liq u e r les actes 
de son gouve rnem en t p a r sa ph ilosoph ie . Les ju ris te s  e t les 
hau ts  fon c tio n n a ire s  q u i com posa ien t son conseil o n t eu a u ta n t 
de p a r t  que lu i-m ê m e  dans les décisions q u ’i l  é d ic ta it.

I l  lu t ta  dans la  m esure du  possible con tre  la  décadence éco
nom ique  de l ’ I ta lie  en re n o u ve la n t les p resc rip tions  q u i o b li
gea ien t les sénateurs p ro v in c ia u x  à être  p ro p rié ta ire s  d ’im 
m eubles ita lie n s  e t en déve loppan t, com m e a v a it  fa i t  A n to n in , 1

1. Ou v r a g e s  a  c o n s u lte r . —  C. Jullian, Les transformations politiques de ITtalie 
sous les empereurs romains (Paris, 1883, in-8°, fasc. 37 de la « Bibliothèque des Écoles 
françaises d’Athènes et de Rome fl) ; O. Hirschfeld, Die Ranglitel der römischen Kai- 
serzeit, dans Kleine Schriften (Berlin, 1913, in-8°), p. 646-681 (article publié d’abord
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l ’ in s t i tu t io n  des a lim enta . M ais, dans l ’o rd re  a d m in is tra t if ,  
i l  f u t  nécessaire de re v e n ir au systèm e q u ’ H a d rie n  a v a it 
inaugu ré , q u ’A n to n in  n ’a v a it  pas s u iv i, e t q u i r e t ir a it  à 
l ’ I ta lie  une fo r te  p a r t  de ses p riv ilèges  an tiques . Des fo n c tio n 
naires chargés de « d ire  le d ro it  ». les « ju r id iq u e s  » ( ju r id ic i ) ,  
fu re n t, com m e naguère les consulaires d ’ H a d rie n , placés à la  
tê te  des c irco n scrip tio n s  ju d ic ia ire s  en tre  lesquelles l ’ I ta lie  
fu t  p a rta g é e 1; l ’em pereur les dés igna it p a rm i les anciens p ré 
teu rs . Seule la  rég ion  a vo is in a n t Rom e res ta , com m e la  v i lle  
m êm e, dans la  ju r id ic t io n  des p ré teu rs  en exercice. L ’ u n  de 
ceux-c i f u t  désorm ais spécialisé dans les affa ires de tu te lle  
(p ræ to r tu te la r is ) . Q u a n t à la  ju s tice  c r im in e lle , à p a r t ir  de 
M a rc -A u rè le  elle se tro u v e  concentrée p o u r l ’ I ta lie  en tre  les 
m ains des p r in c ip a u x  lie u te n a n ts  du  p rince , le  p ré fe t de la  
v i lle  e t les pré fe ts  du  p ré to ire  : le  p ré fe t de la  v i lle  l ’exerce à 
R om e e t dans u n  ra y o n  de cen t m ille s  a u to u r de R om e, les 
pré fe ts  du  p ré to ire  dans le  reste de l ’ I ta lie .

Dans l ’ensemble de l ’ E m p ire , la  c e n tra lis a tio n  s’a ffirm e  to u 
jo u rs  p a r l ’a c tio n  des p rocu ra teu rs  im p é ria u x  e t de leurs agents 
suba lte rnes, q u i s’in s in u e n t p a rto u t. C’est sous le  règne de 
M a rc -A u rè le  v ra ise m b la b le m e n t q u ’achève de d isp a ra ître , 
dans les p rov inces de langue la tin e , la  fe rm e des im p ô ts 2 ■ 
p o u r les taxes de c irc u la t io n  (p u b lica , p o rto r ia ) ,  en A fr iq u e , i l  
y  a encore des fe rm ie rs  sous A n to n in , m ais i l  y  a pe rce p tio n  
d irec te  sous Septim e Sévère; dans l ’ I l ly r ic u m , i l  y  a encore, 
dans les prem ières années de M a rc -A u rè le , des fe rm ie rs  à 
bénéfice l im ité ,  m ais i l  y  a pe rce p tio n  d irec te  dans les prem ières 
années de Com m ode.

M a rc -A u rè le  organisa d é fin it iv e m e n t, à R om e e t dans les p ro 
vinces, les arch ives de l ’ é ta t c iv i l  : les naissances d e va ien t être  
déclarées dans u n  dé la i d ’u n  m ois e t le  nom  de l ’e n fa n t enreg istré  ; 
i l  est p robab le  que la  d é c la ra tio n  des décès é ta it o b lig a to ire  
aussi. Ces p re sc rip tio n s  p o u v a ie n t être  beaucoup p lus fac ile - 
uaent observées dans les agg lom éra tions urba ines que dans les 
cam pagnes; elles c o n tr ib u è re n t sans dou te  à augm en te r l ’éca rt 
en tre  c ita d in s  e t ru ra u x , en d o ta n t les prem ie rs  d ’u n  s ta tu t 
ré g u lie r q u i m a n q u a it souven t a u x  seconds. Beaucoup de mesures 
¿e d é ta il m a n ife s te n t l ’ in te rv e n t io n  cro issante d u  p o u v o ir

1. Le nombre et les limites de ces circonscriptions semblent avoir varié plus d'une 
fois.

2. Voir plus haut, p. 191.
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ce n tra l dans les affa ires des v ille s  e t m êm e des p a rtic u lie rs  : 
c ’est a ins i que M arc-A u rè le  l im ita  les dépenses entraînées pa r 
les spectacles, en in te rd is a n t de paye r p lus d ’u n  p r ix  dé te rm iné  
s o it les g la d ia te u rs , so it les acteurs.

Ce q u i en tre  de fo rm a lism e  e t de co n ve n tio n , vers ce tte  
da te , dans l ’a d m in is tra t io n  rom a ine  s’e xp rim e  b ien  p a r la  
f ix a t io n  o ffic ie lle  des ép ithètes attachées au ra n g  socia l. L a  
q u a lif ic a tio n  de « c la riss im e » ou « hom m e très illu s tre  » ( v i r  
c la riss im u s )  a p p a rt ie n t a u x  sénateurs : ce n ’é ta it, jusque-là , 
q u ’u n  usage du  langage c o u ra n t; c ’est m a in te n a n t u n  v é r i
ta b le  t i t r e ,  e t les m em bres des fam illes  sénatoria les, femmes 
ou en fan ts , o n t d ro it  au mêm e a d je c tif. Les chevaliers les p lus 
élevés en d ig n ité , les pré fe ts d u  p ré to ire , son t d its  « homm es 
très ém inents » ( v i r i  em inen tiss im i)  ;  au-dessous d ’eux les che
va lie rs  t i tu la ire s  des autres grandes pré fectures e t des p r in c i
pales procúra te les son t appelés « perfectissim es » ou « homm es 
très p a rfa its  » ( v i r i  p e rfec tiss im i) ;  le  cheva lie r q u i occupe une 
fo n c tio n  p u b liq u e  de ra n g  m o in d re  est « hom m e rem arquab le  » 
( v i r  eg reg ius). Cette c la ss ifica tio n  p ro to co la ire  t r a d u it  l ’ im p o r
tance  ca p ita le  que p re n d  dans la  v ie  rom a ine  la  h ié ra rch ie  
a d m in is tra t iv e  : u n  organism e q u i é ta it  s im p le  e t souple à 
l ’o rig ine  te n d  à se co m p liq u e r e t à s’ossifier.

V I. —  LES GUERRES D E  M A R C -A U R È LE 1.

M arc-A u rè le  n ’ é ta it  pas av ide  de g lo ire  m il i ta ire ;  i l  a u ra it 
souha ité  sans dou te  que son règne p ro longeâ t les règnes p a c i
fiques d ’ H a d rie n  e t d ’A n to n in . M ais, su r les fro n tiè re s , i l  n ’a 
pas eu le c h o ix  de sa p o lit iq u e  : des guerres lu i  o n t été imposées 
p a r les peuples q u i, au delà de l ’ E u p h ra te  e t du  D anube, 
é ta ie n t les vo is ins de l ’ E m p ire , e t q u i o n t eu l ’ in it ia t iv e  des 
a ttaques.

Vologèse I I I ,  ro i des P arthes, s’é ta it  te n u  tra n q u ille  ju s 
q u ’a u x  dern ie rs tem ps du  règne d ’A n to n in ; m ais i l  é ta it  en 
t r a in  de rep rendre  ses p ro je ts  su r l ’A rm én ie  lo rsque  A n to n in  
m o u ru t. Dès 161, l ’A rm én ie  é ta it  envah ie  p a r ses troupes, e t 
i l  s u b s titu a it  au ro i in v e s ti p a r R om e l ’A rsacide  Pacoros. Æ liu s

1 .  O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r .  —  E. Petersen, A; von Domaszewsld et Calderini (avec 
collaboration de Mommsen), Die Marcussâule auf Piazza Colonna in Rom (Munich, 
1897, in-f°) ; A. von Premerstein, Unlersuchungen zur Geschichte des Kaisers Marcus, 
dans la revue Klio, t. X I I  (1912), p. 167-178.
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Severianus M ax im us , lé g a t de Cappadoce, pénétra  en 
A rm én ie  : i l  fu t  com p lè tem en t b a t tu  p a r les P arthes à E leg ia , 
sur l ’ E u p h ra te  supérieu r, e t se tu a  après a v o ir  pe rdu  
presque to u te  son arm ée. Les Parthes enhard is  e n trè re n t 
en S yrie  : le  léga t de Syrie  A tt id iu s  C orne lianus fu t  d é fa it à 
son to u r .

P o u r ré ta b lir  la  s itu a tio n , Luc ius  Yerus v in t  en O r ie n t; i l  
y  sé journa  q u a tre  ans, de 162 à 166. I l  n ’e u t guère q u ’u n  com 
m a ndem en t n o m in a l : i l  passa une bonne p a rt ie  de ce tem ps à 
A n tio ch e , dans une v ie  de p la is irs . Mais i l  eu t des lie u tenan ts  
hab iles , d ’abo rd  le nouveau  lé g a t de Cappadoce S ta tius  P riscus, 
puis le  nouveau lé g a t de Syrie  A v id iu s  Cassius. S ta tius  Priscus, 
en 163, re je ta  les Parthes hors de l ’A rm én ie , p r i t  e t d é tru is it 
A r ta x a ta , e t fonda  dans la  m êm e rég ion  une nouve lle  cap ita le , 
K a in è  P olis ou V a la rshapa t, où i l  in s ta lla  com m e ro i u n  p ro 
tégé de R om e, l ’A rsacide  Sohæmus. E n  164 e t 165, A v id iu s  
Cassius, après a v o ir  b ien  rep ris  en m a in  l ’arm ée de S yrie , fra n 
c h it l ’ E u p h ra te , en leva la  place im p o rta n te  de N is ib is  q u i 
co m m a n d a it to u t  le n o rd  de la  M ésopo tam ie ; pu is , ren forcé  
pa r une seconde colonne q u i a v a it  passé l ’ E u p h ra te  p lus au 
sud, i l  descend it le  T ig re , occupa Séleucie, p r i t  e t b rû la  Ctê- 
s iphon. A  u n  dem i-siècle de d is tance, les e xp lo its  de T ra ja n  
é ta ie n t renouvelés. L u c iu s  V erus, e t M a rc -A u rè le  après lu i,  
reçu ren t les surnom s d ’A rm en iacus e t de P a rth icu s  M ax im us  ; 
ils  y  a jo u tè re n t ce lu i de M edicus quand  A v id iu s  Cassius poussa 
jusque sur les p la te a u x  à l ’est du  T ig re  son avance v ic to rieuse . 
La cam pagne fu t  arrê tée p a r une épidém ie de peste qu i, après 
a v o ir  a ffa ib li les P arthes, com m ença it à a tte in d re  l ’armée 
rom a ine . La  p a ix  fu t  conclue en 166; elle la issa it a u x  R om ains 
des avantages te r r i to r ia u x  au delà de l ’ E u p h ra te , dans la 
rég ion  a vo is in a n t l ’Osroène ; une colonie rom a ine , n o ta m m e n t, 
é ta it é tab lie  dans la  v i lle  de Carrhes ; l ’Osroène m êm e re s ta it 
inféodée à la  p o lit iq u e  de R om e. Sans re v e n ir  a u x  annexions 
atab itieuses de T ra ja n , l ’E m p ire  s’assu ra it u n  glacis de p ro te c 
t io n  à l ’e n d ro it où le  cours de l ’E u p h ra te  se rapp roche  le  p lus 
de la  M éd ite rra n é e ; A n tio ch e  é ta it  m oins exposée désorm ais 

incu rs ions  soudaines de l ’ennem i.
_ La  peste, rappo rtée  d ’Asie p a r le corps e xp é d itio n n a ire , se 

répandit ra p id e m e n t à tra ve rs  to u t  l ’E m p ire . E lle  a l la i t  sév ir 
Pendant des années e t causer beaucoup de m o rts . Les ravages 
®n fu re n t sentis d ’a u ta n t p lus d u rem en t q u ’u n  g rand  e ffo rt 
d u t être fa it ,  en ce m êm e tem ps, p o u r défendre la  fro n tiè re
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danub ienne . Des déplacem ents de peuples q u i se p ro d u is ire n t 
a lors dans l ’ E u rope  cen tra le  e t q u i nous son t m a l connus pous
sèrent vers le  sud un  f lo t de tr ib u s  germ aniques. Les H e rm u n - 
dures de T h u rin g e , les M arcom ans de Bohêm e, les Quades de 
M o ra v ie , troub lés  dans leurs possessions, te n tè re n t de co n q u é rir 
du  te r ra in  su r les prov inces rom aines ; à côté d ’eux  a p p a ru re n t 
les Vandales e t les L o m b a rds , che rchan t à s’ in s ta lle r. L ’ éb ran
le m e n t gagna b ie n tô t les Sarm ates Iazyges. Les prov inces de 
R é tie , de N o riq u e , des Pannonies e t de Dacie é ta ie n t menacées 
tou tes  à la  fo is.

Des sym ptôm es in q u ié ta n ts  s’ é ta ie n t m anifestés dès a v a n t 
la  f in  de la  guerre con tre  les P arthes. M ais c’ est en 167 que 
l ’assaut des barbares se prononça  avec une grande v io lence. 
F o rça n t les défenses du D anube, pu is celles des A lpes, ils  des
cend iren t en Vénétie , d é tru is ire n t O p ite rg iu m  (O derzo), assié
gèrent A q u ilée , f ire n t p a r to u t du  b u t in  e t des cap tifs . I l  fa l lu t  
que les deux em pereurs p rissen t co n jo in te m e n t la  d ire c tio n  
des opéra tions. A  le u r  approche les agresseurs re cu lè re n t; 
m a lg ré  une b a ta ille  m alheureuse liv ré e  p a r F u riu s  V ic to rin u s , 
p ré fe t du  p ré to ire , q u i y  fu t  tu é , le  te r r ito ire  ro m a in  p u t être 
dégagé; les Quades dem andèren t à renouer avec l ’E m p ire  
les re la tio n s  de quas i-vassa lité  q u ’ ils, a va ie n t entre tenues a n té 
r ie u re m e n t. La  s itu a tio n  a ins i ré ta b lie , les em pereurs se m ire n t 
en ro u te  vers R om e ; Luc ius  V erus, frappé  d ’apop lexie , m o u ru t 
près d ’A lt in u m  en Vénétie  pen d a n t ce voyage de re to u r (débu t 
de 169).

Le  ré p it  f u t  c o u rt p o u r les prov inces danubiennes : M arc- 
A u rè le , pen d a n t to u t  le reste de son règne, d u t passer une 
grande p a rtie  de son tem ps dans ces régions sans cesse attaquées. 
Les M arcom ans e t les Iazyges, dès 169, a va ie n t ro u v e r t les 
h o s til ité s ; un  peu p lus ta rd  les Quades se jo ig n ire n t à eux, 
en v io la t io n  des tra ité s . Secondé p a r de bons offic iers, p a rm i 
lesquels i l  fa u t nom m er T ib e riu s  C laudius P om peianus e t 
P ub lius  H e lv iu s  P e rtin a x , M a rc-A u rè le , au p r ix  de campagnes 
d iffic ile s , im posa la  p a ix  d ’abord  a u x  M arcom ans (172), puis 
a u x  Quades e t aux  Sarmates (175) ; a y a n t cessé de p o rte r, 
à la  m o r t de Verus, les t itre s  d ’A rm en iacus, de P a rth icu s  
e t de M edicus, i l  re çu t ceux de G erm anicus e t de Sarm a- 
ticus.

Des opéra tions m oins im p o rta n te s  eu ren t lie u  dans les mêmes 
années en d ’autres régions. I l  y  en e u t en B re tagne  et su r le 
R h in , où le lé g a t D id ius  Ju lia n u s  repoussa des incurs ions de
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Chauques e t de C hattes (174); une t r ib u  de pâtres se ré v o lta  
en É g y p te ; des Berbères p illa rd s , p a rtis  de M au ré tan ie  (p ro 
b a b lem e n t du  R if )  su r leurs pe tites  barques, f ire n t des razzias 
su r les côtes de B é tiq u e  e t a rr iv è re n t ju s q u ’à des v ille s  situées 
assez lo in  de la  m e r (172-173), p ira te rie s  q u i se renouve lè ren t 
en tre  177 e t 180. L a  po lice  du  m onde ro m a in  com m ença it à 
d e ve n ir d iffic ile .

P u isque  c’é ta it  d u  côté du  D anube s u r to u t que p o u va ie n t 
n a ître  des in q u ié tu d e s  sérieuses, M a rc -A u rè le  songea, p o u r 
re n fo rce r ce tte  fro n tiè re  q u i v e n a it de se révé le r fra g ile , à 
annexer le pays des Iazyges, de façon à fa ire  d isp a ra ître  le  
s a illa n t de te rre  ba rba re  enfoncé en tre  la  P annon ie  e t la  D acie ; 
i l  p ro je ta it  aussi p ro b a b le m e n t la  soum ission to ta le  des M ar- 
comans e t des Quades : les m on ts  de Bohêm e e t les C arpathes 
a u ra ie n t fo rm é  la  fro n tiè re  de l ’ E m p ire . Les dépenses 
d ’hom m es e t d ’a rgen t q u ’e û t exigées l ’e xécu tion  de ce p la n  
a u ra ie n t été ce rta in e m en t lourdes. U ne m esure p ré p a ra to ire  
fu t  la  c ré a tio n  de deux  légions, q u i fu re n t cantonnées l ’une 
en R é tie  e t l ’a u tre  dans le N o riq u e  : de ce fa it ,  dans ces 
deux p rov inces , les p ro cu ra teu rs  fu re n t rem placés p a r 
des légats p ro p ré te u rs . M ais a v a n t que M a rc -A u rè le  poussât 
plus lo in  son en trep rise , i l  en fu t  dé tou rné  p a r la  nécessité 
de ré p r im e r une te n ta t iv e  d ’u su rp a tio n  q u i se p ro d u is it en 
O rien t.

L ’u s u rp a te u r é ta it  A v id iu s  Cassius, q u i é ta it  to u jo u rs  léga t 
de S yrie . I l  se cons idé ra it sans dou te  com m e q u a lif ié  p a r ses 
services p o u r succéder à M arc -A u rè le  le jo u r  où M a rc -A u rè le  
d is p a ra îtra it : Com m ode é ta it  u n  e n fa n t; C laudius P om peianus, 
9Ul a v a it  épousé la  fi l le  de M a rc -A u rè le , L u c illa , veuve de Luc ius  
»crus, n ’a v a it, en dehors de ce tte  a lliance , pas p lus de t itre s  

ffu A v id iu s  Cassius, d o n t i l  é ta it le  co m p a trio te  e t q u i p robab le 
m ent le ja lo u s a it. Le b ru i t  a rr iv a  en O r ie n t que M arc-A u rè le  
é ta it m o r t ;  A v id iu s  Cassius le c ru t, ou p e u t-ê tre  fe ig n it de le  
^ o ire  : i l  se f i t  p ro c la m e r em pereur p a r ses troupes e t p a r ses 
m na in is trés ; la  p o p u la tio n  d ’A n tio ch e  n o ta m m e n t se déclara 
P °u r lu i.  I l  v e n a it de décré te r l ’apothéose de M arc-A u rè le  quand  
a tn o r t du  p rince  fu t  dém entie  : i l  se jugea tro p  com prom is 

ne pas persévérer e t ne pas chercher à p rendre  le  p o u v o ir

-Au p re m ie r m o m e n t A v id iu s  Cassius e u t beaucoup de p a r- 
lsans dans les prov inces orien ta les, s u r to u t en É g yp te . Mais 

H 'iand M a rc -A u rè le , la issan t ses^généraux garder le D anube,
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se m i t  en m arche  vers l ’ O r ie n t, les dé fections se p ré c ip itè re n t 
a u to u r d ’A v id iu s  Cassius. I l  f u t  tu é  p a r ses propres soldats 
tro is  m ois après le d é b u t du  m ouvem en t. Le  voyage de M arc- 
A u rè le  en Asie , en É g y p te  et en Grèce ne fu t  q u ’une prom enade 
p a c ifiq u e ; l ’em pereur t r a ita  avec beaucoup d ’indu lgence  ceux 
q u i a va ie n t soutenu son c o m p é tite u r.

A in s i l ’a le rte  fu t  sans conséquence d u ra b le ; c’ est s u r to u t 
com m e p ro d ro m e  d ’u su rp a tio n s  u lté rie u re s  q u ’elle é ta it  à 
re te n ir . M a rc -A u rè le  passa p o u r a v o ir  d i t  que seuls é ta ien t 
renversés les princes q u i m é r ita ie n t de l ’ ê tre  : en e ffe t, dans les 
générations su ivan tes , des a g ita tio n s  analogues de va ien t 
p rendre  une b ien  a u tre  g ra v ité , sous des em pereurs fa ib les ou 
détestés. .

Le  dés ir de p ré v e n ir  to u te  m anœ uvre  sem blab le  à celle d  A v i-  
d ius Cassius fu t  sans dou te  une des raisons q u i d é te rm in è re n t 
M a rc -A u rè le  à fa ire  de C om m ode, en 177, u n  co-em pereur1. Le 
n o u ve l A uguste  e u t a u ss itô t à co llabo re r avec son père p o u r 
m a in te n ir  l ’o rd re  su r le  D anube. Les conven tions passées avec 
les G erm ains a v a ie n t eu p o u r conséquence l ’ é tab lissem ent d un  
ce rta in  nom bre  d ’en tre  eux, p risonn ie rs  de guerre ou im m ig ra n ts  
bénévoles, dans les prov inces rom aines : ins ta llés  dans des con
trées dépeuplées p a r la  peste, ils  é ta ie n t à la  fo is colons e t so l
da ts , tenus de c u lt iv e r  le sol en tem ps o rd in a ire  e t de répondre  
à l ’appel de l ’em pereur le jo u r  où  leurs congénères a tta q u e 
ra ie n t le limes. Les c irconstances condam na ien t R om e à cette  
p o lit iq u e  am biguë, q u i d ’une p a r t v o u la it  défendre l ’ in té g r ité  
de l ’ E m p ire  en le fe rm a n t a u x  barbares e t d ’a u tre  p a r t  dem an
d a it  à ces mêmes barbares une m a in -d ’œ uvre c iv ile  e t m ili ta ire  ; 
en somm e, les em pereurs accep ta ien t l ’ in va s io n , à c o n d itio n  
de la  ré g le r e t de la  canaliser. M ais les G erm ains s’accom m o
d a ie n t m a l de re s tr ic tio n s  e t de délais. Les Marcomans^ e t les 
Quades re p r ire n t leurs agressions en 177 ; à p a r t ir  de l ’été de 
178 les deux  em pereurs fu re n t su r le  D anube p o u r d ir ig e r les 
opé ra tions . Us re m p o rtè re n t des succès; cependant les h o s tilité s  
d u ra ie n t encore quand  M arc -A u rè le , a t te in t  de la  peste, m o u ru t 
au cam p de V ienne (m ars 180). L ’ « A n to n in  Ph ilosophe » est 
le p re m ie r em pereur q u i so it m o r t au poste de com ba t, en face 
de l ’ennem i.

1. Voir plus haut, p. 205.
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V IL  —  COMMODE (180-192) E T  LA  F IN  D U  R É G IM E  
DES A N TO N  IN S 1.

L ’adolescent de d ix -n e u f ans q u i re s ta it seul e m p e re u r8 ne 
ressem bla it n u lle m e n t à son père ; le  caractère q u ’i l  a v a it  révélé 
dès l ’ enfance é ta it fa i t  p o u r in q u ié te r  ceux q u i le  connaissa ient. 
Mais i l  a v a it  près de lu i  les lie u te na n ts  e t les conseillers de 
M a rc -A u rè le ; on  p o u v a it espérer que ces hom m es d ’expérience 
a u ra ie n t assez d ’a u to r ité  su r le  jeune souve ra in  p o u r que rie n  
ne fû t  changé dans le gouvernem ent.

De fa i t ,  ils  m ire n t f in  dans des co n d itions  sa tis fa isantes à 
M guerre q u i é ta it  en cours su r le D anube : les p ro je ts  d ’annex ion  
qu ’a v a it  conçus M a rc -A u rè le  ne fu re n t pas réa lisés; m ais les 
G erm ains e t les Iazyges s’engagèrent à cesser leurs a ttaques, 
et une fra c tio n  encore indépendan te  de Daces f i t  sa soum ission 
(180). E n  p lus ieurs p rov inces , pen d a n t le  règne de Commode, 
d y  e u t so it à ré p r im e r des sou lèvem ents, so it à défendre le 
Urnes ; l ’hom m e nécessaire se re n co n tra  to u jo u rs  p a rm i ceux 
qu i a v a ie n t com m encé le u r ca rriè re  sous Max-c-Aurèle. C lodius 
A lb in u s  e t Pescennius N ig e r en Dacie, U lp iu s  M arce llus  en 
B re ta g n e 3, C lodius A lb in u s  en G erm anie se d is tin g u è re n t dans 
Ces campagnes. E n  N u m id ie  e t en M a u ré ta n ie , la  co lon isa tion  
Romaine gagna d u  te r ra in  vers le  su d ; a u x  p o in ts  s tra tég iques 
îes agg lom éra tions fu re n t fo rtifié e s  ou des postes fu re n t cons
tru its . U n  événem ent s ig n if ic a t if  d u  désarro i dans leque l l ’ E m - 
Prre com m ença it à v iv re  fu t  l ’a p p a r it io n  en G aule e t en Espagne 
d une bande de b rigands, form ée de so ldats déserteurs e t com 
mandée p a r u n  ce rta in  M a te rnus : après a v o ir  p illé  n o n  seule-

,  O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r .  — -  C’est à  l ’avènemeut de Commode (après un tableau 
i,Lmpire sous les Antonins) que commence l ’œuvre célèbre et toujours utile de 

/.G ibbon , The history of the décliné and fall of the Roman Empire (Londres, 1776- 
j  p* ^ vol. in-4°) ; elle a été rééditée avec introduction, notes et appendices par 
/o' ^ ury (Londres, 1897-1900, 7 vol. in-8 °) ; traduction française par Guizot, His- 

lre de la décadence et de la chute de l ’Empire romain (Paris, 1812, 13 vol. in-8°) ; voir en 
t  TT von Rohden, art. Aurelius, n° 89, dans Pauly et Wissowa, Real-Encycfopadic, 
‘ * (1896), col. 2466-2481 ; Mommsen, Decret des Commodus für den Saltus Buruniïanus» 

Gesammelte Schriften, t. I I I  (Berlin, 1907, in-8°), p. 153-176 (article publie 
abord en 1880). — Sources pour le règne de Commode : le livre L X X II  de Dion 

*es abrégés byzantins); le livre I  de l ’histoire écrite (en grec) au I I I e siècle 
Hérodien ; la Vie de Commode dans l ’Histoire Auguste. 

pp. * A ce moment, i l  changea son prénom de Lucius en Marcus ; i l  devait reprendre le 
les110111 Lucius vers de son règne. 11 a aussi tantôt porté et tantôt abandonné
sonf0?18 d.’ÆIms et d’Antoninus ; les seuls éléments permanents de sa dénomination 

^ re liu s  et Commodus.
Ln 184, Commode ajouta a ses titres l ’épithète de Britannicus.
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m e n t des v illages , m ais des v ille s , M ate rnus e t ses homm es, 
pourchassés p a r les troupes, passèrent en Ita lie  ; ils  p ré p a ra ie n t 
un  coup de m a in  su r la  personne de l ’em pereur quand  une 
tra h is o n  les l iv ra  à la  po lice.

P endan t que ses légats g a rd a ie n t les p rov inces, Com m ode 
se la issa it a lle r à ses goûts. Ses débauches, sa passion p o u r 
les courses e t s u r to u t p o u r les com bats de g lad ia teu rs , auxque ls 
i l  a im a it à p a rt ic ip e r  de sa personne, so it dans les écoles, so it 
m êm e en p u b lic , fa isa ie n t scandale. L a  d ésapp roba tion  q u ’ i l  
s e n ta it a u to u r de lu i  exaspéra sa c ruau té . I l  p r i t  p la is ir  à 
b ra ve r l ’o p in io n , à s’ id e n tif ie r  au d ieu H ercu le , a to u rm e n te r 
les courtisans p a r des m y s tif ic a tio n s  obscènes ou féroces. 
S’i l  conse rva it de bons gouverneurs dans les régions menacées, 
à Rom e les conseillers de son père fu re n t b ie n tô t m is à 1 éca rt ; 
des consp ira tions  vra ies ou supposées fo u rn ire n t à Commode 
des p ré tex tes  p o u r se débarrasser p a r la  m o r t ou p a r 1 e x il 
de tous ceux q u i le  gêna ien t. Le  Sénat te r r if ié  a v a it  beau lu i  
p ro d ig u e r les fla tte rie s  : Com m ode d é te s ta it les sénateurs e t 
m u lt ip l ia i t  p a rm i eux  les condam nations. I l  a b a n d o n n a it le 
p o u v o ir  à des fa vo r is  que ses caprices cho is issa ient de p lus 
en p lus bas, e t q u ’i l  s a c r if ia it quand  i l  se v o y a it  t ro p  com prom is 
p a r eux.

Les p ré fe ts du  p ré to ire  é ta ie n t, au d é b u t du  règne, T a rru -  
tenus P ate rnus e t T ig id iu s  Perennis. Le  p re m ie r é ta it  u n  des 
bons co llabo ra teu rs  de M a rc -A u rè le ; le second, u n  a m b itie u x  
sans scrupules. Perennis, p o u r se lib é re r de son collègue, 
p ro f ita  d ’une co n sp ira tio n  d o n t la  sœ ur de Com m ode, ce tte  
L u c illa  q u i a v a it été la  fem m e de Luc ius  Verus e t é ta it  m a in te 
n a n t celle de C laudius Pom peianus, a v a it  p ris  1 in it ia t iv e  
(183) : les in cu lp a tio n s , étendues de proche en proche, e n tra î
n è re n t l ’e x il,  puis la  m o r t de L u c illa , celle de p lus ieurs  parents 
de Com m ode e t, au b o u t de quelque tem ps, celle de P a te rnus. 
C laudius P om peianus, q u i v iv a it  dès lo rs dans la  re tra ite  et 
n ’a v a it pas été associé à la  te n ta t iv e  de sa fem m e, ne fu t  pas 
com pris  dans les poursu ites.

Perennis, m a ître  des a ffa ires, encouragea les m éfiances 
e t les cruautés de Commode. P a rm i beaucoup d ’autres v ic tim e s , 
C risp ine , fem m e de Com m ode, fu t  reléguée, pu is  m ise à m o r t. 
P a r haine du  Sénat, Perennis v o u lu t g ra n d ir le  rô le  de l ’o rd re  
équestre auque l i l  a p p a rte n a it : i l  e n tre p r it  de s u b s titu e r des 
chevaliers a u x  sénateurs dans le com m andem ent des légions. 
Mais les troupes te n a ie n t à leurs chefs : elles f ire n t p o rte r

A nton in  et Marc-Aurèle

—  214 —



Commode (180-192)

leurs p ro te s ta tio n s  à R om e p a r des dé légations m enaçantes ; 
Com m ode l iv ra  Perennis a u x  so ldats, q u i le m assacrèrent (185).

L ’hom m e pu issan t fu t  a lors l ’a ffra n ch i C léandre, u n  cham 
be llan  (c u b ic u la r iu s )  de l ’em pereur. I l  f i t  e t d é fit à son gré les 
préfe ts du  p ré to ire , v e n d it les consulats et les gouvernem ents 
p ro v in c ia u x , les condam nations e t les grâces. I l  f in i t  p a r prendre  
p o u r lu i-m êm e la  p ré fec tu re  du  p ré to ire , en s’y  a d jo ig n a n t 
deux collègues. C ependant les dépenses désordonnées de Com
mode e t les m a lve rsa tions  de C léandre a va ie n t m is le  tro u b le  
dans les finances pub liques  e t dans le ra v ita ille m e n t de Rom e : 
une émeute pop u la ire  causée p a r le  m anque de b lé  exigea de 
Com m ode la  m o r t de son fa v o r i (189).

L ’ in fluence  passa au cham be llan  E clectus e t à M arc ia , 
concubine de Com m ode. Mais eux-m êm es é ta ie n t effrayés pa r 
la  con d u ite  de p lus en p lus dém ente de l ’em pereur. Son règne 
ressem bla it tro p  à ce lu i de C a ligu la  e t a u x  dernières années 
de D o m it ie n  p o u r ne pas se te rm in e r de la  mêm e façon. D ’accord 
avec le p ré fe t du  p ré to ire  Æ m iliu s  Læ tus, E clectus e t M arc ia  
f ire n t é tra n g le r Com m ode p a r u n  a th lè te  (31 décem bre 192).

Le  Sénat v o ta  a u ss itô t (1er ja n v ie r  193) l ’a n n u la tio n  de ses 
actes e t la  con d a m n a tio n  de sa m ém oire , dans u n  déborde
m e n t in o u ï de ha ine  e t d ’in ju re s . E n  mêm e tem ps i l  accep ta it 
com m e em pereur ce lu i que Læ tus lu i  p ré se n ta it, le  p ré fe t de 
la  v i l le  P u b liu s  H e lv iu s  P è rtin a x  : Com m ode ne la issa it pas 
d ’e n fa n t; peu t-ê tre  a v a it - i l  eu u n  m o m e n t l ’ idée de fa ire  u n  
César d ’u n  de ses légats, C lodius A lb in u s , m ais ce tte  ve llé ité  
é ta it restée sans effet.

O n s’est dem andé souven t s i M a rc -A u rè le  n ’a v a it pas com m is 
une fa u te  lo u rde  en in s ta lla n t Com m ode au p o u v o ir  e t si, en 
se cho is issant u n  successeur m ie u x  doué, i l  n ’a u ra it pas assuré 
'm e durée p lus longue à la  dynas tie  e t à la  p o lit iq u e  des A n to -  
m ns. C ette  co n s tru c tio n  im a g in a ire  est assez va ine . D ’abord  
M arc-A u rè le  n ’a v a it  pas la  p le ine  lib e r té  de ses décisions : 
Mies é ta ie n t commandées p a r les circonstances. N e rva , T ra ja n , 
H ad rie n , A n to n in  n ’a va ie n t pas laissé de fils  : la  p ra tiq u e  de 
^a d o p tio n , p o u r eux, n ’a v a it rencon tré  aucun  obstacle. P o u r 
M arc-A urè le , écarte r Com m ode de l ’E m p ire , ç ’e û t été c o u r ir  
M risque  d ’une op p o s itio n  e t p ré p a re r p o u r le lendem a in  de 
Sa m o r t une c o m p é tit io n  v io le n te . Car, concu rrem m en t à la 
concep tion  q u ’accep ta ien t sous N erva  e t T ra ja n  les m e illeu rs  
esp r its  e t q u i, p a r la  vo ie  de l ’a d o p tio n , d é fé ra it le p r in c ip a t
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au p lus d igne, une a u tre  concep tion , au cours du  second siècle, 
a v a it  chem iné peu à peu, q u i cons idé ra it le  p r in c ip a t com m e 
une sorte  de b ien  p a tr im o n ia l, auque l la  naissance a u ta n t que 
le  m é rite  d o n n a it des d ro its . C ette n o tio n  s’é ta it  tra d u ite  dès 
la  f in  d u  règne d ’ H a d rie n  p a r la  dés igna tion  de L u c iu s  Verus 
e t m êm e, dans une ce rta ine  m esure, p a r celle de M a rc -A u rè le  ; 
e t M a rc -A u rè le  n ’a v a it  fa i t  que su iv re  la  m êm e idée quand , 
en 166, ses d e u x  fils  en bas âge a va ie n t été nom m és Césars. Le 
c h o ix  e t l ’hé réd ité  a u ra ie n t p u  se re jo in d re  dans la  personne de 
C laudius P om peianus, p u is q u ’i l  é ta it  le  gendre de l ’em pereur; 
m ais C laudius P om peianus, à en ju g e r p a r son a tt itu d e  sous 
Com m ode e t après la  m o r t de Com m ode, n ’a v a it  guère le  g oû t 
du  p o u vo ir .

E n su ite  ce se ra it fausser l ’h is to ire  que d ’a t t r ib u e r  a u x  vices 
personnels de Com m ode une in flu e nce  d o m in a n te  su r les évé
nem ents. Ses fo lies o n t ce rta inem en t c o n tr ib u é  à m e ttre  les 
finances rom aines en m auva is  é ta t ;  m ais l ’é v o lu tio n  générale 
de l ’E m p ire  n ’a été n i m od ifiée  n i mêm e accélérée sensib lem ent 
p a r son règne. C’est au règne de M arc-A u rè le  que rem on te  
l ’in q u ié tu d e  des fron tiè res . L a  b u reaucra tie , perm anente  sous 
des m a îtres  q u i changent, con tinue  sous Com m ode e t con tinue ra  
après lu i  sa besogne app liquée  e t m inu tieuse , ta n tô t  dessé
chan te  e t ta n tô t  u ti le . L a  chancellerie  im p é ria le  in te rv ie n t 
sous Com m ode, p a r exem ple, p o u r défendre les colons p a rtia ire s  
d ’A fr iq u e  con tre  les exigences illéga les des p rocu ra teu rs  suba l
ternes e t des gros fe rm ie rs , loca ta ires  p r in c ip a u x  des dom aines 
sous-loués p a r parcelles a u x  colons. A v a n t que Com m ode aban 
d o n n â t Perennis a u x  rancunes de l ’arm ée, M a rc -A u rè le  a v a it 
com pris  la  nécessité de m énager les so ldats e t de se co n c ilie r 
le u r b ienve illance  ; i l  est rem arquab le  que l ’im p é ra tr ic e  Faustine , 
fem m e de M arc -A u rè le , s o it la  p rem ière  à p o rte r le  t i t r e  de 
« m ère des cam ps » (m a te r castro rum ). Quelques-uns mêm e des 
actes p a r lesquels s’e x p r im a it l ’o rgue il insensé de Com m ode 
o n t p o u r o rig in e  une tendance q u ’ils  grossissaient dém esuré
m e n t, m ais q u ’ils  ne créa ien t pas ; en v o u la n t que R om e s’ap 
p e lâ t « co lon ie  C om m odienne », i l  so u lig n a it à sa façon  l ’efface
m e n t p rog ress if des p riv ilèges  de R om e e t de l ’ I ta lie ;  en se 
fa isa n t hono re r com m e le d ieu  H ercu le , i l  se c o n fo rm a it au 
m o u ve m e n t q u i e n tra în a it le  p r in c ip a t ro m a in  vers les p ra tiq u e s  
du  despotism e o r ie n ta l;  e t l ’h a b itu d e , p rise  sous son règne, 
d ’acco ler l ’é p ith è te  de «sacré» (sace r) à to u t  ce q u i conce rna it 
l ’em pereur ne d e v a it pas être  perdue. Q uand Septim e Sévère
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se posa en h é r it ie r  des A n to n in s  e t ré h a b ilita  la  m ém oire  de 
Com m ode, i l  a v a it  le se n tim e n t ju s te  d ’une c o n tin u ité  ; les 
forces q u i d é te rm in a ie n t l ’h is to ire  de l ’E m p ire  n ’o n t p ro d u it 
que peu à peu leurs e ffe ts ; m ais elles a va ie n t ag i sous les 
m e illeu rs  des A n to n in s  a v a n t de se m a n ife s te r sous le  p ire  
d ’en tre  eux.
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C H A P IT R E  I X

L E  M O N D E  R O M A IN  A U  S E C O N D  S IÈ C L E .  

D É V E L O P P E M E N T  É C O N O M IQ U E  

E T  V I E  IN T E L L E C T U E L L E 1

Le siècle des A n to n in s  a p p a ra ît a u x  m odernes com m e l ’apo
gée du  m onde a n tiq u e . Sans dou te  des époques antérieures 
s ’é ta ie n t élevées beaucoup p lus h a u t dans l ’o rd re  de la  pensée 
e t de l ’a r t ;  m ais c ’est au second siècle de l ’ère ch ré tienne  que 
la  c iv il is a t io n  a n tiq u e  s’ é tend le p lus la rgem en t dans l ’espace 
e t touche  le p lus g rand  nom bre  d ’hom m es. Jam ais d ’aussi 
fo rtes  p o rtio n s  d ’h u m a n ité  n ’a va ie n t connu avec a u ta n t de 
c o n tin u ité  les b ie n fa its  de To rd re  e t n ’a va ie n t été associées aussi 
a c tive m e n t a u x  progrès du  b ien -ê tre . L ’ E m p ire  ro m a in  s’est 
donné p o u r tâche  l ’o rg a n isa tio n  e t la  m ise en va le u r des pays 
m éd ite rranéens e t de l ’E u rope  occ identa le  : c ’est de T ra ja n  
à M a rc -A u rè le  q u ’i l  a le m ie u x  re m p li cette  m iss ion . Après les 
tâ to n n e m e n ts  de la  conquête e t des prem ières expériences 
a d m in is tra tiv e s , a v a n t les tristesses e t les obscurités de la 
decadence, le  second siècle se détache com m e une période 
presque idéale d ’é q u ilib re , féconde e t lum ineuse.

Q u ’i l  y  a it ,  dans ce tte  re p résen ta tion , une p a r t  d ’i llu s io n  
o p tim is te  créée p a r la  d is tance, ce n ’est pas d o u te u x . N on  seu
le m e n t le  déve loppem ent de la  c iv il is a t io n  m a té rie lle  ne s’ac
com pagne pas de réussites aussi heureuses dans le dom aine 
de l ’e sp rit, m a lg ré  d ’honorab les e ffo rts  e t l ’ éc la t de quelques 
in d iv id u a lité s , m ais u n  ta b le a u  général du  m onde ro m a in  à 
ce tte  époque com prend  b ien  des p a rties  sombres ; i l  y  a dans 
ce tte  société des m isères d o n t les unes p ro v ie n n e n t de ce que 
l ’œ uvre ro m a ine  n ’est pas encore achevée, e t les autres de ce 
que, sur ce rta ins  p o in ts , ce tte  œ uvre menace dé jà  de se d é fa ire ; 
i l  y  a s u r to u t, p lus  p ro fonde  encore q u ’au siècle précédent, une

1. O uvr ages  d ’e n s e m b l e  a  c o n s u lte r . —  Mommsen, Rômische Geschichle, t. V, 
et V. Chapot, Le monde romain (ouvrages cités l ’un et l ’autre dans la Bibliographie 
générale à la fin du présent volume).
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in q u ié tu d e  m ora le  q u i m e t, dans cet organism e b ie n  rég lé  et 
b ien  po licé  en apparence, u n  é lém ent g rave d ’ in s ta b ilité .

C ependant l ’ im pression  cou ran te , dans l ’ensemble, reste 
lé g itim e . L ’ E m p ire  des A n to n in s  est v iv a n t  e t prospère, dans 
la bm esure où le p e rm e tte n t les m oyens d o n t on dispose alors 
p o u r a g ir su r la  n a tu re . A u  second siècle l ’ im pé ria lism e  rom a in  
a tro u v é , p o u r u n  tem ps, sa ju s t if ic a t io n  dans les ré su lta ts  qu  i l  
p ro d u is a it. L a  c iv il is a t io n  gréco-rom aine, à la  ve ille  de 1 ébran
le m e n t q u i d e va it f in a le m e n t la  d é tru ire , s’est présentée sous 
l ’aspect q u i lu i  est le p lus fa vo ra b le , sous ce lu i d ’u n  m o u ve 
m e n t q u i, tra n s fo rm a n t des peuples in cu lte s  a v a n t elle, é le va it 
le u r n iveau  de v ie  e t é v e illa it en eux des asp ira tions  e t des 

idées.

I .  —  L A  SOCIÉTÉ R O M A IN E  A U  SECOND SIÈCLEK

L ’im p o rta n ce  donnée à la  fo r tu n e , con fo rm ém en t a u x  in s t i
tu t io n s  d ’A uguste , com m e p r in c ip e  de classement socia l, e t 
le  déve loppem ent p ris , à la  fa ve u r de la  p a ix  rom a ine , pa r

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — L. Friedländer, ouvrage cite plus haut, p .  132; 
G. Salvioli, Le capitalisme dans le monde antique (Pans, 1906, m-8°), traduit de 1 italien 
sur le manuscrit de l ’auteur par Bonnet ; les cent dernières pages de J. Toutain, L  éco
nomie antique (Paris, 1927, in-8», dans la collection « L  évolution de 1 humanité»). 
Paul Louis, Le travail dans le monde romain (Pans, 1912, in -8  . dans la collection 
de P « Histoire du travail » publiée sous la direction de G. Renard), est très médiocre. 
Sur les insuffisances de la technique antique, Lefebvre des Noëttes, La force motrice ani
male à travers les âges (Paris, 1924, in-8®), ouvrage d’une grande portée- du meme La 
voie romaine et la roule moderne, dans la Revue archéologique, t. X X I I  (1925, 2 ), p. 1 U&- 
112 Sur l ’agriculture, Max Weber, Die römische Agrar geschickte in ihrer Bedeutung 
für'das Staats- und Privatrecht (Stuttgart, 1891, in-8»), notamment le ch. iv  : « Die 
römische Landwirtschaft und die Grundherrschaften der Kaiserzeit » ; Sorlm-
Dori
t. IV

■igny»
nawirtscnait uuu uu, ---- ------.— . —- ------- . ' c

Rustica res dans le Dictionnaire des antiquités de Daremberg et baglio,
• IV , p .  916-927. . . T, , , n ^

En particulier, sur l ’exploitation des grands domaines, voir ius te l de Coulanges, 
Le colonal romain, dans ses Recherches sur quelques problèmes d histoire Paris, 1885, 
in-8°) p. 1-186 • Ad. Schulten, Die römischen Grundherrschaflen (Weimar, 189b, in-» ), 
Éd. Ciiq,' Le colonal partiaire dans l ’Afrique romaine, dans les Mèmoires présentes par divers 
savants àVAcadémie des Inscriptions, t. X I  (1897), p. 83-146 ; Léerivam, art .Lati\fundia 
dans le Dict. des Antiquités de Daremberg et Saglio, t. I I I  (1904), p. , J. Carco-
Pino, L ’inscription d’Aln-el-Djemala, dans les Mélanges d’archéologie et d histoire publiés 
Par l'École française de Rome, t. X X V I (1906), p. 365-481; M. Rostowzew, Studien 
~ur Geschichte des römischen Kolonais (Leipzig, 1910, in-8» ; forme le fascicule 1 de 
supplément de 1’Archiv für Papyrusforschung). —  Sur les associations, J. P. Walt- 
àng, Élude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains (Louvain, 
1895-1900 4 vol. in-8 °). —  Sur l ’esprit général de la législation au temps de Marc- 
Aurèle, J.’ Carcopino, Le gnomon de l ’idiologue et son importance historique, dans¡ la 
Revue des études anciennes, t. X X IV  (1922), p. 101-117 et 211-228 (le « gnomon de I idio- 
gue » est le code fiscal du chef des services financiers de l ’Egypte ; i l  a ete publié, d après 
un papyrus, en 1919, par Schubart, puis en 1920-21 par Th. Reinach).
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l ’e x p lo ita t io n  des ressources na tu re lles  o r ie n te n t l ’ensemble 
de la  société, au  second siècle p lus  que ja m a is , vers l ’a c tiv ité  
m a té rie lle  e t le  souci de l ’en rich issem ent. Les e ffo rts  d 'A u g u s te  
p o u r m o ra lise r p a r des mesures lég is la tives  les classes d i r i 
geantes e t p o u r re s ta u re r l ’ancienne ¿ d ig n ité  de la fa m ille  
s’é ta ie n t depuis long tem ps révélés ine fficaces; les A n to n in s  ne 
les o n t pas renouvelés. On a vécu, à le u r époque, de façon très 
l ib re ;  les moeurs dissolues d ’H a d rie n , les m alheurs  co n ju g a u x  
de M a rc-A u rè le , d o n t la  fem m e, F aus tine  la  jeune , é ta it  fi l le  
d ’A n to n in  e t de F aus tine  l ’aînée, e t l ’indu lgence  avec laque lle  
i l  les s u p p o rta it , e x p r im e n t assez c la ire m e n t l ’é ta t d ’e sp rit 
général. D ans les p rem ières années du  tro is iè m e  siècle, D io n  
Cassius, en p re n a n t possession d u  consu la t, tro u v a  tro is  m ille  
affa ires d ’a d u ltè re  in sc rite s  au  rô le .

Get o u b li des tra d it io n s  an tiques  p e rm e t d ’a illeu rs , su r 
d ’au tres p o in ts , une a m é lio ra tio n  des coutum es e t des lo is . Le 
p ré jugé  de la  naissance s’a f fa ib l i t  : on n ’est p lus  scandalisé de 
v o ir  u n  a ffra n c h i, q uand  i l  rend  de bons services, assim ilé 
a u x  ingénus e t lib é ré  des désavantages q u ’e n tra în a it sa ta re  
o rig in e lle . A  v ra i d ire , les em pereurs ne s’é ta ie n t ja m a is  in te rd it  
d ’accorder a u x  a ffranch is  q u i possédaient la  fo r tu n e  exigée 
p o u r les chevaliers le  « d ro it  au p o r t  des anneaux d ’o r » ( ju s  
aureoriirn  a n u lo ru m )  q u i le u r  d o n n a it, o u tre  une in g é n u ité  
f ic t iv e , l ’accès de la  ca rriè re  équestre ; m ais ce tte  concession 
é ta it  ra re . Sous les A n to n in s , e t p a rt ic u liè re m e n t vers la  f in  
de la  dyn a s tie , l ’o c tro i de l ’in g é n u ité  f ic t iv e  a u x  a ffranch is  
d e v ie n t un  phénom ène p lus fré q u e n t e t p lus ré g u lie r. I l  se 
p ro d u it  sous deux  fo rm es, sous celle d u  « d ro it  au  p o r t  des 
anneaux d ’o r », q u i, m a lg ré  le m a in tie n  de la  fo rm u le , n ’im 
p liq u e  p lus , à p a r t ir  de C om m ode, l ’en trée  dans l ’o rd re  équestre 
e t laisse subs is te r certa ines o b lig a tio n s  de l ’a ffra n c h i à l ’égard 
d u  p a tro n , e t sous celle de la  a re s t itu t io n  de la  naissance » 
(n a ta liu m  re s titu tio ), q u i confère au béné fic ia ire  tous les ava n 
tages de l ’ in g é n u ité  v é r ita b le .

La  lég is la tion  s ’a d o u c it à l ’égard des esclaves. H a d rie n  et 
A n to n în  s u r to u t p ro m u lg u è re n t des d ispos itions  eu ce sens. Les 
m auva is  tra ite m e n ts  sans cause su ffisan te  fu re n t pun is  s o it p a r 
des condam na tions  q u i fra p p è re n t les m a îtres  crue ls, so it au 
m oins p a r l ’o b lig a tio n  q u i le u r fu t  im posée de vendre  l ’esclave 
m a ltra ité . Ce q u i est à l ’o rig in e  de ces mesures, c ’est, d ’abo rd  
le désir d ’é v ite r  les réac tions , dangereuses p o u r l ’o rd re  p u b lic , 
q u ’u n  so rt tro p  pén ib le  p o u rra it  p ro vo q u e r dans la  masse des
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esclaves; c’ est ensu ite  le  s e n tim e n t que su p p rim e r u n  esclave 
ou l ’a ffa ib l ir ,  d im in u e r sa capac ité  de t r a v a il ,  c ’est p o rte r  to r t  
3i Iei société.

L a  n o tio n  se rép a n d  en e ffe t, p lus ou m o ins c la ire  selon les 
m om ents  e t les e sp rits , q u ’une co o p é ra tion  un iverse lle^ est 
ind ispensab le  p o u r la  m ise en v a le u r d u  m onde e t q u ’une 
s o lid a r ité  ex iste  en tre  tous  ceux q u i t ra v a il le n t  dans 1 E m p ire , 
à des rangs très in é g a u x  e t sous des form es in f in im e n t d iverses. 
Les idées des anciens m ora lis tes  su r le  caractère  dég radan t e t 
m éprisab le  du  la b e u r m anue l s’ e ffacent : t r a v a i l  de la  te rre  ou 
t r a v a il  des m é tie rs , les occupa tions p ro duc trices  appara issent 
com m e respectab les. Des in s c rip tio n s  évoquen t, avec une 
v a n ité  na ïve , des existences d ’hom m es du  peup le  q u i, p a rtis  
de r ie n  ou de fo r t  peu de chose, se son t élevés, p a r de l ’énergie, 
de l ’ économie e t de la  chance, ju s q u ’à l ’ aisance bourgeoise. 
E n  Gaule les stèles funéra ires  rep résen ten t très souven t le 
m o r t dans l ’ exercice de sa p ro fession , le  m o n tre n t dans sa b o u 
tiq u e , f ig u re n t les o u tils  de son m é tie r : on ne ra p p e lle ra it pas 
s i v o lo n tie rs  ces souvenirs si l ’on n ’é ta it f ie r  d ’a v o ir  été u n  bon  
o u v r ie r ou  u n  com m erçan t hab ile .

Gette a rdeu r à la  besogne a déve loppé beaucoup le sens e t 
l ’h a b itu d e  de l ’associa tion . Le  rô le  q u ’a va ie n t joué  les associa
tions  ou « collèges » dans les lu tte s  p o lit iq u e s  de R om e a u x  
dern iers tem ps de la  R é p u b liq u e  a v a it m is A uguste  en défiance . 
p a r sa v o lo n té , n u lle  associa tion  ne p o u v a it se co n s titu e r sans 
l ’a u to r is a t io n  p réa lab le  du  p rin ce  ou du Sénat, e t les associations 
exis tan tes é ta ie n t surve illées de très  près. Les successeurs 
d ’A uguste  im itè re n t sa p o lit iq u e  soupçonneuse : T ra ja n  encore 
se m o n tra it  peu disposé à a u to rise r la  c réa tion  de collèges n o u 
veaux . M ais dans le cours du  second siècle le  m o u ve m e n t q u i 
e n tra în a it vers le g roupem en t en collèges les d iffé ren tes classes 
de la  p o p u la t io n , e t s u r to u t les p lus m odestes, fu t  assez fo r t  
pou r v a in c re  les résistances gouvernem enta les : i l  fa l lu t  b ien  
accorder l ’ a u to r is a tio n  à de très  nom breuses sociétés. E lles 
p re n a ie n t les aspects les p lus va riés  : elles réun issa ien t les 
h a b ita n ts  d ’ un  m êm e q u a rt ie r , ou les o rig ina ires  d u n e  même 
p ro v in ce , ou les a rtisans d ’une m êm e pro fession , ou  les^ dévots 
d ’un  m êm e d ieu ; to u te s  d ’a ille u rs , m êm e quand  elles n ’é ta ien t 
pas spécia lem ent re lig ieuses, a v a ie n t p o u r lie n  essentie l le 
cu lte  d ’une d iv in ité  sous le  pa tronage  de laque lle  elles se p la 
ç a ie n t; beaucoup a va ie n t p o u r f in  d ’assurer à leurs m em bres 
une sépu ltu re  régu liè re  e t decem m ent en tre tenue , e t meme
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i l  est possib le que celles q u i se p roposa ien t u n iq u e m e n t cet 
o b je t a ie n t été dispensées, à R om e e t en Ita lie , à p a r t ir  d ’ H a 
d rie n , de s o llic ite r  l ’a u to r is a tio n  p réa lab le . Des autres, l ’a u to 
r is a tio n  im p é ria le  fa is a it des personnes c iv iles , capables de 
posséder, de recevo ir des dons e t —  depuis M a rc -A u rè le  —  des 
legs. Les « collèges de p e tite s  gens » (co lleg ia  te n u io ru m ), où 
des esclaves p o u v a ie n t ê tre  adm is à côté des ingénus e t des 
a ffranch is , é ta ie n t ceux d o n t les m em bres se sen ta ien t a ttachés 
p a r les liens les plus fo r ts  : p o u r les fa ib les e t les isolés le collège 
te n a it  lie u  de fa m il le ; un  pou d ’a ffe c tio n  e n tra it  p a r lu i  dans 
le u r existence. A u  m anque de cohésion, à l ’ in capac ité  d ’u n io n , 
d ’e ffo rts  concertés e t su iv is  d o n t s o u ffra ie n t a v a n t la  conquête 
rom a ine  presque tous les peuples barbares, les m œ urs nouvelles 
s u b s titu a ie n t les p ra tiq u e s  fécondes de l ’e n tr ’a ide e t de la  co lla 
b o ra tio n .

Ces couran ts  de sym p a th ie  e t de s o lid a rité  q u i c irc u le n t à 
tra ve rs  la  société du  second siècle ne d o iv e n t pas cependant 
fa ire  illu s io n  : ce tte  société com prend  une m in o r ité  de p r iv i 
légiés, une m a jo r ité  de gens q u i pe in en t. Les tendances b ie n 
fa isantes q u i s’in s c r iv e n t dans la  lé g is la tio n  e t dans les cou
tum es n ’a p p o rte n t q u ’u n  léger c o rre c tif à l ’ in é g a lité  p ro fonde  
des co n d ition s . I l  y  a d ’a illeu rs  aussi des in n o v a tio n s  en sens 
co n tra ire . O n v o i t  sous les A n to n in s  une d is tin c tio n  q u i ex is
t a i t  a n té rie u re m e n t dans le  langage se préciser e t a cq u é rir u n  
caractère  o ffic ie l : c’est la  d is tin c tio n  en tre  les « honorab les » 
e t les «hum bles»  (honestiores e t h u m ïlio res ) ; l ’e m p lo i du  com 
p a ra t if  in d iq u e  b ien  que c’est en s’opposant l ’u n  à l ’a u tre  que 
les deux term es p re n n e n t une va le u r. L a  ca tégorie  des hones
tiores com prend  les sénateurs, les cheva lie rs, e t les m em bres 
des conseils m u n ic ip a u x  ; les hum ïlio res  son t les homm es 
lib res q u i n ’ exercent e t n ’ o n t exercé aucune charge p u b liq u e . 
E n tre  les uns e t les autres la  d iffé rence p o s itiv e  est une d iffé 
rence de d ro it  péna l : à fa u te  égale la  sanc tion  est p lus sévère 
p o u r Y h u m ilio r  que p o u r l ’honestior.

S u rto u t i l  fa u t se rendre  com pte  que, dans une société a n tiq u e  
p lus encore que dans une société m oderne, le  lu x e  d ’une é lite  
a p o u r c o n d itio n  e t p o u r rançon  une existence q u o tid ie n n e  
de fa tigues e t de p r iv a tio n s  im posée à beaucoup d ’hom m es. 
L ’insuffisance de la  techn ique , chez les anciens, ne donne à 
l ’h u m a n ité  q u ’un  o u tilla g e  très im p a r fa it  ; i l  fa u t que la  m a in - 
d ’ œ uvre supplée à ce tte  im p e rfe c tio n . Dans les carrières, les 
m ines, les en treprises de c o n s tru c tio n , la  peine de l ’hom m e
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compense l ’absence d ’exp los ifs  e t la  m é d io c rité  des in s tru m e n ts  
m é ta lliques . E n  m a tiè re  de tra n s p o rts  te rres tres , fa u te  d a v o ir  
su d é c o u v rir  u n  ha rnachem en t ra t io n n e l e t d ’a v o ir  connu le 
fe r à cheva l, les R om ains n ’o n t ob tenu  des a n im a u x  ̂ de t r a i t  
q u ’u n  rendem en t très  fa ib le , e t l ’e ffo rt m uscu la ire  d ’esclaves 
innom brab les  a acco m p li les tâches q u ’on ne sa va it pas dem an
der a u x  a n im a u x 1. _ . _

P o u r beaucoup d ’hom m es lib res  aussi la  v ie  é ta it  dure . Les 
docum ents ép igraph iques e t archéologiques nous fo n t conna ître  
des carrières réussies, m ais les misères e t les échecs, q u i n  o n t 
pas laissé de traces, o n t été sans dou te  p lus fréquen ts  encore. 
Même dans la  p a rt ie  de la  p o p u la t io n  d o n t nous pouvons lire  
les p ierres tom ba les , p a rtie  re la tiv e m e n t favorisée pu isque ces 
pierres supposent u n  m in im u m  de ro m a n isa tio n  e t de prospé
r ité ,  beaucoup m eu ren t jeunes. Le  prob lèm e du p a in  q u o t i
d ien est sans cesse angoissant p o u r les gens du  peup le  e t, 
pa r su ite , p o u r les em pereurs e t les hau ts  fo n c tio n n a ire s  res
ponsables du  ra v ita ille m e n t. I l  y  a tro p  peu de tem ps que 
l ’e x p lo ita t io n  des ressources na tu re lles  est organisée : i l  n  ex iste  
pas de réserves, l ’ épargne est ru d im e n ta ire  ; i l  s u ff it  d ’une 
ca tas trophe  loca le , incend ie , tre m b le m e n t de te rre  ou epidem ie, 
p o u r m e ttre  une ré g ion  dans une détresse longue à g u é rir. Les 
colons p a rtia ire s  q u i, ins ta llé s  sur les grands dom aines, fo rm e n t 
une catégorie  de p lus en p lus nom breuse de tra v a ille u rs  ru ra u x , 
déc la rent dans une sup p liq u e  à C om m ode q u ’ils  o n t b ien  du  
rnal à gagner le u r v ie . Le  m onde des A n to n in s  n ’ est que le 
m oins m auva is  des m ondes possibles dans l ’ a n tiq u ité .

n  _  L ’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET LES RAPPORTS 
COMMERCIAUX AVEC LES PAYS LOINTAINS 2 .

I l  n ’en reste pas m oins v ra i que, sous la  p ro te c tio n  de la  p a ix  
rom aine, l ’a g r ic u ltu re , l ’ in d u s tr ie  e t le com m erce o n t eu au

1. Sur ces insuffisances de l ’outillage pendant toute l ’antiquite, vo ir le vol I  de la 
Présente Histoire, Les prem ières c iv ilisa tions , p. 404. Le mérite du livre de Lefebvre 
des Noëttes cité plus haut, dans la note de la p. 219, est d’avoir mis en lumière la mala
dresse de l ’attelage antique et d ’avoir dégagé les grandes conséquences de ce la it.

2. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r .  — Articles mercator (par Cagnat) m ercatura (par Cagnat 
f  Besnier), métallo (par Ardaillon), v ia  (par Besnier et Chapot) dans_le D ic tionna ire  
f s  A n tiqu ités  de Daremberg et Saglio, t. I I I  (1904), p. 1736-1743 1769-1783, 
1840-1873 et t. V, p. 781-817 ; Gummerus, article In d u s trie  und H ande l, dans 
?auly et  Wissowa, Recl-Encyclopädie, t. IX  (1916), col. 1454-153o ; Pârvan,

N a tio n a litä t der K au fleu le  im  römischen Kaiserreiche (thèse de Breslau, 1909, m-8°) ;
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second siècle une a c t iv ité  p lus am p le  e t p lus régu liè re  que 
dans aucune a u tre  période  de l ’h is to ire  ancienne.

L a  seule rég ion  où  ne se m arque  pas u n  progrès de la  v ie  
économ ique est la  ré g ion  cen tra le  e t d o m in a n te , l ’ I ta lie ,  à 
laque lle  i l  fa u t jo in d re , de ce p o in t de vue , les îles voisines : 
S ic ile , Sardaigne e t Corse. I l  y  a là  une excep tion  pa radoxa le , 
q u i s’exp lique  p a r l ’ é v o lu tio n  an té rieu re  de la  pén insu le  e t 
p a r la  fa c il ité  o ffe rte  à la  cap ita le  de se fa ire  n o u r r ir  p a r les 
p rov inces ; m ais ce tte  in fé r io r ité  économ ique m ine  e t com pro 
m e t peu à peu la  sup rém atie  p o lit iq u e  de l ’ I ta lie . Le  v ie illisse -

M. P. Charlesworth, Trade-roules and commerce of the Roman Empire (Cambridge, 
1924, in-8° ; 2e éd., 1926). Sur le commerce avec l ’Extrême-Orient, voir A. Herr- 
mann, Die Verkehrswege zwischen Chinat Indien und Rom um 100 n. Chr. 
(Leipzig, 1922, in-8°).

Sur les différentes régions en particulier, on peut citer : pour la Bretagne, Haverfield, 
The rom aniza tion  o f Rom an B r i ia in  (Oxford, 1906, in-8° ; 4e éd., 1923) ; F. Sagot 
L a  Bretagne rom aine (Paris, 1911, in-8°) ; — pour la Gaule et la Germanie, Fustel 
de Coulanges, H is to ire  des ins titu tio n s  politiques de l'ancienne France  (revue et complétée 
par C. Jullian) : L a  Gaule rom aine (Paris, 1891, in-8° ; 2e éd., 1901) ; G. Bloch, L a  
Gaule rom aine , p. 121-451 du vol. I I  de l 'H is to ire  de France publiée sous la direction 
d’E. Lavisse (Paris, 1900, in-8°) ; C. Jullian, H is to ire  de la  Gaule, t. IV  à V I I I  (Paris, 
1913-1926, in-8°) ; Fr. Cumont, Comment la  Belgique fu t romanisée, 121 p., extr. des 
Annales de la  Société royale d'archéologie de B ruxelles , t. X X V II I  (1914 ; 2e éd., Bruxelles, 
1919, in-8°) ; Asbach, Z u r  Geschichte und K u ltu r  des römischen Rheinlandes (Berlin, 1902, 
in-8°) ; Dragendorff, Westdeutschland zu r Römerzeit (Leipzig, 1912, in-8°) ; F. Stähelin, 
D ie  Schweiz in  römischer Z e it (Bâle, 1927, in-8°) ; —  pour les régions danubiennes, J. 
Jung, Römer und  Romanen in  den D onauländern  (In n sb ru ck , 1873, in-8°) ; E. Nischer, 
D ie  Römer im  Gebiete des ehemaligen Œ stcrre ich-U ngarn  (Vienne, 1923, in-8°) ; —  pour 
l ’Espagne, E. Albertini Les d iv is ions adm in istra tives de l'E spagne  rom aine (Paris, 1923, 
in-8°) ; —  pour l ’Afrique, E. Babelon, R. Cagnat et S. Reinach, A tla s  archéologique de là  
T u n is ie  (Paris, 1892-1913, in-f° ; une deuxième série de feuilles, par R. Cagnat et A. 
Merlin, est en cours de publication) ; S. Gsell, A tlas  archéologique de l'A lg é rie  (Alger 
et Paris, 1902-1911, in-f°) ; J. Toutain, Les cités romaines de la  T u n is ie  (Paris, 1895, 
in-8°, fasc. 72 de la « Bibliothèque des Ecoles françaises d’Athènes et de Rome »; 
A. Audollent, Carthage rom aine (Paris, 1901, in-8°, fasc. 84 de la même « Bibliothè
que ») ; S. Gsell, L 'A lg é r ie  dans l'a n tiq u ité  (Alger, 1900, in-16 ; 2e éd., 1903 ; 3e éd. 
dans V H is to ire  d 'A lg é rie  de S. Gsell, G. Marçais et G. Yver, Paris, 1927, in-8°, p.1-82) ; 
— pour l ’Égypte, J. Grafton Milne, A h is io ry  o f E g yp t under Rom an ru le  (Londres, 1898, 
in-16) ; P. Jouguet, L a  vie m un ic ipa le  dans l ’Égypte rom aine (Paris, 1911, in-8°, fasc. 
104 de la «Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome ») ; A. Stein, 
Æ gypten unte r röm ischer H errscha ft (Stuttgart, 1915, in-8°) ; F. Œrtel, D ie  L itu r 
gie, S tud ien zur ptolemaeischen und  ka iserlichen V e rw a ltung  Æ gyptens (Leipzig, 
1917, in-8°) ; —  pour l ’Arabie, R. E. Brünnow et A. von Domaszewski, D ie  P ro - 
v inc ia  A ra b ia  (Strasbourg, 1904-1909, 3 vol. in-4°) ; —  pour la Syrie, R. Dussaud, 
Topographie historique de la  S yrie  antique et médiévale (Paris, 1927, in-8°, t. IV  de 
la « Bibliothèque archéologique et historique » du Haut Commissariat de la Répu
blique française en Syrie et au Liban) ; — pour l ’Asie Mineure, V Chapot, L a  province  
rom aine proconsulaire d ’A s ie , depuis ses orig ines jusqu 'à  la  fin  du H a u t-E m p ire  (Paris, 
1904, in-8°, fasc. 150 de la «Bibliothèque de l ’École des hautes études, sciences histori
ques et philologiques ») ; — pour la Grèce, G. F. Hertzberg, D ie  Geschichte Griechen
lands unter der H errschaft der Römer (Halle, 1866-1875, 3 vol. in-8° ; les vol. I I  et I I I  
concernent la période impériale), et traduction française par Bouché-Leclercq, H is to ire  
de la  Grèce sous la  dom ina tion  des R om ains (Paris, 1887-1890, 3 vol. in-8°).
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m e n t de l ’ I ta lie  cen tra le  e t m é rid iona le  s ’accentue ; i l  en est 
de mêm e en S ic ile ; q u a n t à la  Sarda igne e t à la  Corse, elles 
ne son t mises en va le u r que de façon très im p a rfa ite  : les e ffo rts  
se p o r te n t p lus vo lo n tie rs  su r des contrées p lus lo in ta ines . 
L  I ta lie  sep ten triona le  q u i, p a r e lle-m êm e, ré s is te ra it m ie u x  à 
la  d é p o p u la tio n  e t à la  décadence est, sous M a rc -A u rè le , g ra 
vem en t a tte in te  p a r les incu rs ions  des barbares. Les in s t itu t io n s  
a lim en ta ires  e t les au tres mesures prises p a r les A n to n in s  p o u r 
re v iv if ie r  l ’économ ie ita lie n n e  n ’o n t été que d ’insu ffisan ts  
p a llia tifs  : l ’élevage e t les coupes de bois son t, p o u r des surfaces 
croissantes de te rre  ita lie n n e , des modes d ’e x p lo ita t io n  p ré 
férés à la  c u ltu re . U n  p ro je t de dessèchement des m ara is  P on- 
tin s , conçu p a r T ra ja n , n ’a pas a b o u ti;  i l  est p robab le  que dans la  
cu ve tte  du  lac  F u c in  les tra v a u x  de dra inage n ’o n t pas été e n tre 
tenus, e t que l ’eau a envah i de nouveau  les te rres ja d is  récu 
pérées p a r C laude. Les m anu fac tu res  toscanes de po te ries  ne 
fo n t p lus  d ’ e xp o rta to n  : des fab riques  riva le s  se son t form ées 
dès le  p re m ie r siècle en G aule, dans le  M assif C en tra l, e t ce 
sont certa ines de ces fab riques , s u r to u t celle de Lezoux  (P uy-de- 
D ôm e), q u i au second siècle ré p a nden t leurs p ro d u its  dans to u t 
f O cc iden t, a y a n t elles-mêmes à lu t te r  con tre  la  concurrence 
des a te lie rs  lo ca u x  dans la  rég ion  rhénane, en B re tagne , en 
Espagne e t en A fr iq u e .

Incapab le  de se n o u r r ir  e lle-m êm e, l ' I ta lie  con tin u e  à appe le r 
vers elle, com m e au p re m ie r siècle, de gros cou ran ts  d ’im p o rta - 
Lon . C’est p o u r répondre  a u x  besoins de ce t ra f ic  que T ra ja n  
a créé ou développé des p o rts , su r la  m er T y rrh é n ie n n e  e t sur 
J A d r ia t iq u e 1; ceux d ’O stie  e t de Pouzzoles re s te n t to u jo u rs  
Es p lus a c tifs , le p re m ie r en progrès, le  second en len te  
decad ence- O stie  est s u r to u t en lia iso n  avec les pays de la  
M éd ite rranée occ iden ta le ; Pouzzoles, avec l ’ O r ie n t; e t i l  n ’y  a 
Pas de p ro v in ce  q u i, dans l ’u n  ou  l ’a u tre  de ces deux  grands 
entrepô ts , ns so it représentée p a r ses a rm a teu rs , ses agents 
c°m m e rc ia u x , ses m archandises e t ses d ieux .

C ependant i l  semble b ien  q u 'i l  n 'y  a it  p lus au second siècle 
^  f iue l ’on p o u v a it cons ta te r au p re m ie r, une convergence vers

»me de tou tes  les lignes, une d ire c tio n  imposée p a r R om e, 
com pte te n u  de son seul in té rê t, à to u t  le t r a v a il  de l ’E m p ire .

est en songeant égoïstem ent à son b ien -ê tre  que R om e a 
0 hgé ses su je ts à tra v a il le r ,  à accro ître  le u r  p ro d u c tio n  ; m ais les

** Vo‘ r plus haut, p. 180.
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avantages de ce déve loppem ent économ ique ne son t pas allés 
e xc lu s ive m e n t à la  cap ita le  ; une p a r t des bénéfices est restée dans 
les p rov inces m êm e. Les p ro v in c ia u x , p a r 1 a u g m e n ta tio n  
de le u r nom bre , p a r le u r enrich issem ent, p a r le u r m ontée p ro 
gressive vers la  c ité  rom a ine  e t les postes de com m andem ent, 
o n t acquis le d ro it  de v iv re  p o u r eux-m êm es e t non  p lus seu
le m e n t p o u r le service de la  m é tropo le .

Aussi les échanges se fo n t- i ls  à tou tes  les distances e t dans 
tous les sens ; les couran ts  de p ro v in ce  à p ro v in ce  se m u l t i 
p lie n t e t grossissent, à côté de ceux q u i l ie n t  chaque p ro v in ce  à 
l ’ I ta lie . Le  négoce amène dans chaque rég ion  des im m ig ra n ts  
venus de pays d ive rs  ; ceux q u i se dép lacen t le  p lus vo lo n tie rs  
e t d o n t les groupes se re tro u v e n t dans le p lus g rand  nom bre  de 
v ille s  son t p ro b ab lem en t les S yriens, d o n t 1 h a b ile té  com m ercia le  
est in com pa rab le . P o u r les p ro d u its  fondam en taux ,^ céréales, 
h u ile , v in , b é ta il, m é ta u x , tissus, une sorte  de m arche  m o n d ia l 
s’ é ta b lit.  C ette  in te rc irc u la tio n  des gens e t des choses est fa c i
lité e  p a r la  ré g u la rité  de la  m onna ie . Les Anton ins^ en m a in 
tie n n e n t soigneusem ent le  t i t r e  e t le poids ; u n  ce rta in  nom bre  
de v ille s , dans la  p a r t ie  o rien ta le  de 1 E m p ire  ~ n o ta m m e n t 
A le x a n d rie , A n tio c h e , e t les v ille s  p rinc ipa les  de l ’Asie  P rocon 
su la ire  — , son t autorisées à fra p p e r des m onnaies : m ais ces 
ém issions son t surve illées de près p a r les gouverneurs e t mises 
dans un  ra p p o r t s im p le  e t p ra tiq u e  avec les espèces im péria les.

Le  réseau des rou tes , com p lé té  dans les p rov inces anciennes, 
créé dans les p rov inces nouve lles , s’adap te  a u x  co n d ition s  géo
graph iques assez ingénieusem ent p o u r que les p rinc ipa les  voies 
m odernes de c o m m u n ica tio n  n ’a ie n t eu presque p a r to u t q u  à 
déca lquer le  dessin des grandes artères rom aines. M ais, en ra ison  
d u  fa ib le  rendem en t des a tte lages, les tra n s p o rts  p a r ba teau  
son t préférés, to u te s  les fo is que la  s u b s titu t io n  est possib le, 
a u x  tra n s p o rts  te rres tres . On s’exp liq u e  a ins i le très grand  
nom b re  des p o rts , l ’o b s tin a tio n  des R om ains à u t i l is e r  mêm e des 
m ou illages m édiocres e t m a l ab rités . Ce n ’est pas seu lem ent 
la  n a v ig a tio n  m a r it im e  q u i jo u e  u n  rô le  im p o r ta n t dans la  
v ie  de l ’ E m p ire , m ais encore la  b a te lle r ie  flu v ia le  : très  a c tive  
en G aule e t en G erm anie, e lle est développée aussi dans l ’ I ta lie  
du  n o rd , en Espagne, dans les rég ions danub iennes, en E g yp te .

I l  ne p e u t p lus être  question  que les em pereurs e x ig e n t des 
p rov inces, au  stade auque l elles son t a rrivées, le  renoncem ent 
à une p a rtie  de leurs ressources, la  spéc ia lisa tion  a r t if ic ie lle  
dans u n  sens dé te rm iné  p a r l ’in té rê t de R om e : tou tes  les v ir -
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tu a lite s  m a in te n a n t p e u ve n t se ré a lise r; chaque pays p e u t 
te n d re  à une économie variée  e t com plè te . C’est a ins i q u ’en 
A fr iq u e , dans les terres conquises à la  c u ltu re , les v ignob les 
e t s u r to u t les p la n ta tio n s  d ’o liv ie rs  occupen t désorm ais a u ta n t 
de surface que les céréales. B ien  en tendu , cela n ’empêche pas 
chaque contrée d ’e x p lo ite r e t d ’e x p o rte r s u r to u t ce q u i cons
t itu e  sa richesse p rop re . L a  Gaule, pays de fo rê ts , est en 
mêm e tem ps u n  pays d ’in d u s trie s  : les deux  te rm es o n t été n a tu 
re lle m e n t connexes ta n t  que le  co m b u s tib le  a été fo u rn i p a r 
le bois. Les m étie rs  du  bois —  cha rpen te rie , carrosserie, to n n e l
le rie  — , du  c u ir  e t du  m é ta l, les in d u s trie s  te x t ile s , la  céram ique 
e t la  ve rre rie  p rospè ren t dans beaucoup de cités gauloises. 
L  Espagne reste le pays m in ie r  p a r excellence, p ro d u c te u r 
d ’o r, d ’a rgen t, de p lo m b , de cu iv re , d ’é ta in , de fe r, de c inabre. 
Le  N o riq u e  donne beaucoup de fe r ; nous avons dé jà  pa rlé  
de l ’o r de D a c ie 1. Les in d u s trie s  de lu xe , de longue  date  
flo rissantes dans les prov inces as ia tiques —  étoffes de p r ix ,  
ob je ts d ’a r t  —  conservent le u r ré p u ta tio n  e t tro u v e n t une 
c lien tè le  de p lus en p lus nom breuse, à m esure que l ’O cc iden t se 
c iv ilise  e t s’e n r ic h it .

A in s i, i l  n 'e s t p o in t de rég ion  q u i ne tra v a il le  à déve loppe r les 
dém ents  de p rospé rité  q u ’elle ren fe rm e to u t  en p re n a n t con
science de la  p lace q u ’elle occupe dans la  v ie  générale de l ’E m p ire , 
b i l ’in flu e nce  de R om e répand  dans to u te s  les p rov inces la  con
naissance d ’une mêm e langue, l ’usage d ’u n  même d ro it ,  la  
p ra tiq u e  des memes in s t itu t io n s  m un ic ipa les , les différences 
regionales ne son t pas effacées p o u r ce la ; on  se ra it in ju s te  en 
accusant la  d o m in a tio n  rom a ine  de les a v o ir  lo u rd e m e n t n ive - 
Jees, et l ’en trep rise  d ’a illeu rs  eû t été im poss ib le . L a  d iffu s io n  du 
Jatin  a laissé subsister, non  seu lem ent le grec, ce q u i va  de soi, 
•fans la  p a rt ie  o rien ta le  de l ’E m p ire , m ais aussi les idiomes’ 
Sém itiques d ’Asie  e t les langues ind igènes des régions occi
dentales. Beaucoup d ’A fr ic a in s , ré se rvan t le la t in  p o u r les 
actes offic ie ls e t les cérém onies, o n t co n tin u é  à p a rle r, dans la  
,le de tous  l es jo u rs , le l ib y q u e  ou le pun ique , e t le lib yq u e  

' est p ro longé  sans in te r ru p t io n  ju s q u ’à n o tre  tem ps, sous la  
^orrne des d ia lectes berbères. I l  en a été de mêm e en Espagne : 

erique n ’a pas cessé d ’ê tre  parlé , e t s u rv it  a u jo u rd ’h u i dans
I ascIue- De tou tes  les langues des peuples conquis, c ’est le
tiq u e  de Gaule p e u t-ê tre  q u i a le m oins résisté : i l  semble

t- Voir plus haut, p. 179.
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q u ’à la  f in  du  second siècle i l  é ta it  ré d u it  à b ien  peu de chose, 
e t aucun  té m o in  m oderne ne le  rep résen te ; car le ce ltique  de 
la  B re tagne  frança ise n ’y  a été ré in tro d u it  q u ’à l ’époque m éro 
v in g ie n n e , p a r des im m ig rés  venus des Iles B r ita n n iq u e s 1.

E n  m a tiè re  de re lig io n , les cu ltes rom a ins  se superposent 
a u x  cu ltes lo ca u x  e t les re co u v re n t, m ais sans les a b o lir . E n  
A fr iq u e  e t en Espagne, on  adore to u jo u rs , dans les g ro ttes  e t 
près des sources, les d iv in ité s  des tr ib u s  p r im it iv e s . Les « Mères » 
o n t d ’innom brab les  dévots en pays ce ltique . T o u t le p e t i t  
peuple  d ’Asie  M in e u re  est fidè le  au d ieu lu n a ire  M ên. P a rto u t 
les d ie u x  p ré rom a ins , ta n tô t  sous leurs nom s barbares e t ta n tô t  
sous des déguisem ents la tin s  — 1 com m e le S a tu rne  e t la  Cælestis 
d ’A fr iq u e  q u i son t en ré a lité  le  B a a l e t la  l a n i t  des Car
th a g in o is  — , f ig u re n t dans le  p a n théon  p ro v in c ia l à cô té  des 
d ie u x  g réco-rom ains e t des em pereurs d iv in isés . S ouven t, dans 
les ex-vo tos  e t les stèles funé ra ires , les a rtisans  des d ive rs  
pays e x p r im e n t avec o b s tin a tio n  des croyances q u i son t 
ind igènes, en m êm e tem ps q u ’ils  re s te n t a ttachés à la  te ch n iq u e  
p a rt ic u liè re  de leurs a te lie rs .

L a  v ie  économ ique de l ’ E m p ire  ne s a r rê ta it  pas a la  tro n tie re . 
P lus encore q u ’au  p re m ie r siècle on  d é s ira it dans le m onde 
ro m a in  des p ro d u its  exotiques q u i a va ie n t une grande va le u r 
sous u n  fa ib le  po ids e t que, p a r conséquent, on  p o u v a it fa ire  
v e n ir  de lo in  : porce la ines, soieries, cotonnades, épices, pa rfu m s , 
iv o ire , perles, p ierres précieuses. T o u t cela a r r iv a it  de la  Chine 
ou de l ’ Inde  e t t r a n s ita it  p a r la  S yrie , l ’A ra b ie  ou l ’ É g yp te . 
L a  ro u te  de te rre , p a r ta n t d ’A n tio ch e , a l la it ,  à tra ve rs  le 
royaum e  p a rth e , ju s q u ’au Ferghana : là , en u n  lie u  d i t  la  T o u r 
de P ie rre , les caravan iers  m éd ite rranéens re n c o n tra ie n t les 
ca ravan ie rs  ch ino is  e t p re n a ie n t l iv ra is o n  de leurs m a rch a n 
dises. E n  s u iv a n t ce tte  ro u te , les R om a ins  re c t if iè re n t peu à peu 
leurs connaissances géographiques : ils  a p p r ire n t au second 
siècle que la  Caspienne, q u ’au siècle précéden t ils  c ro ya ie n t 
ê tre  un  go lfe  de l ’Océan s e p te n tr io n a l, é ta it en ré a lité  une m er 
ferm ée. E n  tem ps de guerre con tre  les Parthes ce tte  ro u te  é ta it 
coupée ; d u  cô té  des C hinois aussi, à p a r t ir  du  m ilie u  du  siècle, 
la  ro u te  de la  T o u r de P ie rre  d e v in t peu sûre, parce que le 
T u rk e s ta n  o r ie n ta l s’a g ita it  con tre  eux : ces circonstances 
d é te rm in è re n t, sous le règne de M a rc -A u rè le , des nav iga teu rs  
—  syriens sans d o u te  —  à a lle r, p a r 1 Inde  e t C eylan, ju sq u  au

1. Voir L. Halphen, Les Barbares (vol. V de la présente Histoire), p. 49.
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T o n k in  e t ju s q u ’a u x  po rts  de la  Chine m é rid iona le , p o u r sup
p léer au tr a f ic  p a r caravanes ; les géographes d u  second siècle 
a c q u ire n t p a r là  quelques no tions  su r l ’ Indo -C h ine  e t S um atra . 
Les re la tio n s  régulières q u i se nouè ren t de ce tte  façon  avec les 
p o rts  de l ’ Inde  e t de la  C hine m é rid io n a le  donnèren t une 
grande a c tiv ité  a u x  p o rts  d u  go lfe  A ra b iq u e  (m er Rouge), 
d ’où les m archandises gagna ien t so it P e tra , so it la  va llée  du  
N il  e t A le xa n d rie , e t à ceux d u  golfe Persique, d ’où  elles pas
sa ien t, p a r P a lm yre , su r la  côte de S yrie . Ce com m erce avec 
l ’A s ie  o rien ta le  é ta it  p r in c ip a le m e n t un  com m erce d ’ im p o r ta 
t io n  : en échange de ce q u ’ils  dem anda ien t, les R om ains 
l iv ra ie n t  m o ins de m archandises que de pièces d ’o r. C’est la  
ra ison  p o u r laque lle  des m onnaies rom aines o n t été trouvées 
dans l ’ In d e  en nom bre  re la tiv e m e n t élevé.

D u  Soudan, le m onde ro m a in  re ce va it de l ’o r, de l ’ iv o ire , 
des p ierres précieuses, des p lum es d ’a u truche , e t aussi des 
esclaves no irs , p a r l ’in te rm é d ia ire  des caravanes q u i a rr iv a ie n t 
so it au  N il,  so it a u x  p o rts  de T r ip o lita in e , e t q u i d e va ien t re m 
p o rte r en échange des v iv re s  e t des ob je ts  m a n u fac tu rés , su r
to u t  des étoffes. De ce côté encore les connaissances géogra
ph iques f ire n t quelques progrès, grâce a u x  renseignem ents 
tiré s  des caravan ie rs . I l  a rr iv a  d ’a u tre  p a r t  que des m a rins , 
re ve n a n t de l ’ In d e , fu re n t déportés p a r le  v e n t vers le  sud ; 
on re c u e ill it  a ins i quelques données su r la  côte o rien ta le  de 
l ’A fr iq u e , ju s q u ’ à la  la t itu d e  de Z a n z ib a r; m ais elles res tè ren t 
vagues e t sans portée  p ra tiq u e .

Chez les barbares d ’ E u rope  les p ro d u its  de l ’ in d u s tr ie  
rom a ine , ustensiles d ’usage co u ra n t ou a rtic les  de lu xe  com m e 
les b i jo u x  e t les s ta tu e tte s , p é n é tra ie n t de p roche en proche 
eo  passant de m a in  en m a in ; on a re tro u v é  de ces im p o r ta 
tions  jusque  dans la  Suède m é rid io n a le  e t en L iv o n ie , 
p é ta ie n t  les garn isons du lim es  e t les co lpo rteu rs  v iv a n t  a u to u r 
o elles q u i m e tta ie n t ces ob je ts  en c irc u la t io n , les tro q u a n t 
eontre  ce que les régions barbares p o u v a ie n t fo u rn ir  : b é ta il, 
Peaux e t fo u rru re s , bois, esclaves.

A ucune  des denrées que l ’ E m p ire  re ce va it des contrées 
extérieures à ses fron tiè res  n ’é ta it  ind ispensab le  à son exis- 
ence; les im p o rta tio n s  de l ’ In d e , de la  Chine e t du  Soudan 

j 1 i tè r e s  s a ie n t q u ’u n  p e t i t  nom bre  de gens riches ; en ré a lité , 
e m onde ro m a in  é ta it  assez vaste  e t assez va rié  p o u r être  en 

niesure de v iv re  su r lu i-m êm e . Grâce a u x  ressources que les 
Ui R e n te s  p rov inces m e tta ie n t en e x p lo ita t io n  e t q u ’elles
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échangeaient en tre  elles, u n  systèm e com m un  d ’hab itudes, 
u n  n ive a u  général de b ien -ê tre  te n d a ie n t à s’é ta b lir . A u x  p o p u 
la tio n s  que la  R om e des A n to n in s  rassem b la it sous sa tu te lle , 
e lle ne p o u v a it enseigner les secrets du  g rand  a r t , car elle- 
m êm e ne les possédait p lus ; m ais elle le u r ré v é la it le  c o n fo rt 
e t le u r en d o n n a it le g o û t. P a rto u t on s’a cco u tu m a it à v iv re  à 
l ’a b r i des p lu ies e t d u  so le il sous les po rtiq u e s  des places e t 
des rues, dans les nefs comm odes des basiliques, dans les 
vastes salles des therm es ; p a r to u t on a p p re n a it à ne p o u v o ir  
se passer des d ive rtissem en ts  co llec tifs  q u ’assura ien t le th é â tre , 
l ’a m p h ith é â tre  e t le c irque . Les a rch itectes fa isa ie n t conna ître  
en tous  les pays le chauffage p a r c irc u la t io n  d ’a ir  chaud  sous 
les sols e t dans l ’ épaisseur des pa ro is , in v e n tio n  d u  de rn ie r 
siècle de la  R é p u b liq u e . Les grands tra v a u x  exécutés dans 
tou tes  les pa rties  de l ’ E m p ire  p o u r am ener l ’eau en abondance 
a u x  e nd ro its  hab ités , aqueducs, fon ta ines , c ite rnes, m a n ife s te n t 
l ’o r ie n ta t io n  des p o p u la tio n s  p ro v in c ia le s , p a r l ’a c tio n  de R om e, 
vers une v ie  p lus ra ffinée . Les in s ta lla tio n s  des égouts, celles 
des la tr in e s  pub liq u e s  m o n tre n t un  souci de l ’hyg iène auque l 
Berbères, Ibères et Celtes ne sera ien t pas a rrivés  p a r eux- 
mêmes.

Chez les peuples q u ’elle a v a it  soum is, R om e, p a r ses exigences 
e t p a r ses exem ples, a créé des besoins, poss ib ilités  égales de 
jou issance e t de souffrance, m ais en to u t  cas p rinc ipes  d ’ac
t io n . E lle  a éve illé , chez des peuples peu ou p o in t c iv ilisés 
a v a n t elle, les désirs de b ien  v iv re  e t de s’e n r ic h ir  ; e lle a ré ve illé  
ces mêmes désirs chez les p o p u la tio n s  o rien ta les q u i, fa tiguées, 
se se ra ien t v o lo n tie rs  laissées a lle r, sans ce tte  pression, à l ’ assou
p issem ent e t à l ’in e rtie . E n  im p o sa n t ou en suggérant à tous  le 
t r a v a il  com m e c o n d itio n  p réa lab le  des sa tis fac tions  m a té rie lles  
e t de l ’avancem ent socia l, R om e a joué  u n  rô le  c a p ita l dans 
l ’h is to ire  de la  c iv ilis a t io n .

U I. — LA PENSÉE ET LA LITTÉRATURE : LA RENAIS
SANCE LITTÉRAIRE DANS LES PAYS DE LANGUE GRECQUE» .

Les liens m u ltip le s  é tab lis  p a r la  v ie  économ ique entre  
tou tes  les p a rties  d u  m onde ro m a in  e t les voyages q u i fo n t 1

1 O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  Ouvrages de Windelband, Reymond, Heiberg, Teuffel, 
cités plus haut, p. 137 ; Duhem, ouvrage cité p. 137, t.  I, chap. v in  de la l re partie, 
et t. I I  (Paris, 1914), chap. x  de la l Ie partie ; Schanz, ouvrage cité p. 137, 3° partie
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passer d ’une p ro v in ce  à l ’a u tre  les fo n c tionna ires , les offic iers, 
les négocian ts, co n firm e n t e t accen tuen t le caractère q u ’on 
p o u v a it n o te r dès le  p re m ie r siècle dans les classes in s tru ite s  : 
i l  y  a une com m unauté  de c u ltu re , par-dessus les différences 
régionales ou in d iv id u e lle s  ; i l  y  a des hab itudes générales de 
penser e t de s’e xp rim e r, que des m éthodes un ifo rm es d ’ensei
gnem ent répanden t e t pe rpé tuen t.

S eulem ent, des deux  langues dans lesquelles se t r a d u it  cette  
c u ltu re  essentie llem ent une, ce n ’est p lus , com m e au p re m ie r 
siècle, le  la t in  q u i a la  p rim a u té . Le  fa i t  d o m in a n t du  second 
siècle, dans l ’ o rd re  in te lle c tu e l, est la  renaissance de la  l i t t é 
ra tu re  grecque. Le  centre  de g ra v ité  du  m onde de la  pensée 
s’é ta it  tra n sp o rté  de l ’O r ie n t à R om e à l ’époque de César et 
d ’A uguste  ; au tem ps des A n to n in s , i l  te n d  à re v e n ir  vers 
l ’est.

Ce m o uvem en t n ’est pas encore sensible au d ébu t du  siècle, 
m ais dès lo rs on p e u t p ré v o ir  q u ’i l  va  se p ro d u ire . Sous 
T ra ja n , la  l it té ra tu re  la tin e  a de grands noms : Ju vé n a l, T ac ite , 
P line  le Jeune, tous  tro is  Ita lie n s . M ais tous  tro is  son t déjà 
des hom m es m ûrs quand  le siècle com m ence, e t v iv e n t sur un  
fo n d  acquis au  tem ps des F lav iens  : T a c ite  (C ornélius T ac itus ) 
est né vers 55 e t m o r t vers 120; Ju vé n a l (D ecim us Jun ius  
Juvena lis ) est né vers 60 e t m o r t vers 140; P line  le Jeune 
(Caius P lin iu s  Cæcilius Secundus) est né en 62 et m o r t vers 113. 
Le  réa lism e pu issan t des deux  p rem iers les élève b ien  au- 
dessus de l ’éduca tion  q u i les a form és ; l ’ élégance e t l ’e sp rit 
de P lin e  in d iq u e n t p lus exactem en t le  n iveau  m oyen  de 
l ’ in te llig e n ce  e t du  g oû t dans la  bonne société de R om e.

Leurs con tem pora ins  de langue grecque son t l ’h is to rie n  et 
m o ra lis te  P lu ta rq u e  (né vers 46 e t m o r t vers 120), le  ph ilosophe 
É p ic tè te  (né vers 50 e t m o r t vers 125), q u i lu i-m êm e  n ’é c r iv it  
r ien , m ais q u i e u t beaucoup d ’aud iteu rs  su r lesquels sa paro le  
e t son exem ple ag issaient p ro fo n d é m e n t, le conférencier D io n  
Gocceianus1, connu sous le  n om  de D io n  C hrysostom e, «Bouche

(3° éd„ revue par Hosius et Krüger, 1922) ; J. Declareuil, Rome et l ’o rgan isation  du  
(Paris, 1924, in-8°, dans la collection « L ’évolution de l ’humanité ») ; Alfred et 

Maurice Croiset, H is to ire  de la  litté ratu re  grecque, t. V (Paris, 1899, in-8°), où la période 
Romaine est traitée par Maurice Croiset; W. von Christ, Griechische Lileraturgeschichlet 
,ans le H andbuch der klassiscJien Altertumswissenschaft de I. von Müller, t. V il ,  2e par- 

]??* 2e m oitié: « Die nachklassische Période der griechischen Lileratur von 100 bis 
^ 0  n. Chr. » (6e éd., revue par Schmid et Stâhlin, Munich, 1923, in-8°) ; A. Boulanger, 
ioo s.A r is tid e  et la  sophistique dans la province d 'A s ie  au / / e siècle de notre ère (Paris, 
°23, in-8°, fasc. 126 de la « Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome »),
!• Ce surnom est tiré du gentilice de l ’empereur Nerva, qui protégea Dion.
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d ’o r » (né vers 50 et m o r t vers 115); les deux derniers son t 
o rig ina ires  d ’Asie M ineure  ; P lu ta rq u e  est de B éo tie , car la  
Grèce d 'E u ro p e , si effacée au p re m ie r siècle, va  p a rt ic ip e r  au 
renouveau  de l ’he llén ism e. Ils  ne son t pas in d iv id u e lle m e n t 
supérieurs aux  écriva ins la tin s  de le u r époque ; P lu ta rq u e  est 
une in te lligence  assez lim ité e . Mais ta n d is  que Ju vé n a l e t T a c ite  
n ’o n t p o in t d ’h é ritie rs , ces Grecs son t les p rem iers en date 
d ’une abondan te  série de m ora lis tes , d ’ o ra teurs e t de p o ly - 
graphes. C’est en grec q u ’A rr ie n , u n  Grec de B ith y n ie , et 
A p p ie n , u n  Grec d ’A le xa n d rie , l ’un  e t l ’a u tre  fonc tionna ires  
im p é ria u x , é c rive n t l ’h is to ire , ancienne ou récente. Le  grec 
re d e v ie n t la  langue à peu près exc lus ive  de la  ph ilosoph ie  
q u ’au siècle précédent Sénèque e t Perse a va ie n t la tin isée  ; 
i l  est s ig n if ic a t if  que M a rc -A u rè le  choisisse d ’écrire  en grec 
ses Pensées.

Le rega in  d ’a c t iv ité  in te lle c tu e lle  q u i se m an ifes te  au second 
siècle dans le m onde grec s’e xp rim e  s u rto u t dans le m ouvem en t 
q u ’on appelle  la  « seconde soph is tique  ». Assim ilés p a r ce nom  
de « sophistes » a u x  o ra teurs du  v e siècle q u i a va ie n t in ve n té  
e t m is en vogue l ’a r t  de la  paro le , des conférenciers p a rco u ren t 
les pays grecs e t a t t ir e n t  su r leurs discours e t leurs personnes 
l ’a tte n tio n  e t l ’a d m ira tio n  de tous. U ne cu ltu re  peu pro fonde , 
m ais encyclopéd ique, un  ta le n t d ’e xp o s ition  q u i se ra tta ch e  
à la tra d it io n  de la rh é to riq u e  enseignée dans les écoles depuis 
p lus ieurs générations, et q u i précise e t pe rfec tionne  ce tte  t r a 
d it io n  grâce aux  leçons de la p ra tiq u e  q u o tid ienne , une sou
plesse et un  en tra în e m e n t p ro fessionnel q u i p e rm e tte n t à ces 
ora teurs d ’ê tre  to u t  de su ite  en mesure de t r a ite r  le su je t de 
ph ilosoph ie , de m ora le , de p o lit iq u e  ou de fan ta is ie  q u i conv ien t 
au lieu  e t à l ’a u d ito ire , d ’y  coudre des développem ents b r i l 
lan ts  e t des phrases à e ffe t, assurent a u x  sophistes grecs du  
second siècle u n  succès e t une p o p u la r ité  e x trao rd ina ires .

L a  seconde soph is tique  est so rtie  essentie llem ent des écoles 
as ia tiques, m ais la  Grèce d ’ E urope  y  a p a rtic ip é  avec écla t. 
Des chaires de rh é to riq u e  et de ph ilosoph ie  o n t été fondées à 
A thènes com m e à Sm yrne, Éphèse, Pergam e et Rhodes. Les 
p rin c ip a u x  tra ité s  de rh é to riq u e  o n t été composés en Asie ou en 
É g yp te , n o ta m m e n t p a r Théon d ’A le xa n d rie  e t Herm ogène 
de T a rse ; c ’est p a r des A le xa n d rin s  que les d isc ip lines p h i
lo log iques o n t été cu ltivées e t fixées sous la  fo rm e  q u ’elles 
deva ien t conserver ju s q u ’à la  f in  du  m onde a n tiq u e  : la  g ra m 
m a ire , p a r A p o llo n io s  D ysco le  e t H é ro d ie n ; la  m é tr iq u e , p a r
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H è p h a is tio n ; la  le x ico g ra p h ie , p a r H a rp o c ra t io n  e t P o llu x ; 
m ais p a rm i les sophistes mêm e le p re m ie r ra n g  est te n u  p a r u n  
A th é n ie n , H érode A tt ic u s  (né vers 100, m o r t vers 1 7 9 )  ; les p lus 
illu s tre s  des A s ia tiques , P o lém on, Æ liu s  A r is tid e  (11 / - io / ) ,  
M a x im e  de T y r  ne v ie n n e n t q u ’après lu i.

Dans la  b ienve illance  que les em pereurs, H a d rie n  et M arc- 
A u rè le  s u r to u t, o n t m on trée  p o u r l ’O r ie n t grec e t en p a rt ic u lie r  
p o u r A thènes, le u r  a d m ira t io n  p o u r les sophistes en tre  p o u r une 
bonne p a r t .  H érode A tt ic u s  a été com blé  d a tte n tio n s  p a r les 
em pereurs q u i o n t voyagé  en G rèce; A n to n in  l a  fa i t  consu l; 
M a rc -A u rè le  p r i t  ses av is  quand , p a r une décis ion q u i déve loppa 
g randem en t ce q u ’ on p e u t appe ler l ’ U n iv e rs ité  d  A thènes, 
i l  y  créa q u a tre  chaires de ph ilosoph ie  (176).

C ette  l it té ra tu re  d ’école e t d ’ a p p a ra t souffre  des mêmes 
dé fau ts  que la  rh é to r iq u e  du  p re m ie r s ièc le1, e t la  p o s té rité  
n ’a pas re te n u  g ra n d ’chose de ces g lo ires prod ig ieuses. Cepen
d a n t la  seconde soph is tique  a eu du  m oins le m é rite  de ré v e ille r  
un  goû t général p o u r le  je u  des idées e t des m o ts , p o u r la  d is 
cussion ingénieuse e t l ’a r t  du  s ty le , b re f p o u r les choses de

l ’e sp rit. j
A uss i p e u t-o n  p a r le r en que lque m esure, p o u r le second 

siècle, d ’ une renaissance des sciences e t de 1 e sp rit c r it iq u e  . 
c’est une renaissance à laque lle  u n  p e t i t  nom bre  d in d iv id u s  
seu lem ent co llabore  ; elle n ’a q u ’une portée  re s tre in te , elle 
est im pu issan te  à c o n tra r ie r les grands cou ran ts  d  ensemble q u i 
p o rte n t les foules vers le m y s tic is m e ; e lle  d o it  cependan t être 
signalée.

Les tra v a u x  de N icom aque , de Gerasa en S yrie , co n tie n n e n t 
la  som m e des connaissances a rith m é tiq u e s  dé l ’a n t iq u ité , e t 
les ouvrages de G a lien , de Pergam e (131-201), celle des conna is
sances m édicales. Mais le personnage le p lus  re p ré se n ta tif 
de la  science au tem ps des A n to n in s  est l ’A le x a n d r in  P to lém ee : 
astronom e, p h ys ic ien  e t géographe, i l  a c o n s tru it une œ uvre 
d o n t les lacunes e t les insuffisances so n t nom breuses, m ais ou 
i l  y  a m a lg ré  to u t  u n  e ffo rt de systèm e e t de m éthode , un  sens 
des prob lèm es, d o n t personne n ’a v a it  fa i t  p reuve  depuis 
H ip p a rq u e  et Poseidonios. _ .

C’est l ’e sp rit c r it iq u e  q u i fa i t  l ’o r ig in a lité  e t la  séduction  de 
Luc ien  (né vers 125 à Samosate su r l ’ E u p h ra te , m o r t vers 190). 
H a vécu  com m e les sophistes, voyagean t e t d o n n a n t des

V o i r  p lu s  h a u t ,  p .  1 4 1 -1 4 2 .

L a  pensée et la littérature
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conférences ; m ais son œ uvre, à lu i  seul, a duré , p a r la  lib e rté  
de la  pensée, l ’acu ité  de l ’analyse, la  ve rve  iro n iq u e , la  s im p lic ité  
ra ffinée  de la  fo rm e. E n  ra i l la n t  sans p it ié  les pré jugés et les 
su p e rs tit io n s , i l  s’ est a ffirm é  le re p résen tan t v é r ita b le  du  ra t io n a 
lism e he llén ique . On p e u t reconna ître  une a u tre  m a n ife s ta tio n  
de l ’e sp rit c r it iq u e  dans la  ph ilosoph ie  de Sextus E m p ir icu s , 
q u i rep rend  e t renouve lle , vers 180, les a rgum ents  de la  secte 
sceptique. Le  ph ilosophe  Celse, a m i de L u c ie n , s u it une d ire c 
t io n  ana logue ; en p a r t ic u lie r  i l  é c rit, du  p o in t de vue  des p h i
losophes, con tre  le  ch ris tian ism e .

Dans l ’O cc iden t la t in ,  la  v ie  in te lle c tu e lle  est p lus len te  et 
m oins féconde. Les n o ta tio n s  sèches e t précises de Suétone 
(Caius Sueton ius T ra n q u illu s , né  vers 75, fo n c tio n n a ire  de la  
chance lle rie  im p é ria le  sous H a d rie n ) re lè ve n t de l ’é ru d itio n  
p lus que de la  l i t té ra tu re , de mêm e que les co m p ila tio n s  d ’A u lu -  
Gelle (A u lus  G e llius, né vers 130). L ’in flu e nce  de la  sophis
t iq u e  grecque est d ’a illeu rs  sensible, à des degrés d ive rs , chez 
les écriva ins  la tin s  les p lus en vue  ; chez F lo ru s 1 2, q u i résum e 
l ’h is to ire  rom a ine  su r le to n  d ’u n  exercice o ra to ire  ; chez F ro n 
to n  (M arcus C orné lius F ro n to , né vers 100, m o r t vers 175), 
que M a rc -A u rè le  e u t p o u r p récep teu r e t p o u r a m i e t d o n t les 
le ttre s  e t les discours son t to u t  à fa i t  com parables a u x  exercices 
des soph is tes; chez A pu lée  e n fin  (A pu le ius , né vers 125), q u i 
m ena, com m e les sophistes grecs, la  v ie  de conférencier a m b u 
la n t  et chez q u i se co m b in e n t le g oû t de la  spécu la tion  p h i
losophique , le  m ys tic ism e , l ’im a g in a tio n  rom anesque, e t l ’a r t  
ra ffin é  d u  s ty lis te . Suétone, F ro n to n  e t A pu lée , au surp lus, 
n ’o n t pas é c rit seu lem ent en la t in ,  m ais aussi en grec. I l  n ’est 
pas in d if fé re n t de n o te r que F ro n to n  e t A pu lée , les deux figures 
les p lus s ig n ifica tive s  de la  l it té ra tu re  la tin e  au second siècle, 
son t deux  A fr ic a in s a. I l  fa u t s igna le r aussi les préférences que 
F ro n to n  e t A u lu -G e lle  a ffich e n t p o u r les au teurs  archaïques: ils  
obéissent à une m ode q u ’ H a d rie n  c o n tr ib u a  fo r te m e n t à lance r.

I l  y  a u n  dom aine q u i, com m e i l  est n a tu re l, reste géné
ra le m e n t de langue  la tin e  : c ’est ce lu i du  d ro it .  Les ju ris te s  
q u i assis ta ient les A n to n in s  o n t beaucoup tra v a il lé  e t beau
coup é c rit. Ceux q u i o n t eu le  p lus d ’in fluence  son t le co lla 
b o ra te u r d ’H a d rie n , Sa lv ius Ju lia n u s , q u i é ta it de l ’école 
sab in ienne ou con se rva trice ; Sextus P om pon ius, de la  mêm e

1. Le nom et la personne de Florus ne sont pas connus avec certitude, pas plus qu 
la date précise à laquelle i l  a vécu.

2. En outre, l ’origine africaine est probable pour Florus, possible pour Aulu-Gelle.
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école p ro b a b le m e n t; C e rv id ius  Scævola, q u i se ra t ta c h a it  à 
Sa lv ius Ju lia n u s , e t d o n t les élèves P ap in ien  e t P a u l d e va ien t 
ê tre  p a rm i les grands ju risconsu ltes  de la  géné ra tion  su ivan te . 
Le  cours d ’un  professeur —  sab in ien  lu i  aussi —  q u i ne nous 
est connu  que p a r le  n om  de Gaius fu t  réd igé  vers l ’ époque de la  
m o r t d ’A n to n in , sous le  t i t r e  d ’ In s litu tio n e s  : c ’est u n  des docu
m ents les p lus u tile s  que nous ayons su r l ’ é ta t des études ju r i 
d iques au second siècle.

IV .  —  L ’A R T  : LES IN FLU E N C E S  O R IE N TA LE S 1.

Les oeuvres d ’a r t  du  siècle des A n to n in s  nous son t parvenues 
en assez g rand  nom bre . Le  déve loppem ent général de la  p ros
p é rité , la  d iffu s io n  de la  c iv il is a t io n  ro m a in e  e t de la  v ie  m u n i
cipale* o n t m u lt ip lié  u n  peu p a r to u t les m onum ents  e t les s ta 
tues • les progrès de la  richesse e t du  c o n fo r t se son t tra d u its  
dans* la  déco ra tion  des m aisons e t dans le m o b ilie r. Le  second 
siècle e t la  p rem iè re  p a rt ie  du  tro is iè m e  son t p e u t-ê tre  l ’époque 
le p lus  fré q u e m m e n t représentée p a r les docum ents^ que les 
fou illes  archéologiques m e tte n t au jo u r , s u r to u t en O cc iden t.

Les ra isons m êm e q u i d é te rm in e n t ce tte  abondance d ’ œuvres 
condam nen t l ’a r t  à une in é v ita b le  b a n a lité . La  re p ro d u c tio n  
sté réotypée des modèles en vogue ne laisse guere de p lace à 
la  recherche o rig ina le . L ’h a b ile té  te ch n iq u e  se m a in t ie n t e t 
p e u t mêm e g ra n d ir ;  m ais la  tendance à 1 académ ism e, sensible 
dès le tem ps d ’A uguste , se con firm e  e t s’aggrave, à R om e 
com m e dans les p rov inces. E lle  est très  n e tte  dans les bas- 
re lie fs  h is to rico -a llé g o riq u e s , p a r exem ple dans ceux q u i 
g lo r if ie n t T ra ja n  su r l ’ a rc de B énéven t, ou dans ceux q u i déco
ra ie n t des m onum ents  élevés à R om e p a r T ra ja n , H a d rie n  e t 
M a rc -A u rè le  e t q u i, rem p loyés dans l ’ a rc de C o n s tan tin , s y  
tro u v e n t m a in te n a n t réun is , ou dans ceux q u i o rn a ie n t le  
tem p le  d ’ H a d rie n , élevé p a r A n to n in  au C ham p-de-M ars ,

1. Ou v r a g e s  a  c o n s u lt e r . —  Ouvrages de Mrs Strong et de Ch. Picard cités plus

E. Weigand, Baalbek und Rom, die römische Reichskunst in  ihrer Entwicklung und 
Differenzierung, dans le Jahrbuch des kaiserlich deutschen archäologischen Institu ts , 
t. X X IX  (1914), p. 37-91 ; A. B. W. Kennedy, Petra, its hislory and monuments 
(Londres, 1925, in-4°).

2. Les restes de ce temple se voient Piazza di Pietra. Les bas-reliefs qui en proviennent 
sont dispersés entre le musée de Naples, le musée des Conservateurs à Rome et d autres 
collections romaines.
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ou encore su r la  base (conservée au V a tic a n ) de la  colonne 
A n to n in e  que M a rc -A u rè le  e t L u c iu s  Verus é levèrent en l ’hon 
n e u r d ’A n to n in ; elle est très  n e tte  aussi dans les effigies im p é 
ria les, ou  dans les sta tues p ro d u ite s  à p ro fu s io n  à l ’ époque 
d ’ H a d rie n  p a r les a te lie rs  rom a ins  e t grecs, rép liques de types  
anciens auxque ls H a d rie n  a v o u lu  que s’a jo u tâ t u n  ty p e  n o u 
veau . ce lu i d ’A n tin o ü s . Les œ uvres les p lus curieuses sont la  
colonne T ra ja n e  e t la  colonne de M a rc -A u rè le , d o n t les bas- 
re lie fs  ra c o n te n t les campagnes con tre  les Daces e t les G er
m a ins. E lles échappent à l ’académ ism e p a r le souci d ’e xa c titu d e  
docum en ta ire  e t p a r la  nécessité d ’e n rou le r les scu lp tu res 
a u to u r d ’un  c y lin d re , en u n  ru b a n  c o n tin u . M ais ce que les 
m onum en ts , p a r là , gagnen t en o r ig in a lité  est compensé pa r 
des dé fau ts , la  m aladresse de la  pe rspective  e t l ’encom brem en t; 
e t, s i l ’on com pare les d e u x  colonnes, on consta te  que ces dé fauts, 
de T ra ja n  à M a rc -A u rè le , son t allés en s’a ccen tuan t beaucoup.

L ’a r t  de la  m osaïque a rr iv e  au  second siècle à u n  p le in  déve
loppem en t. Encouragés s u rto u t p a r H a d rie n , des a te lie rs  de 
mosaïstes s’ é tab lissen t dans to u te s  les p ro v in ce s ; on  décore 
de pavem ents  h is to riés  aussi b ien  les pe tites  cham bres e t les 
recoins des m aisons p a rticu liè re s  que les vastes salles des 
the rm es. Les scènes à personnages —  su je ts m yth o lo g iq u e s , 
ta b le a u x  de genre, paysages anim és de figures —  son t fré 
quentes, e t b ien  que la  p lu p a r t  du  tem ps les mosaïstes t r a 
v a i l le n t  d ’après des cahiers de m odèles, sans e ffo rt d ’in v e n tio n  
personne lle , ils  o n t p a rfo is  des réussites heureuses, u n  sens 
re m arquab le  du  m o u ve m e n t e t du  m odelé. Dans l ’ensemble 
cependan t les m eilleures mosaïques re s te n t celles q u i, m ie u x  
adaptées au rô le  de pavem en t, ne co m p o rte n t que des co m b i
naisons de dessins o rn e m e n ta u x  e t jo u e n t p o u r l ’ œ il le rô le  de 
ta p is . E lles son t a tte in te s  m oins v ite  que les mosaïques à p e r
sonnages p a r l ’a ffa ib lissem en t de va le u r a rt is t iq u e  q u i, dans la 
m osaïque com m e dans la  scu lp tu re , accom pagne le fo isonne
m e n t des p ro d u c tio n s .

Dans l ’é v o lu tio n  de l ’a r t  au  second siècle, les hom m es e t les 
in fluences des p rov inces  o rien ta les o n t p ris  une la rge  p a r t .  
C ’est un  S yrien , A p o llo d o re  de D am as, q u i fu t  l ’a rch itec te  
de T ra ja n . Les m onum ents  d o n t A thènes s’e n r ic h it sous le 
règne d ’ H a d rie n , le te m p le  colossal de Zeus O lym p ie n  achevé 
e t consacré p a r l ’em pereur dans les qua rtie rs  q u ’on  appela 
« la  N ouve lle  A thènes » ou « la  v i l le  d ’H a d rie n  », la  grande 
b ib lio th è q u e , avec u n  p é ris ty le  de cen t colonnes, q u i fu t  con
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s tru ite  p a r lu i,  o n t été des modèles q u ’on s’ est efforcé d ’im ite r  
p a r to u t, dans la  m esure où  l ’on en a v a it  les m oyens, E est 
en Asie , à A ph rod is ias  de Garie, que se déve loppa, to u jo u rs  
à l ’ époque d ’H a d rie n , une scu lp tu re  déco ra tive  conçue a 
l'éche lle  des édifices colossaux q u i é ta ie n t à la  m ode d u  te m p s , 
ce tte  école ch e rch a it l ’o r ig in a lité  dans des com bina isons com 
pliquées d ’élém ents vé g é ta u x  e t h u m a ins . Des u rban is tes 
ré a lisa ien t en S yrie  de b rû la n ts  ensembles, tem p les a u x  p ro 
po rtions  grandioses, vastes colonnades e n to u ra n t les places et 
longean t les rues : H è lio p o lis  (B aa lbek) e t Gerasa (D je ra ch ) 
en son t de bons exem ples, d o n t les p a rties  p rinc ipa les  d a te n t 
du  second siècle ; i l  en est de m êm e, p ro b a b le m e n t, p o u r 1 essen
t ie l des m onum ents  de P a lm yre . A  P e tra  en A ra b ie , de s ingu 
liers p ro d u its  ré s u lte n t de la  ren co n tre  en tre  les tra d it io n s  de 
l ’a rch ite c tu re  loca le , q u i é ta it  ru p e s tre , e t les hab itudes  gréco- 
rom aines de c o n s tru c tio n  e t de d é co ra tion . Connus en O cc i
dent de façon p lus ou m oins précise, les typ e s  o r ie n ta u x  agis
sa ien t sur tou tes  les im a g in a tio n s .

V. —  LES R ELIG IO N S O R IE N TA LE S 1.

La  renaissance q u i est sensible au second siècle dans la  
p a rtie  grecque de l ’ E m p ire  e t la  fa ve u r avec laque lle  son t reçues 
en O cc iden t les choses d ’A sie  M ineure  et de Syrie  s’accordent, 
dans le dom aine  re lig ie u x , avec le m o u ve m e n t général des 
esprits p o u r re n fo rce r e t p ropager les cu ltes o r ie n ta u x , d o n t les 
rite s , en m êm e tem ps , s’en rich issen t e t se co m p liq u e n t.

Dans le  cu lte  des d iv in ité s  ph ryg iennes te l q u ’i l  se p ra t i
q u a it en O cc iden t s’in tro d u is it  au second siècle le ta u ro b o le , 
baptêm e du  d é vo t p a r le  sang d ’u n  ta u re a u  sacrifié . Le  tem p le  
de la  déesse S yrienne, sur le  Ja n icu le , fu t  re b â t i sous C om m ode; 
les fidèles s ’ y  réun issa ien t en des repas sacrés q u i le u r assura ient 
l ’im m o r ta lité  e t le bonheu r in f in i  dans le  so le il, où  u n  a igle 
e m p o rta it l ’ âme de l ’ in it ié  d é fu n t. Le  cu lte  de M ith ra  s u rto u t 
gagna beaucoup d ’adeptes; les grands progrès qu  i l  a v a it 
la its  fu re n t consacrés dans la  dern iè re  p a rtie  du  siècle pa r 
1 in it ia t io n  de C om m ode3.

1. O u v r ag es  a  c o n s u lt e r . —  Ouvrages de Cumont, Lafaye, ij« u llo t,  Gauckler, 
ratés p. 161 ; Cagnat, A travers le monde romain (Paris, 1912, m-8°), chap. V I (« Le 
commerce et la propagation des religions dans le monde romain»). (

2. Plusieurs découvertes récentes prouvent que la religion de M ithra s est répandue 
aussi dans la Grèce d’Europe, qui passait pour y  avoir été réfractaire. Voir Ch. Picaid, 
tohhra à Thessalonique, dans la Revue de philobgie, 3° séné, t.  I  (1927), p. 325-326.
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D ’ autres d ie u x  encore fu re n t in tro d u its  en O cc iden t p a r la  
p ropagande d iffuse , insaisissable dans le d é ta il, d o n t les p r in 
c ip a u x  agents é ta ie n t les com m erçants e t les soldats : a ins i 
le  B a a l de D o lichè  en Commagène e t le B a a l d ’ H è lio p o lis  en 
S yrie , la tin isés l ’u n  e t l ’a u tre  sous le  n o m  de J u p ite r  D o li-  
chenus e t de J u p ite r  H è lio p o lita n u s . Les campagnes de T ra - 
ja n  e t de M a rc -A u rè le  fa m ilia r is è re n t les R om ains avec M alag- 
be l e t les au tres d iv in ité s  pa lm yrén iennes, avec Dusarès, d ieu  
des A rabes.

E n tre  tous  ces personnages d iv in s , d o n t p lus ieurs son t, en 
fa it ,  les expressions, variées s u iv a n t les lie u x , d ’une concep tion  
un ique , e t d o n t les p a rt ic u la r ité s , effacées ou déformées pa r 
la  transm iss ion , son t m a l com prises ou m a l retenues p a r les 
fidèles n o uveaux  q u ’ils  re c ru te n t en O cc iden t, les ass im ila tions 
e t les fusions son t fré q u e n te s ; les ép ithè tes q u i s’a jo u te n t aux  
nom s, les a tt r ib u ts  q u i accom pagnent les rep résen ta tions , les 
r ite s  mêm e son t souven t in te rchangeab les ; un  systèm e très 
é lastique d ’équivalences fa i t  que, de proche en proche, tou tes  les 
figures de ce pan théon  se rassem blen t en grandes images aux  
con tours  vagues, êtres d iv in s  m a l dé fin is , a u x  aspects m u l
tip le s . Ce « syncré tism e  », ce m élange e t ce tte  tra n s m u ta tio n  
des no tions  relig ieuses, est. au second siècle le t r a i t  d o m in a n t 
du  paganism e. Dans la  cérém onie du  ta u ro b o le  p a r exem ple, 
i l  n ’est guère possible de dém êler l ’o rig ine  des d ive rs  éléments 
q u ’elle com porte  e t de v o ir  où e t com m ent ils  se son t rapprochés 
p o u r a r r iv e r  à fo rm e r un  to u t .

Les sen tim ents  q u i, p a r tou tes  ces re lig ions  exo tiques, cher
chen t à se sa tis fa ire  son t le besoin du  m ys té rie u x , la  cu rios ité  
des forces occultes, l ’a n x ié té  de l ’au-de là . L ’ as tro log ie  e t la  
sorce llerie  so n t p lus que jam a is  en vogue, e t des th a um a tu rges  
com m e le P aph lagon ien  A le xa n d re  d ’A bono tichos  tro u v e n t 
fa c ile m e n t u n  cortège d ’a d m ira te u rs . A pu lée  e t L u c ie n , obser
v a n t leurs con tem pora ins de deux  p o in ts  de vue opposés, p ro u 
v e n t éga lem ent, le p re m ie r p a r ses professions de fo i e t l ’ in té rê t 
q u ’ i l  p re n d  à la  m agie , le  second p a r ses sarcasmes, la . pu is 
sance de la  s u p e rs tit io n  sur la  g rande m a jo r ité  des hom m es de 
ce tte  époque. L a  v ie ille  p ra tiq u e  de l ’envoû tem en t, p a r le 
m oyen  d ’une lam e lle  de p lo m b  couve rte  de fo rm u les  magiques 
e t glissée dans un  tom beau , d e v ie n t d ’usage co u ra n t. E n fin  
u n  changem ent se constate  dans les hab itudes  funéra ires : 
l ’ in h u m a tio n , au  second siècle, se fa i t  p lus fréquen te  que la  
c rém a tion , a lors q u ’au siècle précédent la  p ro p o r tio n  é ta it
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in ve rse ; ce tte  préférence accordée au m ode de sépu ltu re  q u i 
laisse au  m o r t la  fo rm e  du  v iv a n t  n ’est pas sans re la tio n  avec 
les croyances q u i se v u lg a ris e n t su r la  v ie  fu tu re , su r le  sa lu t 
é te rne l e t su r une possible ré su rre c tio n  des corps.

V I. —  L E  C H R IS T IA N IS M E  : PERSÉCUTIONS E T  H ÉR É S IE S 1.

Les événem ents q u i dans le p re m ie r tie rs  du  second siècle 
o n t achevé le désastre du  peup le  ju i f  e t lu i  o n t enlevé presque 
to u te  force de p rosé ly tism e  n ’o n t pas a t te in t  le  ch ris tia n ism e ; 
ils  l ’ o n t p lu tô t  ren fo rcé  en lu i  d o n n a n t une au tonom ie  com plè te , 
en fa isa n t d isp a ra ître  ce q u i p o u v a it  res te r de s o lid a r ité  en tre  le 
juda ïsm e e t lu i.  L a  p ropagande ch ré tienne  est p lus m é th o 
d ique  e t m ie u x  organisée que celle des re lig ions  o rie n ta le s ; 
elle s’a p p u ie  sur des dogmes m ie u x  d é fin is , su r une m ora le  
p lus c la ire ; elle gagne à la  re lig io n  nouve lle , au  cours du  second 
siècle, de très  n o m b re u x  adhérents.

M ais ce succès m êm e appe lle  sur le ch ris tia n ism e  l ’a tte n tio n  
hostile  du  p o u v o ir . L ’h is to ire  d u  ch ris tia n ism e  sous les A n to -  
nins s’encadre en tre  deux  persécutions, l ’une sous T ra ja n  e t 
l ’a u tre  sous M a rc -A u rè le  : ce son t les m e ille u rs  em pereurs, 
ceux q u i fo n t le  p lus  scrupu leusem ent le u r m é tie r de chefs, 
q u i son t amenés à co m b a ttre  les ch ré tiens. P lus les églises chré
tiennes g ro u p e n t de fidèles, e t p lus c la ire m e n t se d iscerne le 
danger que représente le ch ris tia n ism e  p o u r l ’É ta t  : le chré
tie n , q u i abom ine  to u te  re lig io n  a u tre  que la  sienne, q u i s’in 
te rd it  de p a rt ic ip e r  a u x  prières e t a u x  sacrifices du  cu lte  p u b lic  
et n o ta m m e n t du  cu lte  im p é ria l, q u i regarde com m e m é p r i
sables les in té rê ts  te rres tres , co llec tifs  aussi b ien  q u ’in d iv id u e ls , 
a p p a ra ît com m e u n  m auva is  c ito ye n , de lo ya lism e  d o u te u x , 
et com m e une menace p o u r l ’o rd re  socia l. Les lo is  q u i p e rm e t
te n t a u x  m a g is tra ts  de fra p p e r les associations n o n  autorisées, 
et que souven t on laisse en som m e il q u and  i l  ne semble pas

1. O u v r a g e s  a  c o n s u lt e r . —  Outre les ouvrages cités p. ISO, A. Puech, Histoire 
de la  littérature grecque chrétienne, t. I I  (Paris, 1928, iu-8°) ; Ch. Guignebert, Tertullien, 
êlude sur ses sentiments à l ’égard de l ’Empire et de la société civile  (Paris, 1901, in-8») : 
■tertullien est contemporain des Sévères, mais le livre de Guignebert revient sur toute 
"histoire du second siècle ; E. de Faye, Gnosliques et gnosticisme (Paris, 1913, in-8° ; 
?” èd., très augmentée, 1925) ; P. de Labriolle, La  crise monlanisle (Paris, 1913, 
<n-8°) ; 0 . Hirschfeld, Z u r Gescliichte des Christentums in  Lugudunum vor Constantin, 
ÿ n s  Kleine Schri/ten (Berlin, 1913, in-8°), p. 154-185 (article publié d’abord en 1895) ; 
P- Eberlein. Kaiser M a rk  Aure l und die Christen (dissertation de Breslau, 1914,
m-8°).
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q u ’i l  y  a it  p é r il à ê tre  to lé ra n t, son t, quand i l  s’a g it de chré
tiens, énerg iquem ent e t d u re m e n t appliquées p a r beaucoup 
de gouverneurs. T ra ja n , consu lté  p a r P lin e  le  Jeune sur la  
co n d u ite  à te n ir  à l ’ égard des chré tiens de B ith y n ie  e t de P o n t, 
ne v e u t pas de pe rsécu tion  sys tém atique , m ais ordonne la 
co n d am na tion  à m o r t de ceux q u i, ré g u liè rem en t dénoncés 
e t convaincus de ch ris tian ism e , re fu se ron t d ’a b ju re r le u r fo i. 
S a in t Ignace, évêque d ’A n tio ch e , sa in t S im éon, évêque de 
Jérusa lem , subissent le m a r ty re  sous son règne. E n  beaucoup 
d ’end ro its  le bas peup le , ig n o ra n t e t s u p e rs tit ie u x , h a it  les 
chré tiens, ennem is des d ie u x  e t au teu rs , p a r  le u r im p ié té , de 
tous  les événem ents m a lh e u re u x  q u i su rv ie n n e n t; ces pas
sions popu la ires  am ènent, p ro b a b le m e n t sous le  règne d ’A n - 
to u in , le m a r ty re  de sa in t P o lyca rpe , à S m yrne . Sous M arc- 
A u rè le , en 165, des p ropagand istes chré tiens fu re n t exécutés 
à R om e ; en 177, l ’église q u i s’é ta it  form ée à L y o n  a u to u r d ’un  
no ya u  de chré tiens venus d ’Asie  fu t  v ic tim e  d ’une persécu
t io n  très  crue lle , au souven ir de laque lle  son t a ttachés les 
noms de l ’évêque P o th in  e t de l ’esclave B la n d in e . Les persé
cu tions commencées sous M a rc -A u rè le  se p ro lo n g è re n t pendan t 
les p rem iers m ois du  règne de Com m ode : des chrétiens fu re n t 
exécutés en A fr iq u e  en ju i l le t  180.

Ces répressions, v io len tes  m ais spasm odiques, et inégales 
s u iv a n t les pays, n ’a rrê ta ie n t pas les conversions au ch ris 
tian ism e . Le  ch ris tian ism e  gagna it d u  te r ra in  m a té rie lle m e n t, 
en créan t des églises e t en p é n é tra n t de proche en proche 
dans des régions nouvelles p o u r lu i,  e t m o ra lem en t, en re c ru 
ta n t des adhérents dans les fam ille s  de bonne bourgeois ie et 
dans les cercles cu ltivé s . Dans l ’en tourage mêm e des empereurs 
les chré tiens é ta ie n t assez n o m b re u x ; M a rc ia , la  concubine 
de C om m ode, é ta it p ro b a b le m e n t chré tienne .

E n  mêm e tem ps la  d isc ip line  s’a ffe rm it à l ’in té r ie u r  de 
chaque église : les « anciens » ou p rê tres o n t a u to r ité  su r les 
sim ples fidè les, e t le  « s u rv e illa n t » ou évêque est au-dessus des 
prê tres. L ’o b lig a tio n  du  cé lib a t p o u r le clergé s’ é ta b lit  peu à 
peu dans les mœ urs et dans les règ lem ents, à des dates d iffé 
rentes s u iv a n t les régions. Les groupes épars à tra ve rs  le 
m onde se tie n n e n t so igneusem ent en re la tio n s  en tre  eux par 
des voyages d ’ émissaires e t p a r des correspondances ; l ’ Église 
un iverse lle  se dessine au-dessus des églises locales ; la  p rim a u té  
de R om e com m ence à ê tre  a ffirm ée p a r des tém oignages venus 
des provinces : i l  est in é v ita b le  q u ’une préséance so it reconnue
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à celle des associations chrétiennes q u i s’est form ée dans la  
v ille  où tous les organes v ita u x  de l ’ E m p ire  son t rassemblés. 
De p lus ieurs côtés, n o ta m m e n t en A fr iq u e  e t en Ita lie , la  
B ib le  —  A n c ie n  e t N ouveau  T es ta m e n t —  est tra d u ite  en 
la t in .

L a  présence p a rm i les chrétiens d ’hom m es cu ltivé s  q u i, 
a v a n t le u r convers ion , o n t fréquen té  les écoles pro fanes, e t le 
besoin de se défendre con tre  les rigueurs  du  p o u v o ir  d é te r
m in e n t l ’a p p a r it io n  des prem ières apologies. E lles son t écrites 
en g rec; nous possédons celles de l ’A th é n ie n  A r is t id e  e t du  
P a les tin ien  J u s t in 1, adressées à A n to n in , celle de l ’A th é n ie n  
A thénagore , adressée à M a rc -A u rè le ; d ’autres po lém istes, 
com m e le S yrien  T a tie n  (sous A n to n in ) , s’adressaient non  a u x  
em pereurs, m ais au p u b lic . T a n tô t on a ff irm a it la  su p é rio rité  
des dogmes chrétiens sur les croyances païennes ; ta n tô t  on 
s’e ffo rça it de d é m o n tre r que le ch ris tian ism e  n ’ é ta it  in c o n 
c ilia b le  n i  avec la  bonne ph ilosoph ie  n i  avec la  p ro sp é rité  de 
l ’E m p ire . Mais ces p la idoye rs  n ’a va ie n t guère d ’a c tio n  su r le 
m onde o ffic ie l.

L ’accro issem ent de c u ltu re  in te lle c tu e lle  q u i se constate  
dans le ch ris tia n ism e  du  second siècle a une a u tre  conséquence, 
q u i est l ’éclosion d ’hérésies. Des te n ta tiv e s  se m u lt ip lie n t p o u r 
in te rp ré te r  à l ’a ide de conceptions ph ilosoph iques l ’A nc ien  
et le  N ouveau  T es tam en t : elles p ro d u ise n t la  « gnose », « con
naissance » supérieure à la  fo i, science p a rfa ite  q u i com plète  la 
théo log ie  chré tienne  p a r une cosmogonie. Les gnostiques, 
avec des va ria n te s  su iv a n t les sectes, s’accorden t p o u r d is
t in g u e r du  D ie u  vé r ita b le  le  D ieu  créa teu r ou dém iurge, q u i 
lu i  est in fé r ie u r ; ce D ieu  c réa teu r est ce lu i de l ’A nc ien  Testa 
m en t, d o n t l ’a u to r ité  se tro u v e  p ra t iq u e m e n t annulée du  m o
m en t q u ’i l  n ’est pas l ’œ uvre du  D ie u  v é r ita b le ; le D ie u  v é r i
tab le  se re lie  au m onde sensible p a r une chaîne com pliquée 
d êtres d iv in s , dans lesquels la  p e rfe c tio n  est p rogressivem ent 
dégradée; chaque secte com bine à sa façon les un ions et les 
filia t io n s  de ces êtres, p a r lesquelles s’exp liq u e  le m onde. L a  
n ° t io n  du  C h ris t e t aussi les préceptes de la  m ora le  é ta ie n t 
exposés à des dé fo rm a tions  hasardeuses p a r ces doctrines 
troub les, où des s u b tilité s  m étaphys iques se m ê len t à des 
rêveries confuses, p a rfo is  obscènes.

A le xa n d rie  fu t  le  fo ye r p r in c ip a l d u  gnostic ism e. C’est là

• est un des chrétiens martyrisés à Rome en 165.
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que n a q u ire n t, vers l ’époque d ’ H a d rie n , les sectes de B asi- 
lid e , de V a le n tin  e t de C arpocra te . D ’autres hérésies v in re n t 
d ’Asie M ineure  : celle de M arc ion  (sous A n to n in ) , a ff irm a n t 
u n  an tagonism e absolu en tre  l ’A nc ien  et le  N ouveau  Testa 
m e n t; celle du  P h ryg ie n  M o n ta n  (sous M a rc -A u rè le ), ascé
tism e  d ’exaltés q u i se p ré te n d a ie n t d ire c te m e n t insp irés p a r 
le  S a in t-E s p rit e t te n a ie n t peu de com pte  de la  h ié ra rch ie  
ecclésiastique. L ’ A s ia tiq u e  sa in t Irénée, q u i p r i t  la  d ire c tio n  
de la  ch ré tie n té  de L y o n  après la  persécution  de M a rc-A u rè le , 
é c r iv it  en grec sous Com m ode un  tra ité  q u i v is a it  s u r to u t les 
V a le n tin ie n s , m ais où toutes les hérésies du tem ps é ta ien t 
com ba ttues : elles a va ie n t dès lo rs  assez de ra yo n n e m e n t p o u r 
in q u ié te r même les évêques de Gaule. Des ce tte  da te , dans la  
v ie  du  ch ris tian ism e , la  lu t te  con tre  l ’ennem i de l ’ in té r ie u r  
p ré o ccu p a it les chefs de l ’ Église a u ta n t que la  lu t te  con tre  le 
paganism e.
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C H A P IT R E  X

L E S  S É V È R E S

U  E M P IR E  M I L I T A I R E  E T  L E S  IN F L U E N C E S  

O R IE N T A L E S  (193-235) 1

Quelques mois de désarro i e t d ’in c e rtitu d e  s u iv ire n t la  m o r t 
de Com m ode. Puis u n  hom m e énergique, Septim e Sévère, 

m i t  f in  à ces tro u b le s  e t fonda  une d y n a s tie ; elle occupa le 
p o u vo ir , à p a r t une in te r ru p t io n  d ’u n  an, ju s q u ’en 235. Sep
tim e  Sévère et ses h é ritie rs  se son t regardés com m e les c o n ti
nua teu rs  des A n to n in s  ; e t i l  est exac t que p a r b ien  des aspects 

tendances de la  lé g is la tio n , a c t iv ité  de la  v ie  p ro v in c ia le  — ■ 
*a période des A n to n in s  se p ro longe dans celle des Sévères. 
M ais, p o u r ce tte  ra ison  p récisém ent, on v o i t  c ro ître  en im p o r
tance e t se m a n ife s te r à p le in , sous les Sévères, des fa its  q u i, 
sous les règnes précédents, en é ta ie n t encore à s’in d iq u e r e t à 
s ébaucher. C’est avec les Sévères que le  rô le  de l ’arm ée dans 
jes changem ents p o lit iq u e s  d e v ie n t d é c is if; en mêm e tem ps 
^es in fluences o rien ta les, dans l ’ensemble de l ’E m p ire , s’ im p o - 
Sen t  de p lus en p lus. C’est p a r là  que l ’âge des Sévères 
Prend une p hys ionom ie  p ro p re , p a r là  aussi que se ron t 
?n grande p a rt ie  dé te rm inés les événem ents p os té rieu rs  
a 235.

CÉ" O u v r ag es  d ’e n s e m b l e  a  c o n s u lte r . — A. von Domaszewski, Geschichtederrôrnis- 
la Cp- .aiser* P* 241-283 ; V. Macchioro, L'impero romano nelV elà dei Severi, dans 

Kwisla di sloria anlica, t. X  (1906), p. 201-327, et t. X I  (1907), p. 285-291 341-377. 
L X X v °eS pour ce cl,aPitre : de Dion Cassius, les livres L X X I I I  (Pertinax), L X X IV -  
j I  (Septime Sévère), L X X V II (Caracalla), représentés par les abrégés byzantins; 
f r “ vrea L X X V II I  (Caracalla et Macrin) et L X X IX  (Élagabal), représentés par des 
Üv ®IIlent3 tcès mutilés du texte de Dion ; de nouveau les abrégés byzantins pour les 
p0 es L X X IX  et L X X X  (ce dernier livre, très bref, sur Sévère Alexandre, termine 
de s i*? 0 D‘on) > — *es livres I I -V I I  d ’Hérodien (de la mort de Commode à la mort 
t>ese6V • A1?xandre) !. —  les Vies de Pertinax, Didius Julianus, Septime Sévère, 
Sévf.eQnT  N iSer> Clodius Albinus, Caracalla, Geta, Macrin, Diadumène, Élagabal, 

re Alexandre, dans l 'Histoire Auguste.
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Les Sévères

I .  —  LA  L U T T E  POUR L E  P R IN C IP A T 1.

P e rtin a x , qu i, à la  m o r t de Com m ode, re ce va it le p o u v o ir 
im p é ria l com m e le grade suprêm e de sa carriè re , é ta it de na is
sance beaucoup p lus m odeste que tous  les princes an té rieu rs  ; 
i l  é ta it Ita lie n , m ais s o r ta it du  peuple  e t non  de la  bourgeois ie ; 
i l  s’é ta it élevé d ’échelon en échelon p a r ses m érites de so lda t 
e t d ’a d m in is tra te u r. I l  regarda com m e sa tâche la  p lus u rgen te  
de re s tau re r la  p ro sp é rité  économ ique, com prom ise  p a r les 
fan ta is ies de Com m ode : i l  s’e fforça d ’encourager, p a r l ’ o c tro i 
de fa c ilité s  spéciales, la  m ise en cu ltu re  des te rres abandonnées 
e t de déve lopper les échanges en a llégean t les im p ô ts  de c irc u 
la tio n . E n  mêm e tem ps i l  g é ra it les deniers pub lics  avec une 
s tr ic te  économ ie. Les p ré to riens , q u i a va ie n t com pté  su r ses 
lib é ra lité s , fu re n t m é co n te n ts ; ils  lu i  re p ro ch a ie n t en o u tre  
de m a in te n ir  une d isc ip lin e  tro p  sévère. Le  Sénat, de son côté, 
n ’é ta it guère disposé à so u te n ir énerg iquem ent cet hom m e 
nouveau , ve n u  de l ’arm ée, sans p restige  n o b ilia ire . Læ tus, q u i 
a v a it conservé la  p ré fec tu re  du  p ré to ire  e t q u i a v a it  con tre  
P e rtin a x  les mêmes griefs que ses troupes, fo m en ta  une ém eute 
de p ré to rie ns , e t P e rtin a x  fu t  tu é  après a v o ir  régné u n  peu 
m oins de tro is  m ois (28 m ars 193).

Les p ré to riens  p u re n t cro ire  que le  ch o ix  de l ’em pereur 
é ta it à le u r d isc ré tion . I l  est p robab le  que Læ tus a u ra it  été 
p roc lam é s’i l  en a v a it eu le désir, m ais q u ’ i l  jugea  p lus a va n 
ta g e u x  de s’en te n ir  à son com m andem ent. D e u x  v ie illa rd s , 
F la v iu s  S u lp ic ianus, beau-père de P e rtin a x , e t D id iu s  Ju lia n u s , 
un  des généraux de Com m ode, b rig u è re n t le t i t r e  v a ca n t : les 
p ré to riens  l ’accordèren t à ce lu i q u i p ro m it le dona tivum  le  p lus 
élevé, D id iu s  Ju lia n u s .

Désigné dans de te lles  co n d ition s , D id iu s  Ju lia n u s  ne p o u 
v a it  a v o ir  q u ’une a u to r ité  b ien  fra g ile . A  R om e m êm e i l  se 
s e n ta it menacé, m a l v u  du  Sénat e t du  peup le ; i l  f i t  m o u r ir  
Læ tus, e t p lus ta rd  M arc ia , sans que son p o u v o ir  en fû t  m ie u x  
assuré. M ais c ’ é ta ie n t les p rov inces  s u rto u t q u i é ta ie n t à 
cra ind re  : les m e illeu rs  élém ents des pop u la tio n s  c iv iles  é ta ie n t 
ind ignés de ce q u i se passa it à R om e ; les armées des fro n 

1. O u v r ag es  a  c o n s u lt e r . — Fluss, article Helvius, n° 15 a (Pertinax), dans Pauly 
et Wissowa, lieal-Enq/clopàdie, 3® vol. de supplément (1918), col. 895-904 ; O. Hirsch- 
feld, Decimus Clodius Albinus, dans Kleine Schriften (Berlin, 1893, in-8°), p. 411-437 
(article paru d’abord en 1897).
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tiè res rép u g n a ie n t à ra t if ie r  les actes des cohortes pré to riennes, 
q u ’elles ja lo u sa ie n t e t m ép risa ien t à la  fo is . Dans les semaines 
q u i s u iv ire n t la  m o r t de P e rtin a x , deux  com m andants  d ’armée 
fu re n t proclam és em pereurs, chacun p a r ses troupes : c’ é ta ien t 
Caius Pescennius N ige r, léga t de S yrie , e t Septim e Sévère 
(L u c iu s  S ep tim ius Severus), léga t de P annon ie  Supérieure. 
U ne tro is ièm e  arm ée, celle de B re tagne , v o u la it  p o r te r  à l ’ E m 
p ire  son chef, D ecim us C lodius A lb in u s .

De ces tro is  p ré te n d a n ts , Septim e Sévère é ta it  ce lu i q u i 
a v a it  le m oins de chem in  à fa ire  p o u r gagner R om e. I l  su t 
p ro f ite r  de cet avan tage  e t e n tra  en Ita lie ,  annonçan t q u ’i l  
a l la it  venger P e rtin a x . L a  f lo tte  de R avenne  se ra llia  à lu i ;  
les p ré to riens  é ta ie n t incapab les de rés is te r sérieusem ent. 
D id iu s  Ju lia n u s  a ffo lé  a v a it d ’abo rd  ob tenu  du  Sénat que 
Sévère fû t  déclaré ennem i p u b lic ; pu is i l  lu i  proposa le  p a r
tage d u  p o u v o ir ;  Sévère a y a n t refusé, la  mêm e o ffre  fu t  fa ite  
h C laud ius P om peianus, q u i, v ie u x  e t presque aveugle, é ta it 
p lus que ja m a is  décidé à v iv re  dans la  re tra ite , e t q u i refusa 
aussi. Q uand Sévère approcha  de R om e, le Sénat e t les p ré to 
riens eux-m êm es abandonnè ren t D id iu s  Ju lia n u s  : le Sénat 
vo ta  sa déchéance, e t i l  fu t  tu é  p a r u n  so lda t dans le pa la is  
im p é ria l (1er ju in  193).

Quelques jo u rs  après, Sévère e n tra it  dans R om e, à la  tê te  
de ses légions. Ses p rem iers actes fu re n t le  licenc iem en t des 
p ré to riens , le c h â tim e n t des p r in c ip a u x  pa rtisans de D id ius  
Ju lianus  e t l ’apothéose de P e rtin a x . Le  Sénat accepta l ’em- 
pereur que v e n a it de créer l ’armée du  D anube aussi doc ile 
m e n t q u ’i l  a v a it  accepté, deux  m ois p lus tô t ,  l ’em pereur des 
P ré toriens.

Le  règne de Septim e Sévère comm ence e ffe c tive m e n t en 
Ces p rem iers jo u rs  de ju in  193 : à p a r t ir  de ce m om en t l ’E m p ire  
eut  un  chef, fo r t  e t v o lo n ta ire , m a ître  de R om e et reconnu  
Pur le Sénat. C ependant près de q u a tre  années fu re n t encore 
nécessaires p o u r que l ’a u to r ité  de Septim e Sévère fû t  é tab lie  
P a rto u t e t p o u r que ses com pé titeu rs  fussent élim inés.

P our être  tra n q u ille  en O ccident, Septim e Sévère s’e n te n d it 
avec C lodius A lb in u s  : i l  l ’adop ta  e t f i t  de lu i  son successeur 
P résom ptif, avec le t i t r e  de César. C hacun d ’eux, en se rés i
s ta n t  à ce tte  so lu tio n  am biguë, la  re g a rd a it com m e p ro v i-  
s°xre e t se ré se rva it de la  m o d ifie r.
. Avec Pescennius N ige r, l ’en ten te  mêm e passagère é ta it 
“ upossible •• com m e d ix -h u it  ans p lus tô t  de rriè re  A v id iu s
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Cassius, les forces de l ’O r ie n t se rassem bla ien t derriè re  Pes- 
cennius N ig e r; les troupes d ’É g y p te  e t d ’Asie  M ineure  s’é ta ie n t 
jo in te s  à celles de S y rie ; u n  lie u te n a n t de N ige r, Ase llius  
Æ m ilia n u s , a v a it passé en E u rope  e t a v a it  occupé Byzance. 
Sévère m archa  con tre  son r iv a l (été de 193), détacha u n  corps 
q u i m asqua e t assiégea B yzance, et débarqua en Asie avec le 
gros de son arm ée. Dans tro is  rencon tres successives, à C yzique 
(où Æ m ilia n u s  fu t  tu é ) , à N icée e t à Issos, les légions du  D anube 
m o n trè re n t le u r su p é rio rité  sur celles de l ’ E u p h ra te ; la  b a ta ille  
d ’ Issos l iv r a i t  A n tio ch e  mêm e à Sévère : N ig e r fu t  tu é  pendan t 
q u ’i l  essayait de se ré fu g ie r chez les Parthes (derniers m ois de 
194 ou p rem ie rs  m o is  de 195). Sévère ch â tia  d u rem en t les in d iv i 
dus et les v ille s  q u i a va ie n t soutenu N ige r, n o ta m m e n t A n tio ch e . 
I l  f i t  aussi une d é m o n s tra tio n  au delà de l ’E u p h ra te , con tre  les 
A rabes de M ésopotam ie e t les P arthes, q u i a va ie n t encouragé et 
a idé N ig e r : la  place de N is ib is  fu t  occupée, en vue d ’opéra tions 
u lté rie u re s  p o u r lesquelles elle s e rv ira it de base ; Sévère p r i t  
les surnom s d ’A ra b icu s  e t d ’A d iaben icus  (195). B yzance ca p i
tu la  dans les dern iers m ois de 195 ou les prem ie rs  de 196 : la  
f in  de ce lo n g  siège est le  de rn ie r événem ent q u i se ra tta ch e  à 
la  te n ta t iv e  de Pescennius N ige r.

Vers le mêm e m o m e n t C lodius A lb in u s  se posa it à son to u r  
en adversa ire  de Sévère. C onfiné dans son gouve rnem en t de 
B re tagne , i l  co m p re n a it que Sévère, q u i d ’a illeu rs  a v a it deux 
fils , nés en 186 e t en 189, ne v o u la it  pas l ’associer v ra im e n t à 
l ’E m p ire ; i l  a v a it tra v a il lé , depuis 193, à s’assurer des p a r t i
sans dans les Gaules. A u  d é b u t de 196 i l  p r i t  le t i t r e  d ’A uguste , 
passa en Gaule avec ses légions e t s’in s ta lla  à L y o n . Sévère 
re v in t  d ’O rie n t, à tra ve rs  les p rov inces danub iennes, p o u r le 
co m b a ttre . Une re ncon tre  décisive en tre  les deux  armées eu t 
lie u  près de L y o n  : elle fu t  très  d ispu tée , m ais to u rn a  à l ’a va n 
tage de Sévère; A lb in u s  se tu a  quand  sa dé fa ite  fu t  ce rta ine  
(fé v rie r 197). Comme après sa v ic to ire  su r Pescennius, Sévère 
fra p p a  c rue llem en t les pa rtisans  de son r iv a l ;  L y o n  fu t  liv ré e  
a u x  so ldats q u i la  p i llè re n t; une tre n ta in e  de sénateurs fu re n t 
exécutés.

Désorm ais l ’a u to r ité  de Sévère ne fu t  p lus contestée. Son 
ta le n t m ilita ire , sa ra p id ité  de décis ion, la  du re té  de ses rep ré 
sailles a va ie n t sauvé l ’u n ité  de l ’ E m p ire  e t ré ta b li l ’o rdre. 
M ais, de ces années agitées, b ie n  des traces d e va ien t res te r 
dans les fa its  e t dans les m ém oires. Des d issen tim ents  p ro fonds 
a va ie n t dressé fam ille s  con tre  fam ille s  e t cités con tre  cités ;
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de grandes e t belles v ille s  com m e A n tio ch e , B yzance, L y o n  
a va ie n t g ravem ent so u ffe rt ; le p restige du  Sénat e t de 1 I ta lie  
é ta it a t te in t  de façon irré m é d ia b le ; e t les soldats a va ie n t pris  
conscience de le u r force.

Politique anti-sénatoriale de Septime Sévère (193-211)

/ / .  ____ P O LIT IQ U E  A N T I-S É N A T O R IA LE  D E  S E P T IM E
SÉVÈRE (  193-211 ) \

Septim e Sévère é ta it  u n  A fr ic a in  ; i l  é ta it né en 146, à L e p tis  
M a g n a 1 2, d ’une bonne fa m ille  ind igène , rom anisée e t a rrivée  a u x  
honneurs depuis p lus d ’une généra tion . I l  a v a it  fa i t  une p a rtie  
de sa carriè re  en S yrie , s’y  é ta it m a rié  e t a v a it, p a r son m ariage, 
de fo rtes  a ttaches dans ce tte  p ro v in ce . Sa v ie  e t les c ircons
tances de son avènem ent l ’am ena ien t à rega rder l ’ ensemble des 
choses rom aines en se p la ça n t dans les régions pé riphériques 
p lu tô t  q u ’en Ita lie , à b ien  t r a ite r  les soldats à q u i i l  d e va it 
sa fo r tu n e , à te n ir  peu de com pte  du  Sénat, d o n t beaucoup 
de m em bres a va ie n t eu des sym path ies p lus ou m oins 
déclarées so it p o u r Pescennius N ige r, so it p o u r C lodius 
A lb in u s .

Ces tendances fu re n t renforcées p a r les guerres qu  i l  e u t a 
condu ire  e t d o n t i l  accepta vo lo n tie rs  les occasions. R e n tré  à 
R om e, après la  dé fa ite  d ’A lb in u s , au d é b u t de ju in  197, i l  se 
re m it en cam pagne quelques m ois p lus ta rd  : le  ro i des P arthes, 
Vologèse IV ,  v o u la it  a rrache r a u x  R om a ins  le te r ra in  q u ’ils  
a va ie n t récem m ent gagné à l ’est de 1 E u p h ra te  e t é ta it venu  
assiéger N is ib is . Sévère dégagea la  v i lle , pu is , m a rch a n t vers 
le sud-est, en leva Séleucie e t C tés iphon ; une fo is  de p lus les 
légions a va ie n t fra n c h i le T ig re . C ependant la  forteresse d ’ H a tra  
en M ésopotam ie —  à m i-ro u te  en tre  N is ib is  e t Séleucie —

1. O u v r a g e s  a  c o n s u lt e r . — A. de Ceuleneer, Essai sur la m  et le regne de Septime
Sévère, dans les Mémoires de l ’Académie royale de Belgique, t.  X L I I I  (Bruxelles, 1880, 
‘n-4°) ; C. Fuchs, Geschichte des Kaisers L. Seplimius Severus (Vienne, 1884, în-b ) 
M. Platnauer, The life and reign of the emperor Lucius Septimius Severus (Oxford, 
1918, in-8°) ■ J. Hasebroek, Untersuchungen zur Geschichte des Kaisers Septimius Severus 
(Heidelberg 1921, in-8°) ; Fluss, article Severus, n° 13, dans Pauly et Wissowa, Real- 
Encyclopädie, t. I I  de la 2° série (1922), col. 1940-2002 ; F. Sintems Die Zusammen
setzung des Senats unter Septimius Severus und Caracalla (dissertation de Berlin, 
1914, in-8°). Sur l ’organisation militaire des frontières par Septime Severe voir J. 
Carcopino, Le « limes » de Numidie et sa garde syrienne,. dans Syria, t.  V I (1925), 
P- 30-57 et 118-149. Sur la division de la Bretagne, vo ir V. Chapot, Provincia Supe- 
rior et Provincia Inferior, dans les Mémoires de la Société nationale des Antiquaires 
de France, t.  LrXXI (1911), p. 148-164. . . .  , _

2. Les ruines de Leptis Magna sont en Tripolitaine, près de Horns*
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rés is ta  v ic to rie u se m e n t à deux te n ta tiv e s  de Sévère. E n  199 
les opéra tions é ta ie n t à peu près te rm inées, et Sévère p r i t  le 
t i t r e  de P a rth icu s  M a x im u s  ; les Parthes renonça ien t à d is 
p u te r  à l ’ E m p ire  la  p ro v in ce  de M ésopotam ie , que Sévère 
organisa, et q u i co m p re n a it les acqu is itions  de M a rc -A u rè le  et 
celles de Sévère, Carrhes e t N is ib is  é ta n t les v ille s  p rinc ipa les . 
L ’ Osroène fo rm a it enclave dans l ’E m p ire . M ais to u te  la  p a rtie  
m é rid io n a le  du  pays s itué  en tre  l ’ E u p h ra te  e t le T ig re , avec 
H a tra , re s ta it indépendan te  des R om ains : les A rabes ga rda ien t 
ce tte  rég ion , p o u r le  com pte  des Parthes.

A u s s itô t après la  guerre p a rth iq u e , l ’ in sp e c tion  des prov inces 
orien ta les, n o ta m m e n t de l ’É g yp te , et de la  fro n tiè re  d a n u 
bienne r e t in t  Sévère assez longuem en t. O n ne le re v it  à R om e 
q u ’en 202. U ne nouve lle  e xp é d itio n  l ’appela  su r la  fro n tiè re  en 
208 : h ce tte  date  i l  q u it ta  R om e p o u r n ’y  p lus re n tre r. C ette fo is 
c ’ é ta it en B re tagne  q u ’i l  y  a v a it à c o m b a ttre . L a  ligne  avancée 
que m a rq u a it le re m p a rt d ’A n to n in  semble n ’a v o ir  p lus été 
occupée dans les années q u i s u iv ire n t la  m o r t de Com m ode, 
e t le m u r d ’ H a d rie n  é ta it redevenu le lim e s1. Mais b ien  q u ’i l  
fû t  solide, les Calédoniens l ’a tta q u a ie n t fréquem m en t, encou
ragés sans dou te  p a r le récen t re cu l des R om ains : des com bats 
son t m entionnés dans ce tte  rég ion  à p a r t ir  de 205. Sévère, 
venu  en B re tagne  avec ses deux fils , y  mena une guerre d iffic ile , 
fa ite  de pe tites  opé ra tions , le  p lus souven t heureuses, m a is 
jam a is  décisives. Dès 210 i l  p r i t  le t i t r e  de B r ita n n ic u s  M a x i
mus ; cependant la  p a c ific a tio n  n ’é ta it  pas achevée, e t Septim e 
Sévère é ta it  encore à son q u a rt ie r  général d ’E b u ra cu m  (Y o rk ) , 
quand  i l  m o u ru t de m a lad ie , le  4 fé v r ie r 211.

A ille u rs  i l  n ’a v a it  eu q u ’à s u rv e ille r les fron tiè res  e t en 
conso lide r les défenses. I l  s’ y  em p loya  en A fr iq u e  avec u n  soin 
p a r t ic u lie r  : p o u rs u iv a n t un  t r a v a il  com m encé p a r Com m ode, 
i l  donna au systèm e des rou tes e t des forteresses rom aines, 
dans le sud de la T r ip o lita in e  et de la T un is ie , aux  lisières du 
Sahara cons tan tino is  et des hauts p la te a u x  algérois e t oranais, 
p ro b a b le m e n t aussi au M aroc —  en tre  Fès e t R a b a t — , l ’ex
tens ion  la p lus grande q u ’ i l  a it  jam a is  eue.

L ’armée d o n t Septim e Sévère se sert p o u r ces diverses e n tre 
prises n ’est p lus to u t à fa it  celle de ses prédécesseurs. E lle  est 
p lus nom breuse : Sévère, à l ’occasion de la  guerre con tre  les

1. Ce fa it est probablement en rapport avec l'entreprise de Clodius Albinus : elle 
réduisit passagèrement la garnison de la Bretagne à de faibles effectifs.
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P arthes, a créé tro is  lég ions, P rem iè re , Seconde e t T ro is ièm e 
P a rth iques , p o r ta n t a ins i le to ta l des légions à tre n te -tro is . 
Des corps a u x ilia ire s  d ’un  ty p e  spécia l, les nume i,  ne son t 
p e u t-ê tre  pas une in n o v a t io n  de Sévère; m ais en to u t  cas ils  
son t, à p a r t ir  de son règne, beaucoup p lus fréquen ts  que pa r 
le  passé. Chaque num erus  se re c ru te  dans une peup lade non  
rom an isée ; tra n s p la n té  dans une p ro v in ce  éloignée de son 
pays d ’o rig ine , i l  conserve son u n ité  e th n iq u e , parce que, à la  
d iffé rence des autres corps, i l  ne re ço it que des recrues prises 
dans le pays où  d ’abo rd  i l  a été cons titué . Les hom m es q u i le 
com posent c o n tin u e n t à p a rle r le u r langue m a te rn e lle , n ’aban
donnen t p o in t leurs usages n a tio n a u x . Sévère s’est adressé 
avec p ré d ile c tio n , p o u r la  fo rm a tio n  de ces num eri, a u x  m arches 
o rien ta les. Dès l ’ époque des F lav iens  p lus ieurs  cantons de la  
S yrie  —  ceux n o ta m m e n t q u i a v a ie n t conservé long tem ps, 
sous les dynasties locales, une sem i-indépendance —  ava ien t 
fo u rn i des cohortes : c’est le  cas p o u r la  Commagène, p o u r 
C halcis, p o u r D am as, p o u r la  v i lle  de C anatha dans le H aou - 
ra n . Le  p a rtic u la ris m e  tenace des d iffé ren tes p o p u la tio n s  
syriennes t r o u v a it  là  un  m oyen  d ’expression e t une sa tis fac
t io n . Les Sévères1 m a in te n a n t t i r e n t  des num eri de P a lm yre , 
d ’ Émèse, de l ’Osroène. D ’autres corps o n t reçu  le  n o m  général 
de « Syriens », ou ce lu i de « Parthes », q u i désigne sans dou te  les 
soldats nés au delà de l ’ E u p h ra te . Insta llées en A fr iq u e  ou en 
E urope , ces troupes a p p o rte n t avec elles les in fluences de 
l ’O r ie n t.

A près la  chu te  de D id iu s  Ju lia n u s , Septim e Sévère a v a it 
dissous le s 'co h o rte s  p ré to riennes. I l  les re co n s titu a  au  m oyen 
d ’hom m es p ris  dans les troupes q u i l ’a va ie n t soutenu. D ésor
m ais, dans les cohortes p ré to riennes e t u rba ines, les O rien 
ta u x  e t les A fr ic a in s  fu re n t n o m b re u x , e t i l  n ’y  eu t p lus 
d ’ Ita lie n s ; elles p e rd ire n t le caractère spécia l que jusque-là  
elles te n a ie n t de le u r re c ru te m e n t2.

A u  su rp lus , Septim e Sévère, com m e les A n to n ih s , f i t  appe l 
Pour sa sûre té  personnelle  à d ’au tres élém ents q u ’a u x  in q u ié 
ta n te  scohortes du  p ré to ire . I l  ren fo rça  les équités s in g u la re s2 
et o rganisa en tro u p e  de po lice  casernée à R om e les p e re g rin i ou 
* étrangers », a ins i nom m és parce q u ’ils  é ta ie n t prélevés sur les

Politique anti-sénatoriale de Septime Sévère (193-211)

Nos documents ne nous permettent pas de distinguer avec précision 
Septime Sévère et ce qui ne date que de Caracalla.

2- Voir plus haut, p. 193.
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légions des d iffé ren tes p rov inces  e t n ’a p p a rte n a ie n t pas th é o r i
quem en t à la  garn ison de la  cap ita le .

E n  o u tre  i l  é ta b lit  to u t  près de R om e, dans les m on ts  A lb a in s , 
une des tro is  lég ions q u ’i l  a v a it  créées, la  seconde lég ion  P ar- 
th iq u e 1 : in n o v a tio n  s ig n if ic a tiv e , q u i m e t ta it  R om e e t le Sénat 
sous la  su rve illance  d ’une tro u p e  exac tem en t sem blab le  à 
celles q u i g a rda ien t les p rov inces fro n tiè re s . L a  portée  de ce tte  
m esure s’a g g ra va it encore du  fa i t  q u ’a u x  tro is  légions nouve lles 
Septim e Sévère a v a it donné p o u r chefs, non  des légats de 
ra n g  séna to ria l, m a is , com m e a u x  légions d ’ É g yp te , des p ré 
fets de ra n g  équestre.

I l  f i t  beaucoup p o u r p la ire  a u x  so lda ts. Les soldes fu re n t 
relevées. De to u t  tem ps on a v a it  to lé ré , p o u r les so ldats en 
a c t iv ité  de service auxque ls la  lo i in te rd is a it  le m ariage , l ’ex is
tence d ’un ions irré g u liè re s ; Septim e Sévère leva  l ’ in te rd ic t io n , 
au m oins p o u r les so ldats q u i é ta ie n t c itoyens rom a ins , e t p e rm it 
a u x  lég ionna ires d ’h a b ite r avec leurs fem m es, de v e n ir  au cam p 
seulem ent a u x  heures où leurs ob lig a tio n s  les y  a p p e la ien t. I l  
a u to risa  les m ilita ire s  à se g roupe r en collèges e t à t i r e r  a ins i de la  
coopéra tion  les mêmes avantages m a té rie ls  e t m o ra u x  q u ’y  t r o u 
v a ie n t des fra c tio n s  chaque jo u r  p lus nom breuses de la  p o p u la tio n  
c iv ile . Le  d ro it  au p o r t des anneaux d ’o r, q u i fu t  oc tro yé  d ’une 
façon  générale a u x  vé té rans, é ta it une d is tin c tio n  h o n o rifiq u e  
sans s ig n if ic a tio n  p réc ise2, m ais le u r v a la it  cependant u n  su rc ro ît 
de co n s id é ra tio n ; Septim e Sévère e t ses successeurs o u v r ire n t 
de p lus en p lus v o lo n tie rs  l ’o rd re  équestre a u x  anciens m ilita ire s .

B ie n v e illa n te  p o u r l ’arm ée e t p o u r l ’o rd re  équestre, q u i 
dans une la rge  m esure est so lida ire  de l ’arm ée, la  p o lit iq u e  
de Sévère, lo g iq u e m e n t, est h o s tile  au Sénat : l ’em pereur 
tém o igne  souven t à l ’assemblée sa défiance ou son déda in . I l  
dédouble  les prov inces de B re tagne  et de Syrie  ; i l  y  a désorm ais 
une B re tagne  Supérieure (au no rd -ouest) e t une B re tagne  In fé 
rie u re  (au sud-est), une S yrie  Creuse (au n o rd ) e t une S yrie  Phé
n ic ienne (au sud) : i l  sem ble b ien  que Septim e Sévère a it  v o u lu  
a ffa ib lir , p a r ce tte  d iv is io n , les deux com m andem ents d ’où 
a va ie n t su rg i ses r iv a u x , C lodius A lb in u s  et Pescennius N ige r. 
I l  érige la  N u m id ie  en p ro v in ce  im p é ria le  indépendan te  : s’i l  
ne fa it  guère p a r là  que tra n s fo rm e r u n  é ta t de fa i t  en é ta t 
de d r o i t3, ce n ’en est pas m oins une a m p u ta tio n  d é fin it iv e  que

1. La première et la troisième restèrent sur l ’Euphrate.
2. Voir plus haut,*p. 220.
3. Voir plus haut, p. 89.
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s u b it la  p r o v in c e  sénato ria le  d ’A fr iq u e . L a  p ro v in ce  nouve lle  
de M ésopotam ie est confiée à u n  p ré fe t de ra n g  équestre : la  
m esure est à ra p p ro che r de celle q u i p lace des p ré fe ts  du  meme 
ra n g  à la  tê te  des légions P a rth iques . Dans les lég ions q u i res
te n t com m andées p a r des légats d ’o rd re  séna to ria l, Septim e 
Sévère développe, a u x  dépens du  léga t, les a tt r ib u t io n s  du  
p ré fe t d u  cam p, q u ’on p re n d  a lors l ’h a b itu d e  d ’appeler a p ré 
fe t de la  lég ion  ». Dans les p rov inces sénatoria les, 1 a c tio n  du  
Sénat va  s’a ffa ib lissa n t : le  t r a v a i l  sourd  e t q u o tid ie n  des p ro 
cu ra teu rs  im p é ria u x  fa i t  passer peu à peu dans les m ains de 
l ’em pereur tou tes  les sources de revenus, tous  les dom aines de
l ’a d m in is tra t io n . . ,

U n  d é ta il de p ro toco le  m o n tre  c la ire m e n t le  te r ra in  pe rdu  
p a r le Sénat. Le t i t r e  de « p roconsu l » fig u re  p a rm i les titre s  
im p é ria u x , à p a r t ir  de Septim e Sévère, m êm e dans les in s c r ip 
tions  gravées à R om e e t en Ita lie . T h é o riquem en t, ce m o t 
s ign ifie  q u ’en v e r tu  d ’une dé léga tion  de la  souvera ine té  p o p u 
la ire  A uguste  e t ses successeurs o n t eu q u a lité  p o u r com m ander 
dans les prov inces e t y  rendre  la  ju s tice . Que le p rince  revê te  cet 
aspect su r le sol ita liq u e  q u i est la  sphère p rop re  d u  Sénat e t 
des anciennes m a g is tra tu re s , q u ’ i l  se présente en p roconsu l 
dans l ’ence inte  m êm e de R om e, c’est m a n ife s te r assez n e tte 
m e n t que l ’ I ta lie  est dépou illée  de la  p lu p a r t  de ses p riv ilèges 
e t que le rô le  du  Sénat te n d  à de ve n ir p u re m e n t d é co ra tif. Le 
conseil du  p rince  rogne sans cesse davantage la  p a r t  du  Sénat 
dans la  con fec tion  des lo is . E n  m a tiè re  ju d ic ia ire , l ’a c t iv ité  de 
l ’assemblée est désorm ais à peu près n u lle  : les p ré fe ts de la  
v ille  e t du  p ré to ire , représentants d irec ts  du  p rince , se su b s ti
tu e n t à elle dans presque tous les cas. Ces p ré fe ts son t, p a r délé
ga tio n  de l ’em pereur, juges en d e rn ie r ressort, au c iv il  com m e au 
c rim in e l, le  p ré fe t de la  v ille  p o u r R om e e t la  rég ion  vo is ine , les 
préfets d u  p ré to ire  p o u r le  reste de l ’ I ta lie  e t les p ro v in ce s1.

J II.  —  L ’IDÉE DYNASTIQUE\

L ’e ffacem ent p rogressif du  Sénat e n tra în a it 1 o u b li des 
fic tions  soigneusem ent entretenues p a r A uguste  p o u r d iss i-

Voir plus haut, p. 207. K ,
2. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  Gertrud Herzog, articles Iulius, n 566 (Julia Domna), 

n° 579 {Tulin Mæsa) n° 596 (Julia Soærnias), n° 558 (Julia Mamæa), dans Pauly et 
W i Æ X K t X  (1917), col. 926-935, 940-944, 948-951 916-923; Sten 
article Fulvius, n° 101 (Plautien), dans le même ouvrage, t. V II  (1910), col. 270-278.
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m u le r le  caractère m onarch ique  de son p o u v o ir . Septim e 
Sévère a v a it  conscience que le sien a v a it  p o u r o rig ine  u n  fa it  
e x tra -lé g a l, l ’a p p u i de l ’arm ée ; quand  i l  v o u lu t fonde r son 
a u to r ité  e t celle de ses successeurs su r u n  d ro it  ou su r une appa 
rence de d ro it ,  ce fu t  en a ff irm a n t le caractère h é ré d ita ire  du  
p r in c ip a t. I l  chercha à fa ire  e n tre r son règne e t les règnes q u i 
d e va ien t v e n ir  ensu ite  dans le cadre d ’une dynas tie  ; i l  t ra v a il la  
à répandre  p a rm i les R om ains l ’ idée que le  p o u v o ir  suprêm e 
é ta it u n  b ien  de fa m ille , transm iss ib le  de père en fils .

I l  s’ é ta it  d ’abo rd  posé en successeur lé g it im e  de P e rtin a x  
e t a v a it  a jo u té  le nom  de « P e rtin a x  » à ses noms personnels. 
Ce n ’é ta it  là  q u ’u n  expéd ien t in su ffisa n t e t p ro v iso ire , de mêm e 
que l ’a d o p tio n  de C lodius A lb in u s  ne fu t  q u ’u n  s tra tagèm e 
p o u r gagner du  tem ps. Dès la  f in  de 195, c ’est à la  dynas tie  des 
A n to n in s  que Sévère se ra tta c h a  : une cérém onie d ’a d o p tio n  
pos thum e, cérém onie d o n t l ’é trange té  m êm e so u lig n a it l ’e sp rit 
de systèm e q u i d ic ta it  à Sévère ce tte  condu ite , f i t  de lu i  le 
fils  de M arc-A u rè le  ; p a r la  su ite , avec une ins is tance e t une 
m in u tie  s ig n ifica tive s , les in sc rip tio n s  n o m m en t Septim e Sévère 
« fils  de M a rc -A u rè le , frè re  de Com m ode, p e tit- f i ls  d ’A n to n in , 
a rr iè re -p e tit- f ils  d ’ H a d rie n , descendant de T ra ja n  au qua trièm e  
degré, de N e rva  au c inqu ièm e degré ». I l  ob ligea le Sénat à 
ré h a b ilite r  la  m ém oire  de Com m ode e t à le d iv in ise r. Lu i-m êm e  
ne m o d ifia  ses noms q u ’en y  a jo u ta n t le su rnom  de P ius ; 
m ais son fils  aîné cessa de s’appe ler S eptim ius Bassianus p o u r 
d e ve n ir l ’hom onym e de son pseudo-aïeul M a rc -A u rè le , M arcus 
A u re liu s  A n to n in u s . Ce changem ent de nom  fu t  décidé en 196, 
p e n d a n t la  cam pagne con tre  C lodius A lb in u s  ; en m êm e tem ps 
Septim e Sévère fa is a it de son fils  u n  César : ce n ’é ta it  cependant 
q u ’u n  e n fa n t de d ix  a n s 1. L ’année d ’après le nouve l A n to n in  
—  q u ’on  a l ’h a b itu d e  de désigner p a r le so b riq u e t de Cara- 
ca lla  2, nom  d ’u n  m an teau  gaulois d o n t, une fois em pereur, i l  
in t ro d u is it  l ’usage à R om e —  re ceva it le t i t r e  d 'im pe ra to r 
destinatus  q u i c o m m e n ta it ce lu i de César ; en 198 i l  fu t  proclam é 
A uguste , e t associé à l ’exercice de la  puissance tr ib u n ic ie n n e  ; 
i l  a rr iv e  m êm e que des in sc rip tio n s , dans les années su ivantes, 
d o n nen t s im u lta n é m e n t à Septim e Sévère e t à Caracalla  le 
t i t r e  de g rand  p o n tife . A  seize ans, Caracalla  fu t  consul (202). 
Le  second fils  de l ’em pereur, p lus jeune que C aracalla  de tro is

1. Si Ton accepte, pour la naissance de Caracalla, la date de 186, qui n’est pas cer
taine. I l  y  a des témoignages qui le font naître en 188.

2. On trouve aussi la forme Caracallus.
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ans, a v a it  gardé les noms de S ep tim ius Geta qu i lu i  a va ie n t été 
donnés à sa naissance ; i l  f u t  p roc lam é César en 198, quand  son 
frère fu t  devenu A uguste  ; i l  re çu t lu i-m êm e en 209 le t i t r e  
d ’A uguste  e t la  puissance tr ib u n ic ie n n e  : de ce tte  da te  à la  
m o r t de Sévère, i l  y  e u t p o u r la  p rem ière  fo is tro is  A ugus tes , 
occupan t co n jo in te m e n t le p o u v o ir  com m e une p ro p r ié té  
ind iv ise .

Sévère f i t  a ins i to u t  ce q u i dépenda it de lu i  p o u r que sa 
lignée, a r t if ic ie lle m e n t re liée à celle des Anton ins,^ fû t  fo r te 
m e n t ins ta llée  dans la  puissance im p é ria le . Ce n  é ta ie n t pas 
seu lem ent ses fils , c’ é ta ie n t tous les m em bres de la  fa m ille  
q u i é ta ie n t appelés a u x  avantages e t a u x  honneurs de 1 a u 
to r ité  souvera ine : des dédicaces nom breuses fu re n t gravées, 
non pas seu lem ent p o u r la  p ro sp é rité  des Augustes, m ais p o u r 
celle de « to u te  la  m a ison  d iv in e  ». E n  p a rt ic u lie r , dans l ’e n to u 
rage de Septim e Sévère e t de ses h é ritie rs , p lus ieurs fem m es 
t in re n t des places de p re m ie r p lan . Sa fem m e J u lia  D o m n a  
é ta it née à Émèse en Syrie  ; elle é ta it la  fil le  de Ju liu s  B ass ianus, 
p rê tre  du  S o le il; ce sacerdoce assura it à la  fa m ille  où  i l  se 
tra n s m e tta it h é ré d ita ire m e n t une grande in fluence  dans la  
rég ion  e t une grande richesse. A  R om e J u lia  D om na  fu t  accom 
pagnée de sa sœ ur, J u lia  Mæsa, e t de ses nièces, J u lia  Soæmias 
et J u lia  M am æ a1, filles de Mæsa e t d ’u n  ce rta in  Ju liu s  A v itu s . 
Ces q u a tre  princesses syriennes, in te llig e n te s , cu ltivées, a m b i
tieuses, ne se son t pas contentées de créer a u to u r d ’elles u n  
cercle où  l ’on s’in té ressa it à la  l it té ra tu re  e t à la  ph ilosoph ie  ; 
elles o n t p ris  une p a r t  a c tive  a u x  affa ires pub liques . A  ce tte  
époque, la  fem m e est a rrivée , dans la  société rom a ine , à une 
ém anc ipa tion  à peu près com p lè te  ; elle est m aîtresse de  ̂sa 
fo rtu n e  e t lib re  de ses actions ; l ’a u to r ité  m a r ita le  n ’est qu  u n  
souven ir très effacé. J u lia  D om na , sa sœ ur e t ses nièces ne se 
sont pas seu lem ent autorisées des m œ urs contem pora ines 
pou r m ener une v ie  assez lice n c ie u se ; elles o n t p u  en ou tre , 
sans sou lever les mêmes p ro te s ta tio n s  que les im pé ra trices  du  
p rem ie r siècle, donner le u r  avis dans les débats p o lit iq u e s  e t 
co llabo re r à l ’a d m in is tra t io n  de l ’ E m p ire . A u  t i t r e  de «m èredes 
camps » q u ’a v a it  p o rté  la  fem m e de M arc -A u rè le , s a jo u te n t 
pour les fem mes de la  dynas tie  des Sévères ceux de « m ère du  
Sénat » e t « m ère de la  p a tr ie  ». L ’in flu e nce  de ces princesses,

1. Leurs dates de naissance ne sont pas connues avec précision. Mais i l  est certain 
lue peu après 200 Soæmias et Mamæa étaient mariées.
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très attachées a u x  souvenirs de le u r p a y s 1, a co n tr ib u é  à déve
lo p p e r dans l ’ E m p ire  le rô le  des éléments o rie n ta u x .

L a  d iffu s io n  des idées orien ta les fa v o r is a it la  tra n s fo rm a tio n  
du  p r in c ip a t en m onarch ie  absolue. O n s’a cco u tu m a it à appeler 
l ’em pereur « n o tre  se igneur » e t « n o tre  d ieu », dom inus noster, 
deus noster, b ien  que ces term es ne fussent pas encore passés 
dans le p ro toco le  o ffic ie l.

Le  progrès des conceptions m onarch iques e t dynastiques 
e u t p o u r conséquence u n  rem an iem en t de l ’a d m in is tra t io n  
financière . La  d is tin c tio n  é tab lie  p a r A uguste  en tre  Væra- 
r iu m  e t le fisc n ’a v a it p lus grande s ig n if ic a tio n  : a t te in t  de tous 
côtés p a r les em p iè tem ents  du  f is c 2, V æ rarium  é ta it  p ra t iq u e 
m e n t ré d u it  à ê tre  la  caisse de la  v i lle  de R om e. L a  d is tin c tio n  
en tre  le fisc e t le p a tr im o in e  de l ’e m p e re u r3 su b s is ta it, m ais 
m a n q u a it de p réc is ion  e t é ta it  d iff ic ile  à m a in te n ir  : une ligne  
de d é m a rca tion  é ta it  m alaisée à tra c e r e n tre  les sommes que 
l ’em pereur m a n ia it en ta n t  q u ’a d m in is tra te u r des finances 
pub liques  e t les revenus des biens d o m a n ia u x  q u i fo rm a ie n t 
com m e l ’apanage du  p r in c ip a t. C ette tendance à la  fu s io n  du  
p a tr im o in e  dans le .fisc dé te rm in a  Sévère à c o n s titu e r à p a r t  la  
« fo r tu n e  p rivée  du  p rin ce  » (res p ríva la  p r in c ip is ) ,  d ite  aussi 
« com pte  p r iv é  » ( ra tio  p r ív a la ) .  Sous ce n om  é ta it  co m p ris  u n  
ensemble de p rop rié tés  foncières adm in is trées p a r des p ro cu 
ra te u rs  sp é c ia u x ; le u r chef, le « p ro c u ra te u r de la  fo r tu n e  
p rivée  », é ta it u n  des p lus gros fonc tionna ires  de l ’ E m p ire  ; 
ce tte  caisse m e t ta it  à la  d isp o s itio n  de l ’em pereur e t de sa 
fa m ille  les sommes élevées q u ’e x ig e a it la  v ie  de cour. D ésor
m ais les d e u x  a d m in is tra tio n s  financières q u i o n t une réelle  
im p o rta n ce  son t d ’une p a rt ce tte  res p riva ta , d ’a u tre  p a r t  le 
fisc, q u i achève b ie n tô t d ’absorber l ’ancien « p a tr im o in e  », 
e t d o n t le  d ire c te u r, sans cesser o ffic ie lle m e n t d ’ être  le pro - 
curator a ra tio n ib u s , est de p lus en p lus souven t appelé ra tio - 
na lis .

C’est au pa la is im p é ria l q u ’abou tissen t les forces du  m onde 
ro m a in  ; c ’est là  que se rè g le n t ses destinées. I l  en résu lte , et 
cette  s itu a tio n  est grosse de menaces, q u ’une r iv a li té  de p e r
sonnes dans l ’en tourage de l ’em pereur risque d ’e n tra în e r de 
graves ébran lem ents dans l ’ensemble de l ’ E m p ire . Une de ces 
tragédies de pa la is s ’est passée sous Septim e Sévère ; elle n ’eu t

1. Soæmias et Mamæa ont épousé des Syriens.
2. Voir plus haut, p. 251.
3. Voir plus haut, p. 33.
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pas de suites im p o rta n te s , m ais elle p o u v a it fa ire  p ré v o ir  le 
rôle que des événem ents d u  mêm e genre jo u e ra ie n t u n  peu 
p lus ta rd  dans l ’h is to ire  de R om e. D epuis 195 la  p ré fec tu re  
du  p ré to ire  é ta it occupée p a r P la u tie n  (Caius F u lv iu s  P la u - 
tia n u s ), u n  des bons seconds de Sévère dans la  guerre c ivde . 
P la u tie n  s u t p ro f ite r  des circonstances p o u r s’e n r ic h ir  e t se 
pousser ; en 202 sa fil le  P la u t il la  d e v in t la  fem m e de C aracalla ; 
en 203, sans renoncer à sa p ré fec tu re , i l  f u t  consul avec Geta 
p o u r collègue. C’ é ta it la  carriè re  de Séjan. J u lia  D om na c o m p rit 
que P la u tie n  de ve n a it dangereux. Dans la  lu t te  d ’in fluences 
q u i s’engagea, elle m i t  C aracalla  de son côté ; tous deux  dénon
cèrent à Sévère u n  co m p lo t, v ra i ou fa u x , q u i e u t p o u r sanc
tions  la  m o r t de P la u tie n  e t la  re léga tion  de P la u t il la  (205).

j y  _  C ARACALLA (211-217) ;  G ÉN ÉR A LIS A TIO N  DU  
D RO IT D E  C IT É 1.

La  m o r t de Septim e Sévère la issa it le p o u v o ir  à deux A u 
gustes. C araca lla  a v a it  su r Geta p lus ieurs avantages : l ’aînesse, 
Une p lus ancienne associa tion au gouvernem ent, le nom  de 
M arcus A u re lius  A n to n in u s . M ais cela ne lu i  su ffisa it pas, et i l  
é ta it im p a tie n t du  partage  ; d ’ a illeu rs  les deux  frères s’ é ta ien t 
to u jo u rs  détestés.

C on fian t a u x  gouverneurs de B re tagne  le so in  d achever 
les opé ra tions , ré s u lta t q u i fu t  v ite  ob tenu , C aracalla  e t Geta 
re v in re n t à R om e. O n dé ifia  Septim e Sévère e t l ’ on célébra ses 
funéra illes  : c’ est dans le mausolée des A n to n in s , c o n s tru it 
pa r H a d rie n  p o u r lu i-m êm e  e t ses descendan ts2, que ses cendres 
fu re n t portées. U ne année se passa en m anœ uvres sournoises 
des Augustes l ’u n  con tre  l ’a u tre , e t en va ins  e ffo rts  de J u lia  
D om na p o u r ré co n c ilie r ses deux  fils . C araca lla  f in i t  p a r  fe ind re  
de se p rê te r à une te n ta tiv e  de rap p ro che m e n t : Geta e t lu i  se 
tro u v a ie n t ensemble auprès de J u lia  D om na  quand des m e u r
tr ie rs  à la  solde de C aracalla  pé n é trè re n t dans l ’a p p a rte m e n t

,  1 . O u v r a g e s  a c o n s u l t e r . —  Von Rohden, article A u re liu s , n° 46, dans Pauly et 
tVissowa Real-Encyclopädie, t. I I  (1896), vol. 2434-2453 ; O. Th. Schulz, D er römische 
K *ise r C aracalla : Genie, W ahnsinn  oder Verbrechen P (Leipzig, 1909, }n-8°), tentative 

probante de réhabilitation ; Fluss, article Septim ius, n° 32 (Geta), dans Pauly et 
»Vissowa t. I I  de la 2e série (1922), col. 1565-1571; Capocci, L a  « C onstitu tio  A n to n i-  
n i<ina », dans les M em orie  della Reale Accademia dei L in c e i, Scienze m o ra li, 6 e sene, 
l ' }  (Rome, 1925, in-4°); E. Bickermann, Das E d ik t des Kaisers Caracalla  m  p (a p y ro )  
**i*8(eri8i) 40 (dissertation de Berlin, 1926, in-8°).

Voir plus haut, p. 194.
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e t égorgèrent Geta (fé v rie r 212). C araca lla  p ré te n d it q u ’i l  
n ’a v a it  fa i t  que se défendre e t devancer l ’a tta q u e  de son frè re . 
Sous ce p ré te x te , i l  o b t in t  non  seu lem ent la  con d a m n a tio n  de la  
m ém oire  de Geta, m ais la  suppression, com m e com plices de 
Geta, ^de tous ceux q u i le  gêna ien t : u n  fils  de P e rtin a x , u n  
p e tit- f i ls  de M a rc -A u rè le  (fils  de C laudius P om peianus), l ’ im 
pé ra trice  P la u t il la . L a  v ic tim e  la  p lus n o tab le  fu t  le g rand  
ju r is te  P a p in ie n  (Æ m iliu s  P ap in ianus), q u i a v a it  succédé à 
P la u tie n  dans la  charge de p ré fe t du  p ré to ire .

A in s i C araca lla  exagé ra it en c ruau té  l ’ énergie fa rouche de 
Septim e Sévère. I l  y  e u t dès lo rs con tre  lu i  beaucoup de haines ; 
m ais elles n ’osa ient se m an ifes te r. J u lia  D om na  a v a it  p o l i t i 
quem en t p ris  son p a r t i  du  m e u rtre  de Geta : elle su t conserver sa 
place e t son in fluence . P ap in ien  é ta it  m o r t,  m ais des ju ris te s  
form és p a r son enseignem ent c o n tin u a ie n t à siéger auprès 
de l ’em pereur. Les tares personnelles de C araca lla , chez q u i 
l ’o rgue il e t la  fé roc ité  sem b len t a v o ir  eu, au m oins p a r m om ents, 
u n  caractère pa th o lo g iq u e , n ’e xc lu a ie n t pas la  p o ss ib ilité  d ’une 
bonne a d m in is tra t io n  p o u r l ’ E m p ire  en général.

L ’acte le p lus célèbre e t le p lus im p o r ta n t du  règne de Cara
ca lla  fu t  beaucoup m oins son œ uvre que celle de ses conseillers, 
ju ris te s  q u i com prena ien t dans quel sens é vo lua ien t les lo is 
e t les m œ urs rom aines. C’est la  constitu tio  A n to n in ia n a , « cons
t i tu t io n  (ou é d it) de C aracalla  », p rom u lguée  en 212. E lle  d o n n a it 
le d ro it  de c ité  rom a ine  à tous les homm es lib res de l ’ E m p ire  : 
les catégories ju r id iq u e s  des la tin s  e t des peregrins d ispa ra is 
sa ien t ; u n  n ive lle m e n t p a r en h a u t u n if ia it  la  masse de la  p o p u 
la tio n . T e l é ta it  d u  m o ins, en gros, l ’e ffe t de ce tte  m esure. 
Dans les dé ta ils  de l ’a p p lic a tio n , certa ines re s tr ic tio n s  fu re n t 
observées1 : ne fu re n t adm is au bénéfice de l ’é d it n i les a ffranch is  
parqués dans la  classe des déd itices2, n i les la tin s  ju n ie n s 3, 
n i ce rta ins  des barbares d o n t on to lé ra it  l ’ é tab lissem ent en 
te r r ito ire  ro m a in , m ais q u i é ta ie n t to u jo u rs  regardés com m e 
étrangers, n i p e u t-ê tre  certa ines fra c tio n s  de p o p u la tio n  ru ra le , 
v iv a n t  éparses e t sans aucun  ru d im e n t d ’o rg a n isa tio n  m u n i

1. On n’est pas d accord pour les préciser. La découverte (dans un papyrus conservé 
a Giessen) d’un texte grec où l ’on a reconnu (peut-être à to rt : voir la dissertation de 
Bickermann citée plus haut, p. 255, et aussi G. De Sanctis, La novella del papiro di 
Giessen 40 / ,  dans la Rivista di filologia, t. L IV , 1926, p. 488-500) la constitutio Antoni
niana n’a pas éclairci la question ; car le papyrus est très mutilé et se prête à des inter
prétations divergentes.

2. Voir plus haut, p. 134-135.
3. Voir plus haut, p. 134.
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cipale ; i l  fa u t no te r, dans ce de rn ie r cas, que la  q u a lité  
d ’hom m e lib re  d e v a it ê tre  souven t m alaisée à p ro u v e r p o u r des 
gens q u i, dispersés dans les fo rê ts , les m ontagnes ou les steppes, 
n ’é ta ie n t in sc rits  su r aucun  reg is tre  d ’ é ta t c iv il.

Ces exceptions c o m p ta ie n t peu en face du  ré s u lta t g loba l : 
R om ains, Ita lie n s , p ro v in c ia u x  acheva ien t de se con fondre  
dans l ’éga lité  des d ro its . Des con tem pora ins , hostiles à Cara
ca lla , o n t fe in t de cro ire  que sa décis ion a v a it  p o u r seul o b je t 
d ’augm en te r le nom bre  des con tribuab les  soum is à l ’ im p ô t 
su r les successions, im p ô t q u i ne fra p p a it que les c itoyens 
rom ains. C ette e x p lic a tio n  p ué rile  ne p e u t se défendre. Si m a l 
renseignés que nous soyons su r les règ lem ents fiscaux  de 
l ’ E m p ire , nous pouvons a ff irm e r que le  c ito ye n  ro m a in  é ta it, 
au to ta l,  im posé m oins lo u rd e m e n t que le  la t in  e t le  p é rég rin  ; 
l ’a t t r a i t  de cet avantage é ta it ce rta inem en t une des p rinc ipa les  
raisons q u i poussaient les p ro v in c ia u x  à dés ire r la  c ité  com 
p lète. La  constitu tio  A n to n in ia n a  n ’a pas eu p o u r o rig ine  un  
ca lcu l m esqu in  e t fa u x . E lle  a, essentie llem ent, enreg istré  
une s itu a tio n  de fa i t  : quand  elle a été prom u lguée , de très 
larges po rtio n s  de la  p o p u la tio n  p ro v in c ia le  a va ie n t dé jà  reçu 
la p ro m o tio n  q u ’elle e n té r in a it. Les a ffranch issem ents, le ser
v ice m ili ta ire ,  la  concession a u to m a tiq u e  de la  c ité  a u x  m ag is
tra ts  ou a u x  décurions des v ille s  la tines, l ’avancem ent g raduel 
des com m unes dans l ’ échelle h ié ra rch ique  des co lle c tiv ité s  
m un ic ipa les a va ie n t in f in im e n t grossi, depuis deux  ou tro is  
générations, le nom bre  des c itoyens. Mêm e l ’ É g yp te , c ’est- 
à-d ire le pays q u i é ta it resté le p lus long tem ps à l ’éca rt de ce 
m ouvem ent général, ce lu i où la  ba rr iè re  en tre  l ’ in d ig é n a t e t la  
c ité  a v a it  été m a in te n u e  p a rt ic u liè re m e n t hau te , a v a it  f in i  pa r 
prendre p lace dans le co u ra n t un ive rse l : en 202, Septim e Sévère, 
consacrant une m o d if ic a tio n  q u i a v a it  com m encé vers l ’ époque 
d ’ H a d r ie n 1, a v a it  donné à tou tes  les m étropo les u n  conseil 
m u n ic ip a l (b o u le ) ; vers la  f in  de son règne, u n  É g y p tie n  p o u r la  
Première fo is fu t  consul : c ’ é ta it u n  ce rta in  Æ liu s  Cceranus, 
d on t le  fils , peu d ’années après, o b t in t  le mêm e honneur. 
É ’é d it de 212, en fa it ,  sc b o rn a it à o c tro ye r la  c ité  rom a ine  à 
Une m in o r ité  de su je ts q u i ne l ’a va ie n t pas encore a tte in te  
Par le je u  de la  lé g is la tio n  an té rieu re .

, É n ’en a v a it  pas m oins une s ig n if ic a t io n  rem arquab le . Rom e 
11 appara issa it p lus com m e une cap ita le  au centre  d ’un  m onde

U Voir plus haut, p. 199.
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soum is ; la  v ille  s’ é ta it fondue dans l ’ E m p ire . Les d irigean ts  
cessaient d ’a v o ir  à le u r d isp o s itio n , p o u r te n ir  en ha le ine les 
p ro v in c ia u x , p o u r les encourager au loya lism e , ce m oyen  de 
gouvernem ent q u i s’é ta it  long tem ps m o n tré  efficace, la  p e r
spective  des p ro m o tio ns  p a r lesquelles de proche en proche les 
bons se rv iteu rs  de R om e s’ é leva ien t ju s q u ’a u x  s itu a tio n s  les 
p lus honorables e t les p lus avantageuses. E n  s’ é tendan t à 
l ’in f in i,  la  n o tio n  de la  c ité  rom a ine  de ve n a it m oins ne tte  e t 
m o i n s  capable d ’a g ir ; la  d isc ip line  com m une a u ra it désorm ais 
p lus de peine à s’im poser a u x  égoïsmes in d iv id u e ls  e t a u x  
in té rê ts  locaux. L ’ é d it de C araca lla  n ’a pas créé cet é ta t de 
choses ; i l  a m is la  lo i en accord avec la  ré a lité , bonne ou m a u 
vaise, q u i s’ é ta it élaborée peu à peu.

V. —  D IF F IC U L T É S  F IN A N C IÈ R E S  E T  M IL IT A IR E S » .

L ’ E m p ire , à l ’ in té r ie u r  duque l v o n t s’e ffaçan t a ins i les d e r
nières traces de la conquête, est une m ach ine  im m ense e t lou rde . 
Le  fo n c tio n n e m e n t en est de p lus en p lus coû teux , à m esure 
que le p o u v o ir  ce n tra l s’ingère dans de nouveaux  dom aines 
e t que la  techn ique  a d m in is tra t iv e  se ra m ifie . C aracalla  aug
m ente  les dépenses en re le va n t encore d ’e n v iro n  c in quan te  
p o u r cen t les soldes m ilita ire s , en fa isa n t la  guerre, en e n tre 
p re n a n t de grandes cons truc tions , en créan t dans la  chancellerie  
im pé ria le  u n  bureau  a m em oria1 2, q u i se superpose a u x  b u re a u x  
ab ep is tu lis  e t a lib e llis  : ceux-c i se b o rn e ro n t d o ré n a va n t à 
une prem ière  étude des affa ires d o n t l ’a m em oria  so u m e ttra  à 
l ’em pereur la  so lu tio n .

P o u r grossir les recettes, C aracalla  p o rta  de c inq  à d ix  p o u r 
cen t le  ta u x  des im pô ts  su r les successions e t su r les a ffranch is 
sements. M ais c’est s u r to u t dans une ré fo rm e m oné ta ire  q u ’i l  
chercha le rem ède à ses em barras financ iers . L ’aureus fu t  fixé  
p a r C araca lla  à 6 gr. 55, ce q u i re p résen ta it une d im in u t io n  
d ’e n v iro n  17 p o u r 100, en po ids, su r Yaureus d ’A uguste . Le  
den ier d ’a rgen t, donné com m e m onna ie  fid u c ia ire  p o u r le v in g t-  
c inqu ièm e de Yaureus, é ta it tom bé  sous Septim e Sévère à un

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r .  — P. Nisle, De bellis ab A n to n in o  Caracallo in  Germania
et S arm alia  geslis (Breslau, 1866, in-8°) ; B. Bockhoff, De expeditionibus M . A u re li i  
A n to n in i C araca lli (Münster, 1868, in-8°) ; F. W. Drexler, Caracallas Z u g  nach dem 
O rient (Halle, 1880, in-8°). .

2. 1) n’est pas positivement certain que ce bureau a été créé par Caracalla ; mais u 
n’y a pas de témoignage qui le mentionne avant son règne.
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t i t r e  fa ib le  (50 ou 40 p o u r 100 de m é ta l p réc ieux), ce q u i le 
d is c ré d ita it. C araca lla , sans su p p rim e r le den ier, créa une 
nouve lle  pièce d ’a rgen t, Y A n to n in ia n u s , à t i t r e  éga lem ent bas 
(50 p o u r 100), m ais pesant u n  peu p lus de 5 gram m es, donc p lus  
lou rde  que le den ier, e t adm ise o ffic ie lle m e n t com m e le v in g tiè m e  
de Yaureus. L a  trésore rie  ne fu t  que passagèrem ent soulagée ; 
m ais la  d im in u t io n  irré g u liè re  e t inavouée du  poids e t d u  t i t r e  
dans les d iffé ren tes m onnaies fu t  dès lo rs  regardée com m e 
un  expéd ien t fac ile , u til is a b le  dans les m om ents  de gêne.

De m êm e que M arc -A u rè le  e t Com m ode, C araca lla  e u t à 
défendre la  fro n tiè re  d u  D anube. I l  y  fu t  appelé en 213 p a r les 
m ouvem ents  des G erm ains, p a rm i lesquels fig u ra ie n t, à côté  
de l ’ancien  peuple des C hattes, les A lam ans : le n om  est n o u 
ve a u 1, e t désigne une con fédé ra tion  guerrière  q u i sera désorm ais 
presque constam m ent m enaçante su r le  h a u t D anube e t le  
h a u t R h in . C araca lla  ré ta b lit  la  p a ix  p a r des b a ta ille s  heureuses 
et aussi p a r des subsides d is tribués  a u x  G erm ains. L ’année 
su ivan te , sur le m oyen  D anube, i l  c o m b a tt it  avec succès les 
Iazyges e t les Carpes. Les Carpes comm e les A lam ans so n t 
m entionnés alors p o u r la  p rem iè re  fo is : apparentés p ro b a b le 
m e n t a u x  Daces, ils  se m o n tre n t, venus des vallées d u  P ru th  e t 
du  Séreth, vers le  coude du  D anube, au n o rd  des Iazyges e t 
h l ’est des Quades.

C aracalla  se h â ta it  d ’en f in i r  su r la  fro n tiè re  d ’ E u rope , parce  
que c’é ta it  en O r ie n t q u ’ i l  c o m p ta it a cq u é rir de la  g lo ire . V o lo 
gèse IV  é ta it  m o r t en 209 ; son fils  Vologèse V  lu i  a v a it  succédé, 
mais u n  a u tre  de ses fils , A rta b a n , p ré te n d a it au trô n e  e t a v a it  
Pris les armes : les circonstances sem b la ien t favorab les p o u r 
’m e in te rv e n t io n  rom a ine . C aracalla , a rr iv é  en Asie  dans les 
derniers m ois de 214, re çu t l ’hom m age de Vologèse e t c ru t  
d abord  p o u v o ir  s’en co n te n te r ; i l  passa en É g yp te , où  i l  t r a ita  
Crue llem en t les A le xa n d rin s  q u i a va ie n t m auva is  e sp rit (215) ; 
mais p e n d a n t ce tem ps A r ta b a n  re n ve rsa it Vologèse e t re je - 
t a it  les p ropos itions  d ’a lliance  que C araca lla  lu i  ad ressa it. 
Caracalla e n tra  a lors en cam pagne, supp rim a  l ’Indépendance 
de l ’Osroène q u ’i l  annexa à la  p ro v in ce  de M ésopotam ie, e n v a h it 
1 A rm én ie , puis l ’A d iabène  (216). I l  p r i t  ses qua rtie rs  d ’h iv e r  à 
Edesse en Osroène. Comme les Parthes ne pa ra issa ien t pas 
disposés à tra ite r ,  i l  se re m it en m arche  vers le  T ig re  au p r in -  
temps de 217 : à peine é ta it - i l  en ro u te  q u ’ i l  fu t  assassiné, près

 ̂' Voir plus haut, p. 2 1 0 .
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de Carrhes, p a r u n  so lda t, à l ’ in s tig a tio n  d ’un  des deux  p ré fe ts  
d u  p ré to ire , M a c rin  (8 a v r i l  217).

V I. —  M A C R IN  (217-218)K

M a crin  (M arcus O pe llius M acrinus) a v a it  été nom m é, après 
la  m o r t  de P ap in ien , à la  p ré fec tu re  du  p ré to ire , que d ’abo rd  
i l  occupa 'seu l, e t q u ’en 217 i l  p a rta g e a it avec O c la tin iu s  A d ve n - 
tus . D énoncé à C araca lla  com m e u n  co n sp ira te u r possib le , i l  
a l la it  sans dou te  être  fra p p é  quand  i l  f u t  a v e rt i e t p r i t  les 
devan ts . L ’hom m e q u i a v a it  tué  C araca lla  a v a it  été a u ss itô t 
m assacré p a r les gardes ; M a c rin  p u t  n ie r to u te  p a r t ic ip a tio n  
au m e u rtre  e t é v ite r a ins i l ’h o s tilité  des so ldats d o n t beaucoup 
é ta ie n t dévoués à C aracalla . I l  f u t  p roc lam é em pereur p a r 
l ’arm ée au m ilie u  de laque lle  i l  se tr o u v a it  ; les au tres armées 
e t le Sénat c o n firm è re n t ce tte  p ro c la m a tio n .

A fr ic a in , d ’ o rig ine  m odeste, i l  é ta it  né en 164 e t a v a it  fa i t  
une ca rriè re  d ’a d m in is tra te u r, dans les tr ib u n a u x  e t les p ro - 
curatè les. C’ é ta it  com m e ju r is te  e t non  com m e m ili ta ire  q u ’i l  
a v a it  été désigné p o u r la  p ré fec tu re  du  p ré to ire . Le  ch o ix  des 
soldats s’ é ta it  p o rté  su r lu i  p a r u n  concours de circonstances 
p lu tô t  que p a r une préférence b ien  arrêtée.

P o u r la  p rem ière  fo is, le p rince  é ta it p ris  en dehors de l ’o rd re  
sé na to ria l : M a c r in  n ’é ta it que cheva lie r. A  v ra i d ire , en tre  u n  
cheva lie r de sa q u a lité  e t u n  sénateur i l  n ’y  a v a it  guère d ’éca rt. 
D epuis A ugus te , i l  é ta it  d ’usage que l ’ é lite  des chevaliers fû t  
appelée à com b le r les v ides d u  Sénat. E n  o u tre , les p ré fe ts du  
p ré to ire , co llabo ra teu rs  im m é d ia ts  e t m anda ta ires  perm anents  
d u  p rince , s iégeant dans ses conseils à côté de sénateurs a u x 
quels ils  é ta ie n t supérieurs p a r l ’ in fluence , n ’ é ta ien t m a in 
tenus hors d u  Sénat que p a r pure  conven tion . T o u t récem m ent, 
on  a v a it  v u  P la u tie n  cum u le r la  p ré fec tu re  du  p ré to ire  e t le  
consu la t. Quelques années p lus ta rd , Sévère A le xa n d re  a lla it  
déc ider que les p ré fe ts du  p ré to ire  se ra ien t régu liè rem en t séna
teu rs , so it q u ’ ils  fussent choisis dans le Sénat, so it que, a p p a r
te n a n t à l ’ o rd re  équestre, ils  fussent in sc rits  de d ro it  p a rm i les 
sénateurs en v e r tu  de le u r fo n c tio n .

L ’avènem ent de M a crin  n ’é ta it  donc pas u n  scandale. C’é ta it  1

1. O u v r a g e  a c o n s u l t e r . — H. J. Bassett, Macrinu» and Diadumiinianus (dis* 
«ertation de l ’Université de Michigan, 1920, in -8 °).
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cependant une nouveau té , une dé roga tion  a u x  t ra d it io n s  u 
rég im e : le  Sénat, m a lg ré  to u t ,  d e v a it en être  peu sa tis fa it. 
D ’ a u tre  p a r t ,  i l  n ’ y  a v a it  r ie n  q u i assurâ t à M a c rin  la  sym p a t te 
des so lda ts . Son règne é ta it  condam né à être  b re f. L a  m a l
ve illa n ce  q u i l ’en tou ra  se dev ine  chez les h is to riens  q u i nous 
son t parvenus, e t q u i son t p o u r lu i  d ’une sévérité  p ro b a b le m e n t

in ju s te . . , ,
I l  s ’e ffo rça  de conso lide r son p o u v o ir  en se ra t ta c h a n t, a 

son to u r , à la  dynas tie  des A n to n in s  e t des Sévères : i l  a jo u ta  
à ses nom s le cognomen de Severus, e t donna à son fils  D ia d u - 
mène ou D iadum én ien , u n  e n fa n t de neu f ans, le  cognomen 
d ’A n to n in u s , en m êm e tem ps que le t i t r e  de César.

M a c r in  ne d é s ira it pas p ro lo n g e r la  guerre con tre  les Parthes, 
coûteuse e t d ’issue in ce rta in e . Après des com bats en Mésopo
tam ie  e t d ’assez longues négocia tions, une p a ix  fu t  conclue 
qu i ne m o d if ia it  pas la  fro n tiè re  en tre  l ’ E m p ire  e t les P a rth e s 1 
e t q u i c o n firm a it la  suzera ineté  nom ina le  de R om e su r 1 A r 
m énie • M a c r in  p a y a it  d ’une som m e élevée, versée au ro i des 
Parthes, la  ga ran tie  que le te r r ito ire  ro m a in  ne serait^ p lus 
in q u ié té . Les légions ju g è re n t ce tte  co n ve n tio n  peu g lorieuse. 
L e u r i r r i ta t io n  g ra n d it quand  M a crin , to u t  en conse rvan t aux  
soldats dé jà  en service les avantages accordés p a r Caracalla, 
ram ena la  solde, p o u r les nouvelles recrues, au ta u x  en v ig u e u r 
sous Septim e Sévère. Des économies é ta ie n t d ’a u ta n t p lus 
nécessaires que les augm en ta tions  d ’im p ô ts  décidées pa r 
C aracalla se ré vé la ie n t, à l ’expérience, excessives : M a c rin  
ré ta b lit  le  ta r i f  de 5 p o u r 100 dans les taxes sur les successions 
et les a ffranch issem ents.

Les m écon ten ts  tro u v è re n t sans peine u n  p o in t de ra llie 
m en t. M a c rin  n ’a v a it  p u  songer à d é tru ire  la  fa m ille  de Septim e 
Sévère ; i l  lu i  a v a it  seu lem ent p re s c r it de se re t ire r  dans cette  
Syrie  d ’où  elle é ta it  venue. J u lia  D om na  n ’a v a it survécu que 
quelques semaines à C aracalla  : m a lad ie  ou suic ide elle é ta it 
m orte  à A n tio ch e . M ais à Émèse, dans les p rop rié tés  fam ilia les, 
Ju lia  Mæsa a v a it avec elle ses filles Soæmias e t Mamsea, le h s de 
Sosemias e t le  fils  de Mamæa. Le  fils  de Soæmias, V a rius  A v itu s  
^assianus, né vers 204, e xe rça it la  p rê trise  hé ré d ita ire  du  S o le il2.

C’est à cet e n fa n t, pu isque C araca lla  é ta it  m o r t  sans h é r it ie r  
d ire c t, que re v e n a it p a r la  naissance la  succession de Septim e

L ’Osroène restait absorbée dans l'Empire. 
Voir plus haut, p. 253.
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Sévère e t de C aracalla  ; le b ru i t  c o u ra it d ’a illeu rs  q u ’i l  é ta it le 
fils  a d u lté r in  de C aracalla . Les troupes cantonnées en Syrie  
fu re n t tra va illé e s  en sa fa v e u r : en a v r i l  ou m a i 218 elles le 
p ro c la m è re n t em pereur, en le sa lu a n t du  n om  de M arcus A u re - 
liu s  A n to n in u s  q u ’i l  p o rta  désorm ais. M a c rin  essaya de rés is ter, 
m ais fu t  m a l soutenu. B a ttu  près d ’A n tio ch e  (8 ju in  218), i l  
f u t  re jo in t  u n  peu p lus ta rd , pen d a n t q u ’i l  ch e rch a it à gagner 
l ’E u rope , e t tué . D iadum én ien , q u ’ i l  a v a it  nom m é A uguste , 
fu t  tu é  aussi pen d a n t q u ’i l  s’e n fu y a it vers l ’ E u p h ra te . Le  nouve l 
em pereur tra ve rsa  le n te m e n t l ’Asie M ineure  e t les provinces 
danubiennes, m e tta n t à m o r t en cours de ro u te  p lus ieurs gou
verneurs de p ro v in ce  ou com m andants de lég ion  q u i h és ita ien t 
à le reconna ître . L ’année 219 é ta it  assez avancée quand  i l  
e n tra  dans R om e ; on  n ’y  a v a it  p o in t v u  d ’em pereur depuis 
le  d é p a rt de C araca lla  p o u r le  D anube e t l ’ O r ie n t, au p r in 
tem ps de 214. Le  Sénat e t le peuple  de R om e s’a cco u tu m a ie n t à 
accepter des m a îtres  dans le c h o ix  desquels ils  n ’ é ta ie n t pas 
in te rvenus .

V I I .  —  LES D ER N IER S SÉVÈRES : É LA G A B A L (218- 
222) E T  A LE X A N D R E  (222-235J 1.

M arcus A u re liu s  A n to n in u s , tro is ièm e  em pereur de ce nom , 
est connu sous le so b riq u e t d ’ É la g a b a l2, a p p e lla tio n  en langue 
sém itique  du d ieu d o n t i l  é ta it le p rê tre . I I  é ta it  t ro p  jeune p o u r 
q u ’ on a tte n d ît de lu i  une a c tio n  personnelle . I l  a v a it p o u r lu i  le 
p restige  de sa dynas tie , les grands souvenirs que Septim e Sévère 
a v a it  laissés, e t auxquels on associa it Caracalla  d o n t les cruautés, 
à d is tance, s’ e ffaça ien t : É lagaba l fu t  o ffic ie lle m e n t déclaré fils  
de C araca lla  ; e t C araca lla  d iv in isé  est nom m é, dans les in s 
c r ip tio n s  des deux derniers Sévères, le « G rand  A n to n in  », 
D iv u s  M a g n u s  A n to n in u s . O n se s’é tonna pas de v o ir  la  mère 
e t s u r to u t la  g ra n d ’mère d ’ É lagaba l se s u b s titu e r à l ’em pereur 
e n fa n t e t s’occuper a c tive m e n t des affa ires pub liques .

C ependant É lagaba l m o n tra it  une p récoc ité  su rp renan te

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — J. Stuart Hay, The amazing emperor Héliogabalus 
(Londres, 1911, in-8°), essai d’apologie, assez malheureux ; Grœbe, art. Aurelius, 
n° 221 (Sévère Alexandre), dans Pauly et Wissowa, Real-Encyclopâdie, t. I I  (1896), 
col. 2526-2542 ; W. Thiele, De Severo Alexandro imperalore (Berlin. 1909, in-8°) ; 
A. Jardé, Éludes critiques sur la oie et le règne de Sévère Alexandre (Paris, 1925, in-8 °).

2 . Elagabalus, « le dieu de la montagne », ou, par un calembour étymologique, 
Tleliogabalus (helios, soleil).
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p o u r la  débauche e t la  p ro d ig a lité . Ses caprices e t ses p e rve r
sions d ’ O rie n ta l, élevé dans l ’a tm osphère sensuelle e t tro u b le  
d ’u n  tem p le  où le p rê tre , id e n tif ié  au d ieu , p o u v a it to u t  se 
p e rm e ttre , ré v o ltè re n t les R om ains q u ’i l  n ’ é ta it cependant pas 
fac ile  de scandaliser. Q uand É lagaba l tra n s p o rta  à Rom e 
la  p ie rre  no ire  q u i re p résen ta it le d ieu d ’ Émèse, ce geste s accor
d a it  avec le syncré tism e con tem po ra in . C’é ta it dé jà  chose 
p lus grave q u ’i l  p ré te n d ît subo rdonner à ce cu lte  exo tique  
les v ie u x  cultes rom a ins. M ais s u r to u t on fu t  in d ig n é  que 1 em 
pe reu r s’e n to u râ t des pires com pagnons, qu  i l  d o n n â t à des 
comédiens e t à des cochers des charges im p o rta n te s , que le 
pala is im p é ria l f û t  peuplé  de m ignons, de p rostituées e t d  eu

nuques. . . ,
Mæsa e t Soæmias essayaient va in e m e n t de re fo rm e r ces

m œ urs. P o u r m énager du  m oins l ’a ve n ir de la  dynas tie , Mæsa 
exigea q u ’ É lagaba l a d o p tâ t son cousin, le  fils  de Mamæa, de 
deux ou qua tre  ans p lus jeune que lu i1, e t q u ’i l  le n o m m â t 
César. Le jeune hom m e —  q u i a v a it p o u r gen tilice  Gessius, e t 
p o u r surnom s Bassianus A lex ianus  —  s appela dès lo rs  M arcus 
A u re lius  A le xa n d e r (221). É lagaba l a u ra it vo lo n tie rs  annu le  
l ’a d o p tio n  à laque lle  i l  v e n a it d ’ être c o n tra in t ; 1 o p pos ition  
de l ’o p in io n  p u b liq u e  e t des soldats l ’en em pêcha. A u  b o u t 
de quelques m ois les p ré to riens  m assacrèrent E lagaba l, e t 
Soæmias avec lu i  : i l  est p robab le  que Mamæa, im p a tie n te  de 
v o ir  régner son fils , a v a it  p réparé  l ’ém eute, e t que Mæsa laissa
fa ire  (m ars 222). , .

Le nouve l em pereur é ta it  très d iffé re n t d E lagaba l : c é ta it 
une n a tu re  généreuse et rêveuse ; sa condu ite  ne d o n n a it pas 
prise à la  c r it iq u e . I l  ne v o u lu t pas se d ire  p lus long tem ps fils 
d ’ É lagaba l : les in sc rip tio n s  le n o m m en t fils  de C araca lla , e t 
d ’a illeu rs  on ra c o n ta it de lu i,  com m e on l ’a v a it racon té  d E la 
gabal, que C aracalla  é ta it rée llem en t son père. P o u r se ra tta c h e r 
plus é tro ite m e n t à son g lo rie u x  aïeul, i l  in te rca la  le su rnom  
Severus en tre  son gen tilice  A u re lius  e t son su rnom  A le xande r . 
Les fa vo ris  d ’ É lagaba l fu re n t m is à m o r t ou renvoyés ; la 
p ie rre  sacrée d ’ Émèse fu t  réexpédiée en Syrie. Les prem iers 
rangs dans l ’en tourage du p rince  a p p a rt in re n t de nouveau à 
des ju risconsu ltes , U lp ie n  (D o m itiu s  U lp ianus), qu i lu t p re fe t 
du p ré to ire , P au l (Ju lius  P au lus), H erenn ius M odestinus ;

1 - I l était né soit en 206, soit en 208.
2. I l convient donc de l ’appeler « Sévère Alexandre » plutôt qu’ « Alexandre Sévère ».
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une grande p a r t d ’a u to r ité  fu t  laissée à Mæsa —  m ais elle 
m o u ru t que lque tem ps après l ’avènem ent de Sévère A le x a n 
dre —  e t s u r to u t à Mamæa.

Le règne de Sévère A le xa n d re  se s igna le  en apparence p a r 
une te n ta t iv e  p o u r re s ta u re r le p o u v o ir  du  Sénat e t rendre  
à ce tte  assemblée u n  rô le  de gouvernem ent. U ne com m ission 
de seize sénateurs fo rm a  une sorte  de conseil de régence, d is 
t in c t  du  cons ilium  p r in c ip is ,  e t chargé d ’assister l ’em pereur 
e t sa m ère. Q uatorze  consulaires fu re n t a d jo in ts  au p ré fe t de 
la  v i lle  p o u r l ’a d m in is tra t io n  e t la  po lice de R om e. A v a n t de 
désigner les p r in c ip a u x  fonc tionna ires  e t les gouverneurs de 
p rov inces, l ’em pereur dem a n d a it l ’avis du  Sénat.

Mais ce tte  re a c tio n  fu t  sans portée  réelle. Les mesures prises 
p a r Sévère A le xa n d re  en fa v e u r du  Sénat fu re n t ou b ien  aban
données après une cou rte  période d ’a p p lic a tio n , ou b ien  annulées 
p a r des mesures de sens co n tra ire  e t d ’e fficac ité  p lus grande. 
Le  cursus honorum  fixé  p a r A uguste  fu t  m o d ifié  : l ’échelon 
in te rm é d ia ire  en tre  la  questure  e t la  p ré tu re  cessa d ’ être  de 
règle, ce q u i en tra îna , au b o u t de peu d ’années, la  d is p a r it io n  
to ta le  de l ’é d ilité  e t la  d is p a r it io n  presque to ta le  du  t r ib u n a t  de 
la  p lèbe. Dans le gouve rnem en t d ’u n  c e rta in  nom bre  de p ro 
vinces im péria les , des chevaliers fu re n t substitués a u x  sénateurs. 
R ien  ne fu t  fa it  n i ne p o u v a it ê tre  fa i t  p o u r ré ta b lir  u n  con trô le  
e ffe c tif du  Sénat su r les provinces sénatoria les n i p o u r re s t itu e r 
au tré so r sé n a to ria l que lque chose de ce q u ’i l  a v a it  pe rdu . La  
décision, signalée p lus h a u t1, q u i co n fé ra it a u x  préfe ts du  p ré 
to ire  la  q u a lité  de sénateurs s ign ifie  au fo n d  que ce tte  q u a lité  
n ’est p lus guère, à ce tte  da te , q u ’une d is tin c tio n  h o n o rifiq u e . 
Ce n ’est p o in t parce q u ’on a p p a rt ie n t à l ’o rd re  séna to ria l q u ’on 
est ap te  a u x  em plo is  élevés : c ’est, au co n tra ire , une carriè re  
de fo n c tio n n a ire  dévoué au p rince  q u i amène com m e récom 
pense le t i t r e  de sénateur. Le  séna teur du  m e siècle est so it un  
hom m e riche  q u i v i t  su r ses dom aines hé réd ita ires , dans son 
pays, e t ne p a ra ît guère à R om e, so it un  hom m e sans ancêtres, 
de la p e tite  bourgeois ie ou du  peuple , que la  fa v e u r im p é ria le  
v ie n t de fa ire  c la riss im e : les uns a r r iv e n t à ce ra n g  en se rvan t 
dans l ’arm ée, les autres p a r une carriè re  p u re m e n t c iv ile  ; 
peu à peu deux  personnels se c o n s titu e n t, d iffé ren ts  p a r l ’o rig ine  
e t p a r les tendances, l ’un  c iv il  e t l ’a u tre  m i l i ta i r e 2. L ’in s c r ip t io n

1. P. 260.
2. Voir plus haut, p. 191.
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de ces nouveau-venus au nom bre  des sénateurs é ta it d a u ta n t 
p lus aisée que le cens séna to ria l n ’ a v a it  pas été changé e t que, 
p a r l ’e ffe t des tra n s fo rm a tio n s  m onéta ires, à une v a le u r n o m i
nale cons tan te  co rresponda it une v a le u r réelle  m o ind re .

Sévère A le xand re  n ’a co n tra rié  aucun  des m ouvem ents  
q u i s’é ta ie n t dessinés sous les em pereurs  ̂précédents.^ L  in 
tru s io n  d ’ élém ents o rie n ta u x  dans les hab itudes  rom aines e t 
dans la  concep tion  m êm e du  gouve rnem en t é ta it  fa c ilité e  p a r le  
to u r  d ’e sp rit que p lus ieurs des p lus grands ju ris te s  de va ien t à 
le u r naissance ou à le u r éduca tion  : P a p in ie n  é ta it  p ro b a b le m e n t 
S yrien  ; U lp ie n  é ta it de T y r  ; M odestinus é c r iv it  en grec. I l  ne 
p o u v a it ê tre  question  de re v e n ir  su r le n ive lle m e n t q u i se 
fa is a it en tre  l ’ I ta lie  e t les p rov inces. L a  concession du  «^dro it 
ita liq u e  », p a r Septim e Sévère e t ses successeurs, à d  assez 
nombreuses v ille s  d ’Asie e t d ’ A fr iq u e  co n fé ra it au te r r ito ire  de 
ces v ille s  la  mêm e im m u n ité  fiscale q u ’ au sol ita lie n . S i les 
Sévères o n t e m b e lli R om e de m onum ents  grandioses, com m e 
le S e p tizo n iu m  c o n s tru it p a r Septim e Sévère_ au sud-est du  
P a la t in , les therm es de C aracalla  près de la  vo ie  A pp ienne  les 
therm es d ’A le xa n d re  au C ham p-de-M ars 1 a c t iv ité  des b â tis 
seurs, sous ces règnes, a été p lus in tense encore dans les p ro 
vinces. N o n  seu lem ent dans les cités que les Sévères a va ie n t 
des ra isons spéciales de p ro tége r, com m e L e p tis  M agna, m ais 
un  peu p a r to u t, grâce à la  v i ta l i té  accrue que la  p o lit iq u e  de 
Sévère e t l ’ é d it de C aracalla  donnè ren t a u x  organism es m u n i
c ipaux , des m onum ents  s’ é leva ien t p o u r l ’u t i l i té  p u b liq u e  ou 
p o u r le  lu xe . Les ru ines du  tem ps des Sévères, éparses à trave rs  
to u t le  m onde ro m a in , la issen t l ’ im p ress ion  que le souci du  
c o n fo rt e t du  b ien -ê tre  y  est aussi général, aussi efficace qu aux  
m e illeu rs  jou rs  du  second siècle. Septim e Sévère, de mêm e 
qu ’i l  a u to r is a it la  fo n d a tio n  de collèges dans l ’a rm é e 1 2, é la rg it 
le d ro it  d ’associa tion , p o u r les prov inces aussi b ien  que p o u r 
l ’ I ta l ie » ;  le t r a v a il  p ro v in c ia l é ta it encouragé p a r ces com 
m odités nouvelles.

L ’in co n vé n ie n t é ta it  que, m a té rie lle m e n t e t m o ra lem en t, 
l ’écart s’ a cce n tu a it en tre  les c ita d in s  e t les ru ra u x . Les d if f i
cultés économ iques, sensibles dès C araca lla ,_ re n d a ie n t cet 
écart m o ins to lé ra b le , parce q u ’elles d im in u a ie n t ou su p p n -

1 . C e u x -c i  d ’a il le u rs  n e  s o n t q u ’u n e  t r a n s fo r m a t io n  de  th e rm e s  c o n s tru its  p a r  N é ro n .

2 .  V o i r  p lu s  h a u t ,  p .  2 5 0 .
2 .  V o i r  p lu s  h a u t ,  p .  2 2 2 .
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m a ie n t p o u r les ru ra u x  l ’espo ir de v o ir  leurs hum bles groupes 
de cases se tra n s fo rm e r progress ivem ent en agg lom éra tions 
u rba ines. Le  danger é ta it  d ’a u ta n t p lus grave que l ’o p pos ition  
e n tre  c ita d in s  e t ru ra u x  se d o u b la it, en gros, d ’une o p pos ition  
en tre  c iv ils  e t m ilita ire s . Les so ldats se re c ru ta ie n t b ien  rare 
m e n t p a rm i les h a b ita n ts  des centres u rb a in s  ; ils  vena ien t 
presque tous des pa rties  ru ra les des com m unes com prises dans 
les prov inces im péria les, so it q u ’ ils  servissent, com m e c’é ta it 
le  cas le p lus fré q u e n t, dans le u r p ro v in ce  d ’o rig ine , so it q u ’ ils  
fussent envoyés dans les troupes cantonnées en Ita lie  ou que, 
enrôlés dans u n  num erus, ils  a llassent re tro u v e r lo in  de le u r 
pays u n  corps composé de leurs com pa trio tes . Le  fossé en tre  les 
so ldats issus des campagnes e t les c ita d in s  é trangers au m é tie r 
m ili ta ire  s’a p p ro fo n d it quand  Sévère A le xa n d re , en a cco rdan t à 
des ve te rans la  jouissance h é ré d ita ire  de cham ps situés au 
vo is inage des fro n tiè re s , im posa du  mêm e coup à leurs fils  
l ’o b lig a tio n  hé ré d ita ire  de s’en rô le r dans l ’arm ée. I l  o rg a n isa it 
a ins i ces « hom m es de la  fro n tiè re  » ( lim ita n e i)  en une caste de 
paysans-soldats.

D ’a illeu rs  Sévère A le xa n d re  e u t b ie n tô t l ’occasion de v o ir  
com bien l ’ é q u ilib re  des in s t itu t io n s  é ta it  menacé p a r les d is 
pos itions  des so ldats ; ca r ceux-c i n ’a d m e tta ie n t p lus q u ’on 
d is c u tâ t leurs exigences ou q u ’on re s tre ig n ît leurs p ro f its . 
M écontents d ’ U Ip ien , les p ré to riens  se sou levèrent e t l ’ égor
gèrent sans que l ’em pereur osât le défendre (228). L ’h is to rie n  
D io n  Cassius, deux  fois consul e t p lus ieurs fo is gouve rneu r de 
p ro v in ce , n  é ta it pas a im é des soldats : i l  a u ra it  eu le  m êm e 
s o rt qu  U lp ie n  s i l  ne s’ é ta it pas re t iré  dans ses p rop rié tés  de 
B ith y n ie . D  autres m u tin e rie s  m ilita ire s  encore se p ro d u is ire n t 
en diverses régions.

O n p o u v a it d ’a u ta n t p lus s’en é m o u vo ir que la  s itu a tio n  se 
c o m p liq u a it de nouveau, après d ix  années de calm e, su r la  f ro n 
tiè re  o rien ta le . E n  227 le ro i des Parthes A rta b a n  fu t  renversé pa r 
le  Perse A rd a s c h ir : c ’é ta it p lus q u ’un  changem ent de dynas tie , 
c ’ é ta it une vé r ita b le  ré v o lu tio n , q u i s u b s titu a it au royaum e 
des Arsacides, cons tam m ent a ffa ib li p a r la  d iscorde, u n  royaum e 
fo r te m e n t u n ifié , e t an im é d ’un  v ig o u re u x  e sp rit n a t io n a l1. 
Presque auss itô t la  M ésopotam ie fu t  a ttaquée  e t envahie  ; 
des colonnes perses péné trè ren t ju s q u ’en Cappadoce (231). 
Sévère A le xand re  pré leva su r les autres fron tiè res  de quo i

1 . S u r  c e t te  r é v o lu t io n ,  v o ir  le  c h a p it r e  s u iv a n t .
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fo rm e r une armée im p o rta n te , se re n d it  en Asie e t réuss it, 
après une cam pagne d iff ic ile , à dégager le  te r r ito ire  ro m a in  
(232). Les Perses s’en t in re n t p o u r le m o m e n t à cette  te n ta tiv e .

A près a v o ir  célébré ce tte  v ic to ire  à R om e, Sévère A lexand re  
d u t re p a r t ir  p o u r la  fro n tiè re  du  R h in , que des bandes de Ger
m ains v o u la ie n t fo rce r. I l  s’in s ta lla  avec sa mère à M o g u n tia - 
cum  (M ayence) ; l ’h iv e r de 234 à 235 fu t  em p loyé  à de petites 
opéra tions, e t aussi à des négocia tions avec les chefs germ ains. 
Mais l ’arm ée du  R h in , q u i re p ro c h a it à l ’em pereur sa p a rc i
m on ie , s’ in d ig n a  en o u tre  de ne pas le tro u v e r assez énergique 
con tre  l ’ennem i. I l  y  e u t une ém eute de p lus , e t ce tte  fo is elle 
ne p u t  être  m aîtrisée  : les so lda ts, acc lam an t com m e em pereur 
u n  de leurs o ffic iers, M a x im in  (Caius Ju liu s  Verus M a x im in u s ), 
tu è re n t Sévère A le xa n d re  e t Mamæa (m ars 235).

V IIL  _  LE MOUVEMENT INTELLECTUEL ET RELI
GIEUX1.

Les faiblesses q u i é ta ie n t dé jà  v is ib les dans l ’ a r t  du  second 
siècle en ra ison  m êm e de la  d iffu s io n  d u  c o n fo r t e t du  luxe  
jusque dans les pe tites  v ille s  e t les m aisons de cam pagne des 
provinces éloignées, son t p lus frappan tes  encore à 1 époque des 
Sévères. Les arch itectes saven t cons tru ire  d ’énormes voû tes en 
blocage, a p p rennen t à c o u v r ir  d ’une coupole u n  espace quad ran - 
gu la ire , bâ tissen t p a r des procédés rap ides de vastes édifices e t 
de hautes façades ; m ais le se n tim e n t des p ro p o rtio n s  s ob lité ré  
e t les ordonnances classiques s’abâ ta rd issen t. S ouven t le  décor 
s c u lp tu ra l n ’est pas à l ’ échelle des m onum ents  : ta n tô t  i l  est tro p  
p e tit  e t peu lis ib le , ta n tô t  au co n tra ire  i l  est exagéré dans le 
sens du  colossal. U n  s ty le  « baroque » d o n t l ’o rn e m e n ta tio n  
profuse fa tig u e  l ’ œ il p a r le  je u  com p liqué  des b lancs e t des 
noirs répand  dans to u t  l ’ E m p ire  les im a g in a tio n s  les p lus d is 
cutables du  goû t o r ie n ta l.

I l  y  a encore des scu lp teurs  capables de tra d u ire  avec v ig u e u r

1886, in-8°) : P- M onceaux, Histoire uueraire ae i / \ j r i q u c  w '  »
P aru s  1 9 0 0 -1 9 2 3  in -8 ° )  t .  I  • d u  m ê m e , Histoire de la litté ra tu re  latine chrétienne (P a n s ,  
1 9 2 4 , ’¡n -1 6 ,  dans’ la  « C o lle c t io n  P a y o t  ») ; P . de  L a b r io lle ,  Histoire de la littérature latine 
chrétienne (P a r is , 1 9 2 0 , in -8 °  ; 2 e é d ., 1 9 2 4 ) ; o u v ra g e s  d e  A .  P u e c h  e t  C h . G u ig n e -  
W t  ci tés p ius h a u t ,  p . 2 3 9  ; K  B ih lm e y e r ,  Die syrischen Kaiser zu Rom (211-235) 
und das Christentum ( R o t te n b u r g ,  1 9 1 6 , in -8 ° ) .
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une obse rva tion  précise : ils  nous o n t laissé, p a r exem ple, 
d ’exce llen ts  p o rtra its  de P e rtin a x  e t de C araca lla . Mais les 
effigies de Septim e Sévère e t de J u lia  D om na  (fréquem m ent 
p lus grandes que n a tu re ) q u ’o n t fou rn ies u n  peu tou tes les p ro 
vinces son t presque to u jo u rs  m édiocres ou la ides. De m êm e, 
la  b a n a lité  e t le  m anque d ’a r t  son t des tra its  à peu près cons
ta n ts  dans les nom breuses scu lp tu res m ith r ia q u e s  q u i d a te n t 
de la  p rem iè re  p a rtie  du  m e siècle.

A  R om e, le dom aine le p lus fécond d u  t r a v a i l  in te lle c tu e l 
reste p o u r ce tte  période l ’é tude du d ro it  : nous avons nom m é 
plus h a u t les ju risconsu ltes  q u i o n t été les co llabo ra teu rs  de 
Septim e Sévère, de C aracalla  e t de Sévère A lexand re . L ’h is 
to r ie n  M arius  M ax im us , m o r t sous Sévère A le xa n d re , n ’est 
guère p o u r nous q u ’un  nom , car i l  est d iff ic ile  de dém êler dans 
le fa tras  de Y H is to ire  Auguste  les pa rties  p o u r lesquelles des 
e m prun ts  lu i o n t été fa its .

Comme à l ’époque des A n to n in s , les écriva ins de langue 
grecque son t ceux q u i co m p te n t le p lus. Le  sophiste  É lie n  
(C laudius Æ lia n u s ), c o n tin u a te u r des sophistes du  second 
siècle, est u n  Ita lie n  q u i pa rle  e t é c rit en grec. L ’œ uvre h is to 
riq u e  de D io n  Cassius1 est fo r te m e n t te in tée  de rh é to riq u e , 
m ais n ’en est pas m o ins su b s tan tie lle  e t consciencieuse. D ’autres 
au teurs  se co n te n te n t de passer en revue e t de résum er l ’a c t iv ité  
l it té ra ire  des générations précédentes. Une fa m ille  de Lem nos 
a p ro d u it  to u te  une série de rhé teu rs , les P h ilos tra tes  ; l ’un  
d ’eux, pro tégé de J u lia  D om na , é c r it les Vies des sophistes, 
e t aussi la  b iog raph ie  d ’u n  th a u m a tu rg e  du  tem ps des F lav iens, 
le C appadocien A p o llo n io s  de T yane . A thénée , de N a u cra tis  en 
É g yp te , tra v a il le  à une am p le  c o m p ila tio n , le Banquet des 
sophistes-, D iogène Laërce p u b lie  p ro b a b le m e n t sous Sévère 
A le xa n d re  u n  ouvrage d ’ensemble su r les vies e t les op in ions 
des philosophes. A in s i la  seconde soph is tique , tou rnée  vers ces 
besognes de ré c a p itu la tio n , donne des signes c la irs  de fa tig u e  
e t de ra len tissem en t.

Les esprits  o r ig in a u x  se p o rte n t a illeu rs . A m m on ios  Sakkas 
(né vers 175) fonde vers 200 l ’école p h ilosoph ique  d ’A le xa n d rie , 
e t P lo t in  (né en 204 à L ycopo lis  en E g yp te ) d e v ie n t sous Sévère 
A le xa n d re  l ’a u d ite u r d ’A m m on ios  : i l  ne ta rd e  pas à être reconnu 
com m e u n  g rand  rep résen tan t de la  pensée grecque e t à donner

1 .  V o i r  p lu s  h a u t ,  p .  2 6 6 . S o n  n o m  e s t e x a c te m e n t  Cassius D io  C o c c e ia n u s  ; i l  é t a i t  
p e t i t - f i ls  d e  D io n  C h ry s o s to m e .
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fo rm e au « néop la ton ism e  ». Sa d o c tr in e  est une ph ilosoph ie  
m ys tiq u e , q u i te n d  à l ’u n io n  de l ’ âme, p a r l ’extase, avec la  
d iv in ité  : p a r là  elle répond  a u x  asp ira tions  générales q u i, 
du  d é b u t de l ’E m p ire  à la  f in  du  second siècle, son t allées s’ a f f ir 
m a n t de p lus en p lus. P lo t in  d ’a illeu rs  n ’a pas igno ré  la  m ys 
tiq u e  h indoue , d o n t la  n o tio n  a été apportée  en É g yp te  p a r des 
nav iga teu rs  e t des négociants, e t des traces de cette  m y s tiq u e  
as ia tique  se d iscernen t dans la  sienne.

L ’a tt ra c t io n  d u  ch ris tia n ism e  s’e xe rça it aussi s u t beaucoup 
d ’ in te lligences. L a  p o lit iq u e  de Septim e Sévère n ’a pas été 
b ie n ve illa n te  p o u r les ch ré tiens. S’ i l  est v ra i que les églises 
p o u va ie n t t i r e r  p a r t i,  dans une certa ine  m esure, des libe rtés  
accordées à tous les c itoyens en m a tiè re  d ’associa tion , le ch ris 
tian ism e , en lu i-m êm e , d e v a it ap p a ra ître  au rude  p o lic ie r 
q u ’é ta it  Septim e Sévère com m e u n  désordre. I l  in te rd i t  e t les 
conversions au juda ïsm e e t les conversions au ch ris tian ism e , 
co n fo n d a n t dans la  mêm e con d a m n a tio n  ju ifs  e t ch ré tiens, b ien  
que l ’ h o s tilité  en tre  les uns e t les autres fû t  n o to ire  e t v io le n te . 
C ependant i l  n ’e n tre p r it  pas con tre  le ch ris tian ism e  une lu t te  
m é thod ique  e t con tinue . L à  où les gouverneurs é ta ie n t eux- 
mêmes m a l disposés p o u r les chré tiens, i l  y  eu t, en v e r tu  des 
in s tru c tio n s  im péria les , des persécutions e t des m a rty re s  : ce 
fu t  le  cas en E g yp te , en A fr iq u e . Mais les crises de sévérité  
a lte rn a ie n t avec les périodes d ’ind iffé rence  e t de rém ission.

Dans ces co n d ition s , la  propagande ch ré tienne  n ’é ta it  pas 
sérieusem ent en travée. Les tém oignages con tem pora ins s igna
le n t le nom bre  g rand issan t des chrétiens dans tou tes  les classes 
de la  société, dans les conseils m u n ic ip a u x , dans l ’ arm ée, dans 
les fonc tions  pub liques . Des régions nouvelles é ta ie n t conquises : 
in t ro d u it  en Osroène u n  peu a v a n t 200, le  ch ris tian ism e  y  fu t  
b ie n tô t très fo r t1. Une l it té ra tu re  ch ré tienne  en langue syriaque  
s’y  déve loppa, d o n t le p re m ie r rep résen tan t fu t  Bardésane, 
d ’a illeu rs  suspect d ’hérésie.

I l  é ta it log ique  que l ’a c t iv ité  in te lle c tu e lle  au g m e n tâ t dans 
le m onde ch ré tien  en m êm e tem ps que le nom bre  des fidèles. 
A le xa n d rie  v i t  p rospérer, p a ra llè le m e n t à son école de p h ilo 
sophie p ro fane , une école très v iv a n te  de théo log ie  e t de p h ilo - 
sophie chrétiennes, d o n t les m a îtres  fu re n t C lém ent d ’A le x a n 
drie (né vers 150, m o r t vers 215), q u i enseigna ju s q u ’en 202,

. 1* U n e  lé g e n d e , créée  u n  p e u  p lu s  ta r d ,  f i t  r e m o n te r  a u  p r e m ie r  s ièc le  1 é v a n g é lis a -  
t i ° n  d e  l ’O sro è n e .
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e t O rigène (185-254), q u i, célèbre dès l ’adolescence, p r i t  en 203 
la  place de C lém ent. L ’u n  e t l ’a u tre  s’e ffo rça ien t de com b ine r 
avec les dogmes chré tiens les acqu is itions  de la  ph ilosoph ie , 
non  sans s app roche r dangereusem ent de la  gnose e t risq u e r 
1 accusa tion  d hé té rodox ie . E n  P a lestine , u n  é ru d it o rig in a ire  de 
Jérusa lem , Sextus Ju liu s  A frica n u s , donna, sous la  fo rm e  d ’une 
chronolog ie  a lla n t de la  c ré a tio n  du  m onde à l ’an  221, le  sque
le tte  d une h is to ire  considérée du  p o in t de vue  ch ré tien .

U n  fa i t  im p o r ta n t est l ’a p p a r it io n  d ’une lit té ra tu re  chré
tienne en langue la tin e . C’est en A fr iq u e  q u ’elle tro u v e  le 
te r ra in  le  p lus favo rab le , e t elle s’honore to u t  de su ite  d ’un  
g rand  nom , ce lu i de T e r tu ll ie n  (Q u in tus  S ep tim ius F lorens 
T e rtu llia n u s ), né à C arthage vers 160, m o r t vers 222. Sa fougue 
e t sa ve rve  de po lém is te  se rven t u tile m e n t la  cause chré tienne , 
ju s q u ’au jo u r  où son in trans igeance  l ’en tra îne  dans l ’hérésie 
m on tan is te .

Les princesses syriennes e t leurs fils  n ’o n t pas ren forcé  con tre  
le ch ris tian ism e  les mesures de po lice que Septim e Sévère dé jà  
n  a p p liq u a it que p a r in te rm itte n ce s . J u lia  Mamæa e u t la  c u rio 
s ité  de conna ître  O rigène ; e lle le f i t  m ande r p o u r s’e n tre te n ir  
avec lu i.  Ju liu s  A frica n u s  fu t  b ien  v u  d ’É lagaba l e t de Sévère 
A le xa n d re . Le syncré tism e de Sévère A le xa n d re  s’é la rg issa it 
au  p o in t d ’a c c u e illir  même le ch ris tian ism e  : dans une sorte  
d o ra to ire  i l  a v a it  placé, o u tre  les images des bons empereurs 
e t celles de ses ancêtres, celles d ’A b ra h a m  e t du  C h ris t, avec 
celles d Orphée e t d A po llon ios  de Tyane. I l  est p robab le  que 
beaucoup de R om ains, à son exem ple, sans se c o n v e rt ir  au 
ch ris tia n ism e , s y  in té ressa ien t e t y  songeaient avec sym p a th ie .
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C H A P IT R E  X I

D É V O L U T IO N  D E  L 'A F R IQ U E  E T  D E  L 'A S I E  

A U  I I I e S IÈ C L E

L ’h o rizo n  des peuples de l ’a n tiq u ité  classique est v o lo n ta i
rem en t l im ité  ; ils  la issen t dé libé rém en t hors de le u r in fluence  et 
même de le u r connaissance d ’immenses fra c tio n s  d ’h u m a n ité . Les 
R om ains pe rs is ten t dans ce tte  a t t itu d e  après l ’ ère ch ré tienne , 
m a lg ré  l ’ex tens ion  de le u r E m p ire , m a lg ré  les con tacts  que cette  
ex tens ion  le u r im pose avec des na tions  nouve lles. Ils  ne fo n t 
p o in t d ’e ffo rt p o u r com p lé te r e t coordonner les renseignem ents 
q u 'ils  acqu iè ren t au hasard des circonstances. Les em pereurs 
ne se proposen t r ie n  de p lus que de b ien  m o n te r la  garde a u x  
fron tiè res  e t de rég le r l ’adm iss ion  des barbares dans l ’E m p ire , en 
f ix a n t les q u a n tité s  acceptées, les po in ts  e t les m om ents  d ’entrée. 
Ils  ne cherchen t pas à p o rte r le u r  vue  p lus lo in , ju s q u ’a u x  
a rriè re-p lans où les m ouvem ents  des barbares p re n n e n t o rig ine .

Le  m onde non  ro m a in  a donc une v ie  q u i est indépendan te  
de R om e, e t q u i cependant a g it su r l ’h is to ire  de R om e. R om e, 
à l ’in té r ie u r  de ses fro n tiè re s , a p é tr i à sa guise la  m a tiè re  
hum aine ; e lle est restée passive au co n tra ire  dans ses ra p p o rts  
■— in v o lo n ta ire s , m ais réels e t gros de conséquences —  avec les 
Peuples q u i n ’é ta ie n t pas com pris  dans le  ra y o n  de sa d o m in a tio n .

Le tro is ièm e  siècle est p o u r p lus ieurs de ces peuples u n  tem ps 
d’événem ents graves e t de m o d ifica tio n s  im p o rta n te s , d o n t la  
répercussion, p a r la  su ite , s’est fa i t  longuem en t se n tir.

1. —  L ’AFRIQUE NON ROMAINE1.

Nous avons d i t 2 que, du  M aroc à la  T r ip o lita in e , la  fro n tiè re

! •  O u v r ag es  a  c o n s u lt e r . —  S . G s e ll, La Tripolitaine et le Sahara au I I I e siècle 
notre ère, d a n s  les  Mémoires de l'Académie des Inscriptions, t .  X L I I I  (1 9 2 6 ), p .  1 4 9 -  

t r a v a i l  c a p ita l  ; É .  F .  G a u t ie r ,  Les siècles obscurs du Maghreb (P a r is , 1 9 2 7 , in -8 ° )  ; 
D e la fo s s e , Les noirs de l'Afrique (P a r is , 1 9 2 2 , in -1 6 ,  d a n s  la  « C o lle c tio n  P a y o t  ») ; 

. K a m m e r e r ,  Essai sur l'histoire antique d'Abyssinie. Le royaume d’Aksum et ses 
u°i8ins d'Arabie et de Méroé (P a r is , 1 9 2 6 , in -8 ° ) ,  o u v ra g e  p e u  p e rs o n n e l e t  m é d io c re -  
BleQt  co m p o sé , m a is  c o m m o d e  en  t a n t  q u e  ré s u m é  des r é s u lta ts  o b te n u s  p a r  les  fo u ille s  
a n |la is e s  e t  a m é ric a in e s  de  N a p a ta  e t  M é ro é  e t  p a r  la  « D e u ts c h e  A k s u m  E x p é d it io n  »
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rom a ine  fu t  poussée p a r les Sévères aussi a v a n t vers le  sud q u ’elle 
d e v a it jam a is  p a rve n ir. A u  delà même du lim es, des postes 
lancés su r les routes des caravanes en fa isa ie n t la  po lice e t 
s u rv e illa ie n t les approches du  pays rom a in .

P a rm i les Berbères, beaucoup a va ie n t accepté l ’o rd re  im posé 
p a r Rom e e t s’a d a p ta ie n t à sa c iv ilis a t io n . Mais i l  y  e u t aussi 
des ré frac ta ires . Des groupes que leurs tra d it io n s  et leurs goûts 
a tta c h a ie n t à la  v ie  nom ade ne p u re n t su p p o rte r la  p a ix  rom a ine  
q u i v o u la it  les tra n s fo rm e r en sédentaires e t q u i se m an ifes
ta i t  à eux p a r le cadastre  e t la  fisca lité . T ro p  fa ib les e t su r
to u t  t ro p  incapables d ’u n io n  p o u r co m b a ttre  avec quelque 
chance de succès, ils  se réso lu ren t à ém ig re r ; ils  s’en foncèrent 
au sud du  limes, dans le  Sahara. I l  se tro u v e  que ju s te m e n t à 
ce tte  da te  le cham eau fu t  in t ro d u it  dans l ’A fr iq u e  du  N o rd , où 
ju sq u  alors i l  n ’e x is ta it pas : i l  est v ra isem b lab le  q u ’i l  y  fu t  amené 
e t répandu  p a rle s  troupes d ’o rig ine  syrienne auxquelles les Sévè
res f ire n t une place im p o rta n te  dans la  com p o s itio n  de l ’arm ée 
d ’A fr iq u e . O r le  cham eau rend  possibles la  c irc u la t io n  dans le 
Sahara, les longs déplacem ents de p o in t d ’eau à p o in t d ’eau e t de 
pâ tu rage  à pâ tu rage , les brusques randonnées sur les oasis. 
Les Berbères rebelles à la  conquête rom a ine  d e v in re n t des 
nomades cham eliers, re fo u lè re n t ou asse rv iren t les p opu la tions  
noires des oasis et co n q u ire n t la  m a îtrise  du  Sahara : ils  deva ien t 
la  ga rde r ju s q u ’à la  f in  d u  x i x e siècle.

Cette m a in -m ise  de nomades b lancs su r le Sahara a com 
p liq u é  sans dou te  le com m erce des caravanes e t a rendu  p lus coû
te u x  les p ro d u its  venus du  Soudan, car i l  fa l la it  que les cara
van ie rs  se soum issent a u x  exigences des n o u veaux  occupants. 
E lle  ne c ré a it pas p o u r les p rov inces rom aines une menace 
d irec te  de g ra v ité  réelle  : i l  n ’y  a v a it  pas assez de ressources 
dans le Sahara p o u r q u ’une arm ée d ’envahisseurs p û t aisé
m e n t s’y  fo rm e r. M ais l ’ in co n vé n ie n t de ce tte  s itu a tio n  é ta it 
q u ’elle so u lig n a it la  fa ib le  p ro fo n d e u r de la  zone lit to ra le  occupée 
p a r les R om ains ; elle d o n n a it conscience a u x  R om ains eux- 
mêmes de ce que leurs conquêtes a frica ines a va ie n t eu de 
t im id e  e t d ’in co m p le t.

U n  danger p lus précis e t p lus redou tab le , d ’a illeu rs , ve n a it 
de la  persis tance, à I in té r ie u r  des prov inces rom aines, d ’îlo ts  
berbères q u i s’é ta ie n t laissé fo r t  peu to u ch e r p a r la  rom an isa 
tio n . P lus ieurs  massifs m o n ta g n e u x , b ien  que traversés p a r les 
routes rom aines e t encerclés p a r des postes, re s ta ie n t o b s tin é 
m e n t ind igènes ; la  v ie  u rba ine  n ’y  p é n é tra it pas. Tels é ta ie n t,

L ’évolution de l ’A frique et de l ’Asie au I I I e siècle
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en A lgé rie , à des degrés d ive rs  d ’ in té g r ité , les massifs de l ’A urès, 
de la  P e tite  e t de la  G rande K a b y lie , du  D ah ra , de l ’Ouarsenis, 
du Tessala ; au M aroc, le  R if .  Ils  p o u va ie n t fo u rn ir  des po in ts  
d ’a p p u i à une ré vo lte , le  jo u r  où  l ’a rm a tu re  rom a ine  flé c h ira it.

A u  sud de l ’ É g yp te , le royaum e  é th io p ie n  de M éroé é ta it 
en décadence, e t en vo ie  de désagrégation. Le  ro i T e ra ra m in i, qu i 
ré g n a it vers 250, p a ra ît être le de rn ie r q u i a it  eu quelque au to  
r ite  su r l ’ensemble d u  pays ; après lu i,  on  n ’o b é it p lus guère qu  à 
des chefs locaux . R om e ne p o u v a it p lus co m p te r su r le concours 
de l ’ É th io p ie  p o u r s u rv e ille r les B lem m yes, en a m o n t de Syène.

Le royaum e abyss in  d ’A x o u m , au co n tra ire , é ta it en progrès. 
T o u jo u rs  to u rn é  vers la  m e r Rouge beaucoup p lus que vers le 
N il, i l  b é n é fic ia it du  co u ra n t com m erc ia l q u i, depuis la  de r
nière p a rt ie  du  second siècle, é ta it a c t if  en tre  la  m e r Rouge e t 
l ’ In d e 1 2 • le p o r t d ’A d u lé  (baie de Massaouah) é ta it  une escale 
im p o rta n te . P a r là  se ré p a n d ire n t dans le  royaum e d ’A x o u m  
la  connaissance d u  grec, q u i fu t  adop te  au m® siecle com m e 
langue o ffic ie lle , e t l ’usage de la  m onna ie , frappée à p a r t ir  de la  
même époque ; vers 280 u n  ro i d  A x o u m  (A ph ilas  ?) co n q u it 
l ’A ra b ie  m é rid io n a le , q u i resta  s u je tte  des A xo m ite s  pen d a n t 
Une c in q u a n ta in e  d ’années. Une puissance économ ique e t p o li
t iq u e  se d é ve lo p p a it a ins i, dans ce tte  rég ion  de l ’A fr iq u e , en 
dehors de l ’a c tio n  de R om e.

I I .  — LA PERSE» .

Le royaum e p a rth e  n ’a v a it  jam a is  été so lidem en t u n ifié . 
Les co m p é titio n s  en tre  Arsacides l ’a g ita ie n t fréquem m ent.

1 . V o i r  p lu s  h a u t ,  p »  2 2 9 . . . . . .
2. O u v r a g e s  a  c o n s u lt e r . —  R . G ro u s s e t, Histoire de l'Asie (P a n s , l re e d . , 1914, 

1 v o l. in -8 °  • 2 e éd  1 9 2 1 -2 2 , 3 v o l.  in -8 ° ) ,  t .  I  ; A .  C h r is te n s e n , L ’Empire des Sassa
g es . Le peuple, l'État, la cour (C o p e n h a g u e , 1 9 0 7 , 1 2 0  p .  in - 4 ° ,  e x t r .  des Mémoi
res de l'Académie royale des sciences et des lettres de Danemark, 7 e série , L e t t r e s ,  
J* I )  ; C l. H u a r t ,  La Perse antique et la civilisation iranienne (P a r is , 1 9 2 5 , m -8 ° ,  d a n s  
Ja  c o lle c t io n  « L ’é v o lu t io n  d e  l ’h u m a n ité  »), in s u f f is a n t  ; V .  C h a p o t,  La frontière de 
l’Euphrate, de Pompée à la conquête arabe (P a r is , 1 9 0 7 , in -8 ° ,  fa s c . 99  d e  la  « B ib l io th è 
que des É c o le s  fra n ç a is e s  d ’A th è n e s  e t  d e  R o m e  ») ; R . D u s s a u d , Les Arabes en Syrie 
uvant l'Islam (P a r is , 1 9 0 7 , in -8 ° ) .  S u r  le  m a n ic h é is m e , E d .  L e h m a n n ,  d a n s  la  r e fo n te  
¿ u  Lehrbuch der Relisionsgeschichle d e  C h a n te p ie  d e  L a  S a u s s a y e  p u b lié e  p a r  A .  
® er th o le t  e t  E d .  L e h m a n n  (T ü b in g e n , 1 9 2 5 , 2  v o l.  in - 8 ° ) ,  _ t .  I I ,  P» 2 6 4 -2 7 9  ; P .  
^ Ifa r ic ,  Les écritures manichéennes (P a r is , 1 9 1 8 , 2  v o l.  in - 8 ° )  ; A .  E .  D e  S to o p ,

sur la diffusion du manichéisme dans l'Empire romain (G a n d , 1 9 0 9 , m "°°>  fa s c . 
d u  « R e c u e il  d e  t r a v a u x  p u b lié s  p a r  la  F a c u lté  de  p h ilo s o p h ie  e t  le t t r e s  d e  G a n d  » ).

° i r  auss i les  n o te s  b ib l io g r a p h iq u e s  d e  P .  R o u s s e l, La Grèce et l Orient des guerres 
^'diqueç ^ conq\xète romaine (v o l .  I I  d e  la  p ré s e n te  H is to i r e ) ,  p. 5  e t  1 6 .
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Les chefs locaux, soum is n o m in a le m e n t a u x  ro is  ré s id a n t à 
C tésiphon, accep ta ien t de m auva is  gré la  d o m in a tio n  de suze
ra ins q u i n é ta ien t pas de bonne race iran ienne . La  t ié d e u r re l i
gieuse des ro is parthes, le u r to lé rance p o u r les croyances he llé 
niques ou sém itiques d ’un  ce rta in  nom bre  de leurs sujets in d is 
posa ien t les prêtres e t les dévots. O n le u r re p ro ch a it encore 
d ’a v o ir  cédé du te r ra in  à Septim e Sévère e t de n ’a v o ir  pas su le 
reprendre  à Caracalla  e t M a crin .

Le m écon ten tem en t de la  p o p u la t io n  iran ienne  favo risa  
la  ré v o lu tio n  q u i su b s titu a  la  dynas tie  des Sassanides à celle 
des A rsacides, e t l ’E m p ire  perse au royaum e pa rth e . L ’in it ia t iv e  
en fu t  p rise, dès 212, p a r un  Perse d ’une fa m ille  noble du  Fars 
ou Perse p rop re , A rd a sch ir, descendant de Sassan. Après a v o ir  
é ta b li son p o u v o ir  dans sa rég ion , i l  e n tre p r it  la  conquête de 
to u t le  royaum e pa rth e . A rta b a n  p e rd it ses prov inces l ’une 
après 1 a u tre  ; f in a le m e n t i l  y  e u t près de C tésiphon une grande 
b a ta ille  où A rta b a n  fu t  v a in cu  e t tu é  (227). A rd a s c h ir fu t  
reconnu p a rto u t ; cependant la  b ranche des Arsacides q u i 
ré g n a it en A rm én ie  s’y  m a in t in t ,  avec l ’a p p u i de R om e.

A rd a s c h ir a ffirm a  sa v o lo n té  de fa ire  re v iv re  la  grande 
m onarch ie  perse an té rieu re  à A le xa n d re , celle des Achém énides. 
O n lu i  fa b r iq u a  une généalogie q u i le ra t ta c h a it  à eux. I l  a v a it 
p o u r p rog ram m e la  reprise su r les Y o u e -tch i, à l ’est, e t su r les 
R om a ins, à 1 ouest, des pays q u i ja d is  a va ie n t a p p a rtenu  à 
1 E m p ire  perse : p rogram m e irréa lisab le , d o n t l ’e xécu tion  échoua 
dès la prem ière  te n ta tiv e , en M ésopotam ie (231-232), m ais 
q u i p o u v a it n o u r r ir  p o u r une durée in d é fin ie  les a m b itio n s  des 
Perses e t de leurs souverains.

P o lit iq u e m e n t, la  m onarch ie  fondée p a r A rd a sch ir fu t  beau
coup p lus centra lisée que celle des Arsacides : le  ro i, désorm ais, 
e u t v ra im e n t à sa d isp o s itio n  les ressources financières e t m i l i 
ta ires  de tou tes  les prov inces, e t les seigneurs lo ca u x  ne fu re n t 
p lus des vassaux indociles. C’est dans la  re lig io n  s u rto u t q u ’A r -  
dasch ir tro u v a  le lie n  de l ’u n ité  e t le p rin c ip e  de l ’e sp rit n a tio 
n a l1. Le  clergé des mages a v a it  secondé son en treprise  ; o ff i
c ie llem en t reconnu e t rigoureusem ent h ié rarch isé , ce clergé 
d e v in t un  des grands pouvo irs  de l ’ É ta t  perse. La  re lig io n  de 
Zoroastre  e t des mages, le m azdéism e, acheva de se d é fin ir  : 
c ’est sous le règne d ’A rd a sch ir que le l iv re  sacré du  mazdéism e,

1 . S u r  la  re lig io n  des P erses , v o ir  P .  R o u s s e l, La Grèce et l ’Orient des guerres mêdiques 
à la conquête romaine (v o l. I I  d e  la  p ré s e n te  H is to ir e ) ,  p .  1 6 -1 9 .
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La  Perse

l ’A ves ta , fu t  a rrê té  sous une fo rm e  à peu près d é fin it iv e 1. R e li
g ion d ’ É ta t ,  le m azdéism e fu t  in to lé ra n t e t e xc lu s if : les fidèles 
des cultes helléniques ou sém itiques, les J u ifs , les chrétiens 
— ■ d o n t p lus ieurs groupes s’ é ta ie n t dès lo rs form és dans l ’ E m 
p ire  perse —  fu re n t m a l vus ou mêm e a c tive m e n t persécutés.

Une d o c tr in e  cap ita le  du  m azdéism e é ta it l ’e x p lic a tio n  
du m onde p a r le com ba t de deux  puissances, l ’e sp rit du  b ien, 
A houra -M azda , e t l ’e sp rit du  m a l. P a rta n t de ce tte  d o c tr in e , 
Un B a b y lo n ie n  d ’o rig ine  perse, M a n i ou Manès, é labora une 
re lig io n  q u ’on  appela de son nom  le m an iché ism e2. De l ’oppo
s itio n  absolue en tre  le B ien  e t le M a l, en tre  D ieu  e t le  D iab le , 
M an i t i r a i t  une cosmogonie e t une m ora le  d o n t i l  con fia  la  
transm iss ion  à u n  clergé s tr ic te m e n t h iérarch isé. Le m azdéism e 
le bouddh ism e, la  ph ilosoph ie  grecque, le ch ris tian ism e  e t la  
gnose a lexand rine  a va ie n t fo u rn i des a lim en ts  à ce systèm e 
com pliqué , d o n t la  séduction  fu t  assez fo r te  p o u r s’exercer su r 
beaucoup d ’in te lligences, dans des pays très d ive rs  e t pendan t 
p lusieurs siècles. Le  m an iché ism e, s u iv a n t q u ’i l  se p ré se n ta it 
pa r te lle  ou te lle  face, appa ra issa it so it com m e une nouve lle  
re lig io n  iran ienne  issue du  m azdéism e, so it com m e u n  ch ris 
tian ism e  hé térodoxe. De to u te  façon i l  ne p o u v a it être b ien  
accue illi p a r les ro is  de Perse e t les mages : les successeurs d ’A r-  
dasch ir, q u i v e n a it de m o u r ir  lo rsque com m ença, vers 241, la  
P réd ica tion  de M a n i, e n tra v è re n t ce tte  propagande, e x ilè re n t 
M an i, pe rsécu tè ren t ses d isciples ; M a n i, re n tré  en Perse, f in i t  
Par être supp lic ié  en 275. C’est en dehors de l ’ E m p ire  perse, 
dans l ’ E m p ire  ro m a in  d ’une p a rt, en Asie cen tra le  de l ’au tre , 
fiue les m iss ionna ires du  m aniché ism e p o rtè re n t le u r a c tiv ité  
et que le m aniché ism e tro u v a  les te rra in s  les p lus favorab les.

L ’e sp rit im p é ria lis te  de la  Perse nouve lle , en a t t ir a n t  sur 
ede l ’a tte n tio n  in q u iè te  des peuples vo is ins , a u g m e n ta it le  
Prestige e t le  ra yo n n e m e n t des in s t itu t io n s  e t des idées perses. 
L a  ns l ’ E m p ire  ro m a in , on c o p ia it l ’a rm em en t des Perses ; on 
® in s p ira it  de leurs usages e t de leurs modes ; on s’ in té ressa it à 
. u r pensée, q u ’i l  s’a g ît des croyances iran iennes d o n t la  Perse 
eta it  le fo ye r p rop re  ou des conceptions h indoues p o u r les
quelles elle se rva it d ’in te rm é d ia ire . P ro je ta n t cet in té rê t dans le

p A  U  comprend des parties plus anciennes qui doivent remonter au premier siècle d e  

^  chrétienne. Quelques compléments, d’autre p a rt, sont un peu postérieurs à

do2 P6 mot est t ’r* de la f° rme Manichaios, Manichxus, sous l a q u e l l e  l e  nom est 
par les auteurs grecs et latins.
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passé, on p rê ta  à A po llon ios  de T y a n e 1, quand  on c o n s tru is it sa 
légende, des ra p p o rts  avec les mages e t les brahm anes. P lo t in  
s u iv it  l ’em pereur G ord ien  en Perse, en 242, p o u r conna ître  
d ire c te m e n t les sages e t les p rê tres du  pays. La  Perse é ta it  le 
seul É ta t  organisé avec leque l les R om ains é ta ie n t en co n ta c t ; 
aussi é ta it-ce  la  seule n a tio n  p o u r laque lle  ils  renonça ien t à 
le u r a t t itu d e  h a b itu e lle  de m épris  in d if fé re n t e t d ’ignorance 
sys tém atique  à l ’ égard des peuples étrangers.

E n  ce q u i concerne les couran ts  économ iques, au co n tra ire , 
l ’e sp rit b e lliq u e u x  des Sassanides a p p a u v r it  e t ra le n t i t  les 
échanges. L e u r désir de rep rendre  a u x  Y oue -tch i la  B a c tria n e  
fa is a it peser une menace constan te  su r les rou tes des caravanes, 
e t les m archands s’ y  r is q u a ie n t de m oins en m o ins . Le  tra f ic  
é ta it  encore en recu l su r le t ra f ic  dé jà  d im in u é  du  second s ièc lea.

L'évolution de VAfrique et de l ’Asie au I I I ’ siècle

I I I .  — L ’INDE3.

La  ro u te  m a r it im e  vers l ’E x trê m e -O rie n t gag n a it en im p o r
tance e t en a c t iv ité  ce que p e rd a it la  ro u te  te rres tre . Quelques 
po rts  de l ’ Inde  devena ien t de grands e n trepô ts , n o ta m m e n t 
ceux de M inagara  a u x  bouches de l ’ In d u s , de B a rygaza  à l ’est 
de la  p resqu ’île  de K a th ia w a r, au fo n d  du  golfe de C am bay, de 
M usiris  su r la  côte occidenta le  du  D ékan.

L ’ É ta t  q u i b é n é fic ia it le p lus de ce m o u ve m e n t com m erc ia l 
é ta it le royaum e sace, que les docum ents h indous a p p e lle n t 
royaum e de S u rash tra . Vers 130, la  p r in c ip a u té  in d o -p a rth e  
fondée cen t ans p lus tô t  su r le bas Indus  p a r G ondopharès4 
a v a it cessé d ’ex is te r, écrasée en tre  les Y o u e -tch i e t les Saces ; les 
Saces é ta ie n t depuis ce tte  da te  les m a îtres  incontestés de M in a 
gara e t de B a ry g a z a 6.

1. Voir plus haut, p. 268.
2. Voir plus haut, p. 228.
3. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  R. Grousset, ouvrage cité plus haut, p. 273, t. I I  î 

Vincent Smith, The Oxford, history of Ind ia  from lhe earliest times (Oxford, 1919, in-12 ; 
2e éd., 1923) ; H. G. Rawlinson, Intercourse belween India and the Western world from 
the earliest times to the fa ll of Rome (Cambridge, 1916, in-8°) ; E. H. Warmington, The 
commerce between the Roman Empire and Ind ia  (Cambridge, 1928, in-8°) ; A. Foucher, 
L'art gréco-bouddhique du Gandhâra (Paris, 1905-1922, 2 vol. gr. in-8°, formant les 
vol. V et V I des « Publications de l ’École française d’Extrême-Orient ») ; A. Godard, 
Y . Godard et J. Hackin, Les antiquités bouddhiques de Bâmiyân (Paris, 1928, in-4° î 
t. I I ,  seul paru, des « Mémoires de la Délégation archéologique française en Afgha
nistan »). Voir aussi les notes bibliographiques de P. Roussel, La Grèce et l'Orient 
des guerres mèdiques à la conquête romaine, p . 28, 33 et 453.

4. Voir plus haut, p. 184.
5. Le Béloutchistan aussi semble avoir dépendu d’eux à partir de cette même date.
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L ’Inde

Les Y o u e -tc h i au co n tra ire  é ta ie n t en décadence. A  le u r
apogée sous K a n ic h k a 1 a v a it  succédé presque a u ss itô t u n  le n t 
a ffa ib lissem ent ; ils  n ’a va ie n t pas t i r é  g rand  p ro f it  de la  d ispa
r i t io n  de la  p r in c ip a u té  in d o -p a rth e , b ien  q u ’ ils  y  eussent co lla 
boré. L ’ a u to r ité  des successeurs de K a n ic h k a  su r les provinces 
éloignées de le u r résidence d e v in t p u re m e n t nom ina le . A u  
i n e°siècle , ils  a va ie n t renoncé à la  va llée  du  Gange e t au 
P end jab  ; ils  ne te n a ie n t p lus que la  B a c tria n e  où ils  se sen
ta ie n t menacés p a r les Sassanides. le G andhâra  e t le  K a c h m ir. 
A  ce tte  déchéance p o lit iq u e  co rresponda it, dans 1 ordre in te lle c 
tu e l, u n  a rrê t, une s ta g n a tio n  : l ’a r t  g réco-bouddh ique  du  
G andhâra , depuis la  dern iè re  p a rt ie  du  second siècle, v i t  su r 
l ’acquis des générations an térieures e t ne crée p lus de m o tifs .

Aussi n ’ é ta it-ce  pas con tre  la  concurrence des Y o u e -tch i que 
le S urash tra  d e v a it se défendre, m ais con tre  celle de l ’A n d h ra 2. 
L ’A n d h ra , où s’é ta ie n t apaisées les lu tte s  religieuses q u i a va ie n t 
long tem ps com prom is  son déve loppem ent, é ta it  devenu depuis 
le p re m ie r siècle u n  É ta t  so lide, q u i c o u v ra it une bonne p a rtie  du  
D êkan  e t en d o m in a it la  côte o rien ta le . A u  second siècle, i l  y  
eu t e n tre  le  S urash tra  e t l ’ A n d h ra  des co n flits  q u i nl en ta 
m èren t de façon  du rab le  aucun  des deux  r iv a u x . E n  235 la  
v ie ille  dynas tie  q u i ré g n a it su r l ’A n d h ra  depuis qua tre  siècles 
e t dem i, celle des S a taka rn is , f u t  rem placée p a r une dynastie  
d ’o rig ine  in ce rta in e , celle des P a llavas : les n o u veaux  princes 
ju s tif iè re n t le u r u su rp a tio n  en m a in te n a n t de le u r m ie u x  les 
forces e t la  p rospé rité  du  royaum e. ^

Les pays du  Gange c o n tin u a ie n t à n ’a v o ir  dans les événe
m ents aucune in fluence  appréciab le . C’est seu lem ent à la  f in  
du  m e  siècle (vers 290) que le Bengale re d e v in t le  siège d une 
Puissance com parab le  à l ’anc ien  M agadha : nous re trouve rons  
aux  siècles su ivan ts  ce royaum e nouveau , ce lu i des G oupta .

B rahm an ism e  e t bouddh ism e coex is ta ien t dans l ’ Inde  sans 
qu ’aucune des deux  re lig ions  f î t  réso lum en t e ffo rt p o u r é li
m in e r l ’a u tre . A  l ’ in té r ie u r  du  bouddh ism e, depuis la  p rem ière  
m o itié  d u  second siècle, on  d is tin g u a it deux  confessions, le 
M ahâyâna ou « G rand  V éh icu le  du  S a lu t » e t le H înayâna  ou 
« P e tit V éh icu le  », le p re m ie r p lus soucieux de p la ire  à la  fou le  
Par le m e rv e ille u x  des m ystères e t l ’ éc la t de la  l itu rg ie  le second 
plus austère e t p lus é tro ite m e n t a tta ch é  au bouddh ism e p n -

J» Voir plus haut, p. 184. 
Voir plus haut, p. 7.
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m it i f  : la  r iv a li té  en tre  les tenan ts  de l ’u n  e t de l ’a u tre  a lim en 
ta i t  assez de controverses dans les couvents bouddh istes p o u r 
que la  propagande con tre  le b rahm anism e fû t  souven t négligée.

IV.  —  LA CHINE1.

A  la  f in  du  second siècle, la  dynas tie  des H a n , q u i fa is a it 
depuis qua tre  siècles l ’u n ité  e t la  force de la  C h ine2, p e rd it  son 
prestige e t son a u to r ité . Cette ré v o lu tio n  fu t  dé term inée, dans 
une la rge  m esure, p a r u n  m o u ve m e n t in te lle c tu e l e t re lig ie u x .

La  re lig io n  chinoise co m p re n a it deux  é lém ents, très anciens 
l ’un  e t l ’a u tre  : le cu lte  de d iv in ité s  nom breuses, éparses dans 
la  n a tu re , e t le cu lte  des ancêtres ; u n  r itu e l m in u tie u x  ré g la it 
les fêtes, les sacrifices e t les prières, a fin  d ’assurer a u x  homm es 
e t a u x  récoltes la  p ro te c tio n  des ancêtres e t la  b ienve illance  
des d ieux. De cette  re lig io n  p r im it iv e , les le ttré s , sans m o d if ie r 
les p ra tiques , a va ie n t élaboré une in te rp ré ta t io n  ra tio n a lis te . 
C onfucius, vers la  f in  du  v ie siècle a v a n t J .-C ., a v a it appuyé  
su r l ’obse rva tion  e t l ’e x p lic a tio n  des rite s  une m ora le  sociale 
d o n t le précepte essentiel é ta it  l ’a ltru ism e  e t d o n t l ’ idéa l é ta it 
le bon  gouve rnem en t du  peuple  p a r u n  sage. M o-tseu, au 
v e siècle, p o u rs u iv a n t l ’ œ uvre de C onfucius, a v a it é la rg i l ’ a l
tru ism e  en a m o u r un ive rse l des êtres e t, m o ins soucieux que 
C onfucius de respecter les rite s , fa i t  de la  p ié té  e t de la  ju s tice  
les fondem ents de la  v ie  m ora le  e t sociale ; M encius, dans la 
seconde p a rtie  du  i v e siècle, a v a it v iv if ié  la  d o c tr in e  co n fu 
céenne en a ff irm a n t la  bon té  n a tu re lle  de l ’hom m e, m ais sans 
r ie n  changer au caractère a r is to c ra tiq u e  de ce tte  m ora le  con-

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  H. Cordier, Histoire générale de la Chine et de ses 
relations avec les pays étrangers depuis les temps les plus anciens jusqu'à la chute de la 
dynastie mandchoue, t. I  (Paris, 1920, in-8°), récit annalistique des origines à l ’an 
907 après J.-C. ; R. Grousset, ouvrage cité plus haut, p. 273, t. I I  ; du même, 
Histoire de VExtrême-Orient {Paris, 1928, in-8°, t. 37 des « Annales du Musée Guimet, 
Bibliothèque d’études ») ; M. Rostovtzeff, Iranians and Greeks in  South Russia (Oxford, 
1922, in-4°) ; R. Grousset, L'Asie centrale, carrefour des civilisations, dans The Review 
of Nations, octobre 1927, p. 105-125. Sur les croyances et les idées des Chinois, voir 
H. Maspero, La Chine antique (Paris, 1927, in-8°, t. IV  de 1’ « Histoire du monde » 
publiée sous la direction de E. Cavaignac) ; O. Franke, dans la refonte du Lehr- 
buch der Religionsgeschichte de Chantepie de La Saussaye publiée par A. Bertholet 
et Ed. Lehmann (Tübingen, 1925, 2 vol. in-8°), t. I, p. 193-2G1. Voir aussi Marcel 
Granet, La civilisation chinoise (Paris, 1929, in-8°, dans la collection « L ’évolution 
de l ’humanité ») ; mais ce qui concerne la religion et la philosophie est réservé 
pour un autre volume du même auteur, à paraître dans la même collection.

2. Voir A. Piganiol, La conquête romaine (volume précédent de cette Histoire), 
p. 256-257.
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8 tru ite  p o u r donner au peuple des d irigean ts  v e rtu e u x .
Vers la  f in  d u  v e siècle, dans u n  sens très d iffé re n t du  con fu - 

céisme s’é ta it  développé le systèm e appelé taoïsm e, d o n t le 
fo n d a te u r est nom m é p a r la  tra d it io n  Lao-tseu. Le taoïsm e est 
Une m é taphys ique  m ys tiq u e , d o c tr in e  de m é d ita t io n  e t d  in a c 
t io n  : p a r la  v ie  m ys tiq u e  l ’hom m e p e u t a rr iv e r  à la  connais
sance de l ’absolu, d u  p rin c ip e  (Tao), substance u n ique  e t ré a lité  
suprêm e au p r ix  de laque lle  les choses sensibles ne co m p te n t 
pas • l ’ in tu it io n  e t l ’extase, te rm e  e t récom pense de 1 e n tra î
nem ent m ys tiq u e , p ro cu re n t l ’u n io n  p a rfa ite  avec le T ao . Le 
taoïsm e é ta it a rr iv é  à sa p le ine fo rm e  vers la  f in  du  iv® siecle, 
après que Tchouang-tseu  e u t a rrê té  e t précisé le  systèm e. In d i f 
fé re n t au m onde des phénomènes q u i n ’ est q u ’apparence e t 
i llu s io n  le  taoïsm e a v a it  lo g iq u e m e n t, dans l ’ o rd re  p o lit iq u e  
e t socia l, une a tt itu d e  néga tive  de la isser-fa ire  e t d ’a b s ten tion .

O r le taoïsm e p r i t  au second siècle de n o tre  ère 1 a llu re  d une 
re lig io n  organisée, d ’une Ég lise , q u i fu t  n a tu re lle m e n t hos tile  
aux  puissances étab lies. Ces néo-taoïstes ne fu re n t jam a is  
qu ’une m in o r ité  ; m ais c’ é ta it une m in o r ité  agissante, q u i p ro 
voqua  en 184, dans la  Chine du  n o rd , u n  sou lèvem ent pop u 
la ire  ce lu i des « B onnets jaunes ». L a  ré vo lte  fu t  reprim ee ; 
seulem ent les généraux p ro f itè re n t des circonstances p o u r 
s u b s titu e r le u r p o u v o ir  à ce lu i des em pereurs. E n  220 le de rn ie r 
des em pereurs H a n  fu t  déposé p a r Tsao P ei, q u i régna su r la 
Chine d u  n o rd  e t fonda  la  dynas tie  des W e i ; sa cap ita le  é ta it 
Lo -yang , dans le H o-nan . U n  a u tre  général, Souen K iu a n , se 
re n d it ind é pe n d a n t dans la  C hine d u  sud, e t y  fonda  (222) 
le royaum e de W o u , d o n t la  cap ita le  fu t  N a n k in . E n  m êm e 
tem ps (221) à l ’ ouest, dans les prov inces éloignées de la m er, 
un  p rince  d e là  fa m ille  des H a n , L ieou  Pei, se c réa it u n  royaum e, 
le Chou H a n , avec T cheng-tou  p o u r cap ita le .

Ce m orce llem en t de la  Chine é ta it  u n  fa i t  de grande po rtée . Les 
nouveaux royaum es é ta ie n t condamnés à se ja louse r, a s epuiser 
en lu tte s  sté riles. I l  é ta it in é v ita b le  q u ’ils  pe rd issent le  con trô le  
des régions excentriques e t q u ’ ils  fussent im pu issan ts  à m a î
tr is e r les barbares du  no rd . L a  Corée1 acheva de s em anciper 
en 247. Les oasis d u  T u rke s ta n , peu dociles depuis le  m ilie u  
du second siècle, a cq u ire n t une quas i-au toncm ie . . .

H est v ra i que les tro is  royaum es, au b o u t d u n  dem i-siecle 
environ , fu re n t réun is p a r la  dynas tie  des T s in  : fondée p a r un

*• Voir plus haut, p. 8.
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m in is tre  des W e i, ce tte  dynas tie  s’im posa d ’abord  au Chou 
H a n  e t au royaum e des W e i (264-265) ; pu is  elle y  a jo u ta  le 
W ou  (280). Mais l ’a u to r ité  des T s in  é ta it  beaucoup plus p ré 
ca ire  que n ’a v a it été celle des H an . L ’hom m age que les princes 
d u  T u rke s ta n  le u r  re n d ire n t en 285 é ta it u n  acte de déférence 
ve rba le  p lu tô t  que de soum ission e ffective . Les so ixan te  années 
(220-280) p e n d a n t lesquelles s’ é ta it pro longée la  ru p tu re  de 
l ’u n ité  chinoise a va ie n t créé u n  désarro i q u i ne p o u v a it guère 
être  réparé.

Sous les H a n , l ’a r t  s’ é ta it déve loppé de façon  b r illa n te . Les 
tom bes du  second siècle son t ornées de bas-re lie fs à su je ts 
va riés , ta n tô t  réa lis tes, ta n tô t  h is to riques  e t ta n tô t  fa n ta s 
tiques , q u i, p r im it i fs  e t gauches dans les exem pla ires les plus 
anciens, a r r iv e n t v ite  à beaucoup de souplesse e t de v ie . La  
crise p o lit iq u e  n ’e n tra îna  pas la  décadence de l ’a r t  : d ’exce l
lentes sta tues de fé lins  d a te n t du  d é b u t du  m e siècle ; les p re 
m iers m onum ents  de la  p e in tu re  chinoise q u i nous so ien t p a r
venus re m o n te n t à l ’époque des T s in  e t son t d ’u n  a r t  dé jà  très 
sûr. Q u a n t à la  c u ltu re  lit té ra ire ,  la  d iffu s io n  en é ta it  fa c ilité e  
p a r l ’ in v e n tio n  du  pap ie r, réalisée au d é b u t du  second siècle.

Le  second siècle est aussi l ’époque où le  bouddh ism e entre  
en Chine e t y  c o n q u ie rt du  te r ra in , d ’u n  m o uvem en t q u i sera 
c o n tin u  pendan t p lus ieurs siècles1. C ette évangé lisa tion  b o u d 
dh ique  de la  Chine s’est fa ite  p a r l ’ in te rm é d ia ire  des Y o u e -tc h i 
e t du  T u rke s ta n . A m ic a u x  ou hostiles, tous les contacts de la  
Chine avec les peuples de l ’Asie cen tra le  o n t été p o u r elle des 
occasions de conna ître  le bouddh ism e : ca r les Y o u e -tc h i 
é ta ie n t gagnés depuis long tem ps a u x  croyances de l ’ Inde  e t, 
p a r le u r canal, ces croyances p é n é tra ie n t de p lus en p lus le 
T u rke s ta n . L ’a r t  du  G andhâra , à la  f in  du  second siècle, n ’est 
p lus capable de se renouve le r, m ais i l  co ns titue  u n  ensemble 
d ’œuvres e t de tra d it io n s  assez pu issan t p o u r a g ir  hors des 
fron tiè res  du  royaum e. A p p o rté  du  pays des Y o u e -tc h i p a r  les 
m iss ionna ires bouddh istes, cet a r t  se propage p a r étapes : i l  
in sp ire  les scu lp tures de K h o ta n  (du i er au m e siècle), les 
fresques de M ira n  au sud du L o b -N o r (à p a r t ir  du  m e siècle) ; 
une ra m if ic a t io n  ex trêm e de l ’a r t  he llén is tique , com biné avec 
des éléments iran iens  e t h indous, v i t  a ins i dans les oasis du  
désert m ongo l. E n  Chine, ce ne so n t pas encore les form es d ’a r t

L ’évolution de l ’A frique et de l ’Asie au I I P  siècle

1. L ’introduction officielle du bouddhisme en Chine par l'empereur Ming-ti en 65-68 
après J.-G. est une légende.
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du bouddh ism e q u i a rr iv e n t ; m ais les idées les devancen t, e t 
chem inen t peu à peu dans des esprits que le  m ys tic ism e  des 
néo-taoïstes, in v o lo n ta ire m e n t, a préparés à recevo ir l ’ensei
gnem ent des m issionnaires yo u e -tch i.

V. —  LES BARBARESK

La  chu te  de la  dynastie  H a n  a v a it  m is la  Chine en é ta t de 
m o in d re  résistance con tre  les barbares du  n o rd . I l  fa l lu t ,  au 
cours d u  i n e siècle, au to rise r des H io u n g -n o u  à fra n c h ir  la  
G rande M u ra ille  e t à s’in s ta lle r en C hine, com m e « a u x ilia ire s  » : 
les hôtes q u ’on se ré s ig n a it a ins i à accepter p o u v a ie n t a isém ent 
de ve n ir dangereux. Ce q u i c o n tra ig n a it les H io u n g -n o u  à ex iger 
de n o uveaux  étab lissem ents, c ’est q u ’eux-m êm es, vers 150, 
a va ie n t d û  évacuer la  p lus grande p a rtie  de la  M ongo lie , fa i
san t p lace à la  peuplade m ongole  des S ien-p i ; vers la  f in  du  
second siècle les S ien-p i connu ren t le fe r, d o n t l ’usage le u r fu t  
enseigné p a r des émigrés ch ino is : ce progrès dans le u r o u tilla g e  
e t le u r  a rm em en t a ida  g randem en t le u r expansion.

La  pression des barbares ne s’e xe rça it pas seu lem ent du  
n o rd  au sud e t su r la  C hine ; e lle se tra n s m e tta it  aussi d ’est en 
ouest. Poussés p a r les S ien-p i, les H io u n g -n o u  ne tro u v a ie n t 
pas tous  asile au delà de la  G rande M u ra ille  ; de rriè re  eux 
d ’a illeu rs  les S ien-p i n ’ é ta ie n t pas seuls à désirer des terres m e il
leures e t une v ie  p lus fac ile  : d ’autres nom ades, M ongols e t T oun- 
gouses, s’a g ita ie n t en S ibérie. L ’ éb ran lem en t d o n t l ’Asie  septen
tr io n a le  é ta it  a ins i l ’o rig ine  se p ropagea it de proche en proche 
e t se fa is a it s e n tir  ju s q u ’en E urope.

Nous sommes hors d ’é ta t d ’en re co n s titu e r les dé ta ils  ; m ais 
nous en consta tons les ré su lta ts . C’est p a r une conséquence 
de ces m ouvem ents  que de n o u veaux  peuples barbares son t 
nais en co n ta c t avec l ’ E m p ire  ro m a in , su r la  m e r N o ire , le 1

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  L. Halphen, La place de l'Asie dans l  histoire du inonde, 
dans la Revue historique, t. C X L II (1923), p. 1-13 ; du même, Les origines asiatiques 
des 9 grandes invasions », dans la Revue belge de philologie et d’histoire, ann. 1923, p. 453- 
460 ; Ludwig Schmidt, Geschichte der deutschen Stämme bis zum Ausgange der Völ- 
Erwanderung (Berlin, 1904-1918, 2 vol. in-8°, parus en fascicules _ dans les Quellen 
and Forschungen zur alten Geschichte und Geographie, collection dirigée par Sieglin) ; 
du même, Geschichte der germanischen Frühzeit (Bonn, 1925, in-8°), en particulier

chap. V I, « die Völkerwanderungszeit R. Beltz, article Römische Funde in Gtrmor 
Inländern, dans le Reallexikon der germanischen Altertumskunde publié sous la direc
tion de Hoops, t. I I I  (Strasbourg, 1916, in-8°), p. 514-520 ; L . Niederle, Manuel de 
1 antiquité slave, t. I  : L'histoire (Paris, 1923, in-8°, t. I  des « Manuels publié» par 
1 Institu t d’études slaves »),
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D anube e t le  R h in . Dans la  Russie m é rid io n a le , p récédem m ent 
dom aine des Sarm ates, a p p a ra ît au m e siècle u n  peuple  ger
m an ique , ce lu i des G oths, venu  de la  Y is tu le  ; ceux des Sar
m ates q u i ne son t pas accue illis  dans l ’E m p ire  ro m a in  se fo n d e n t 
dans les tr ib u s  goth iques ; seules les fra c tio n s  extrêm es des 
Sarm ates res ten t re la tiv e m e n t pures : Iazyges à l ’ouest, A la in s  
à l ’est. Les Carpes, les L o m b a rd s 1, les Vandales se so n t révélés 
a u x  R om ains, dans les régions danubiennes, à la  f in  d u  second 
siècle ou au  d é b u t d u  tro is iè m e 2. S ur le  lim es  des Champs D écu- 
m ates e t su r le R h in , les anciennes na tions  con tre  lesquelles les 
em pereurs des deux  prem iers siècles o n t eu à b a ta il le r  o n t d is 
p a ru  au  tro is ièm e , ou son t rédu ites  à peu de chose : les G er
m ains q u i se tro u v e n t m a in te n a n t les vo is ins de l ’ E m p ire  son t, 
su r le  h a u t D anube e t le h a u t R h in , les A lam ans, connus des 
R om ains depuis C aracalla  ; su r le  R h in  m oyen  e t in fé r ie u r, 
les Francs, connus des R om ains vers 250. Chacun de ces deux 
noms désigne u n  ensemble de tr ib u s , une con fédé ra tion  m i l i 
ta ire . Ces m ig ra tio n s  de peuples o n t laissé des terres lib res  en 
G erm anie o rien ta le  : les Slaves, au m e siècle, com m encent à 
s’y  répandre  ; peu t-ê tre  aussi quelques-uns d ’en tre  eux  pénè
tre n t- i ls  dès lo rs dans la  p la ine  du  D anube.

Les ondes venues d ’Asie p ro je tte n t vers la  fro n tiè re  rom a ine  
ces masses ins tab les. E n  ou tre , so it p a r la  vue des camps e t 
des v ille s , so it p a r le m a n iem en t des ob je ts  que le com m erce 
in t ro d u it  en G erm anie, les barbares s’in it ie n t  à la  n o tio n  e t à la 
convo itise  d ’une v ie  co n fo rta b le  à laque lle  le u r pays ne se 
p rê te  pas. P o u r se soustra ire  à l ’a c tio n  des nomades asia tiques 
e t p o u r réa lise r des rêves de b ien -ê tre  e t de jouissances, ils  
ve u le n t que l ’ E m p ire  s’ouvre  à eux, à l ’am iab le  ou p a r la  force.

1. Ceux-ci venus du Hanovre (voir plus haut, p. 55).
2. Voir plus haut, p. 210 et 259.
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C H A P IT R E  X I I

L A  C R IS E  D E  L 'E M P I R E  R O M A IN  A U  I I I e S IÈ C L E

(235-285) x

Les c in quan te  années q u i su ive n t la  m o r t de Sévère A lexand re  
son t p o u r l ’ E m p ire  ro m a in , de façon à peu près in in te rro m p u e , 
u n  tem ps de crise très grave. C’est la  conséquence à la  fo is des 
vices in te rnes  d o n t so u ffre n t l ’É ta t  e t la  société, e t des événe
m ents q u i a g ite n t les po p u la tio n s  extérieures à l ’ E m p ire . E n  
Ita lie  e t dans les p rov inces, des pouvo irs  ca p ric ie u x  e t éphé
mères, sans fondem en t léga l, surg issent de tous côtés e t se 
h e u rte n t ; la  v ie  économ ique est p ro fo n d é m e n t tro u b lé e  p a r 
l ’ in c e rtitu d e  de la  p ro d u c tio n , la  d iff ic u lté  des tra n sp o rts , la  
ru in e  de la  m onna ie  ; les Perses e t s u r to u t les barbares d ’E u rope  
in q u iè te n t e t envahissent les te rr ito ire s  rom a ins. U n  m om en t 
v ie n t où l ’ E m p ire  p a ra ît à la  v e ille  de se désagréger irré p a ra 
b lem ent. I l  échappe à la  ca tas trophe , e t les dern iers empereurs 
de ce dem i-siècle  ré ta b lisse n t u n  ord re  passable. M ais beaucoup 
de tra d it io n s , em portées p a r la  crise, ne se ren o u e ro n t p lus : 
dans de n o m b re ux  dom aines, l ’a c tio n  du  tro is ièm e  siècle a été 
d é fin itiv e m e n t d e s truc trice .

L ’a p p e lla tio n  usuelle d ’ « anarch ie  m ili ta ire  » est une bonne 
dés igna tion  p o u r ce tte  période . E lle  e xp rim e , d ’une p a rt, 
l ’absence presque constan te  d ’une  a u to r ité  régu liè re  e t p a rto u t 
reconnue, cen tra le  e t du rab le  ; d ’a u tre  p a r t ,  e lle souligne le rô le  
des so lda ts , d o n t les cho ix , presque to u jo u rs , o n t fa i t  e t d é fa it 
les em pereurs e t q u i, dé ten teurs  de la  force m a té rie lle , o n t 
Imposé leurs vo lon tés  a u x  fon c tio n n a ire s  c iv ils  e t a u x  assemblées 
m un ic ipa les, à com m encer p a r le Sénat de R om e.

t .  O u v r a g e  d ’e n s e m b l e  a  c o n s u l t e r . —  A. von Domaszewski, Geschichie der 
r6mischen Kaiser (Leipzig, 1909, 2 vol. in-8° ; 2e éd., 1914), t. I I ,  p. 284-318. — Sources 
P°ur ce chapitre : le livre V I I I  d’IIérodien (règne de Maximin) ; les Vies des « deux 
paximins », des trois Gordiens, de Maxime (c’est-à-dire Pupien) et Balbin, des « deux 
Jalériens », des « deux Galliens » (texte très mutilé pour les Valériens et les Galliens), 
®e» « trente tyrans », de Claude I I ,  Aurélien, Tacite, Probus, Firmus, Saturninus, 
V o u lu s  et Bonosus, Carus, Carin et Numérien, dans l ’Histoire Auguste (manquent 
complètement les vies des Philippes, de Decius et ses fils, de Trebonianus Gallus 
et Volusianus, d ’Æmilianus); le livre I  de VHistoire nouvelle écrite au v e siècle ou au 
^ormencement du v ie par le byzantin Zosime.
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La crise de l ’Empire au IT I ‘  siècle

I .  —  L E  RÈGNE DES SOLDATS (235-253)1.

M a x im in , que l ’arm ée du  R h in  p ro c la m a it em pereur en mêm e 
tem ps q u ’elle égorgeait Sévère A le xa n d re , é ta it u n  o ffic ie r 
s o r t i du  rang , e t p a rve n u  a u x  em plo is équestres : i l  a v a it  été 
p ré fe t de lég ion  en É g y p te , p ré fe t de M ésopotam ie ; en de rn ie r 
lie u  i l  é ta it préposé à l ’ in s tru c t io n  des recrues en vue de la  cam 
pagne con tre  les G erm ains. A v a n t lu i  l ’ em pire  a v a it  dé jà  été 
donné à u n  so lda t de fo rtu n e , P e rtin a x  ; m ais du  m o ins Per- 
t in a x  é ta it  I ta lie n , e t sa carriè re  l ’ a v a it  c o n d u it au Sénat e t a u x  
m a g is tra tu re s  c iv iles . O n a v a it eu aussi u n  em pereur p ris  en 
dehors du  Sénat, M a c rin  : m ais c’ é ta it u n  p ré fe t du  p ré to ire . 
M a x im in  é ta it  un  paysan th race  e t a v a it se rv i dans des em plois 
s tr ic te m e n t m ili ta ire s 2. E n  sa personne, c’est l ’o ffic ie r de tro u p e  
q u i est a rr iv é  au suprêm e p o u v o ir .

Le  Sénat ne f i t  pas de d ifficu lté s  p o u r reconna ître  M a x im in  
e t condam ner la  m ém oire  de Sévère A le xa n d re , a ins i que celle 
de Mamæa : on  a v u 3 p o u r quelles raisons i l  ne p o u v a it p lus 
guère y  a v o ir  dans le Sénat, à ce tte  époque, u n  e sp rit de corps 
ja lo u x  des p riv ilèges  théoriques e t tra d it io n n e ls  de l ’assemblée. 
M ais les h a b ita n ts  de R om e, e t les sénateurs avec eux , d u re n t 
se s e n tir  m o rtif ié s  en c o n s ta ta n t que M a x im in  ne songea it n u lle 
m e n t à v e n ir  dans la  v i lle  ; to u t  son règne se passa sans q u ’i l  s’y  
m o n trâ t,  com m e s’é ta it  passé naguère ce lu i de M a crin .

U ne des raisons p o u r lesquelles on a v a it  renversé Sévère 
A le xa n d re  é ta it  son m anque d ’énergie en face des G erm ains. 
M a x im in  fra n c h it  le  R h in  e t in flig e a  a u x  G erm ains une sévère 
leçon (235). I l  se p o rta  ensu ite  su r le  D anube, où  i l  b a t t i t  les 
Sarm ates Iazyges e t les tr ib u s  daces restées indépendantes. I l  
a v a it  donné à son fils  M a x im e  (Caius Ju liu s  Verus M ax im us) le 
t i t r e  de César. P o u r conserver à lu i-m êm e  e t à sa fa m ille  la

1. O u v r a g e s  a c o n s u l t e r . — Hohî, articles Iu liu s , n° 526 et 527 (Maximin et 
Maxime), dans Pauly et Wissowa, Real-Encyclopàdie, t. X  (1917), col. 852-870 ; L. Homo, 
La grande crise de Van 238 ap. J.-C. et le problème de l ’Histoire Auguste, dans la Revue 
historique, t. C X X X I (1919), p. 209-264, et C X X X II (1919), p. 1-38 ; Stein, articles 
Cælius, n° 20 (Balbin), dans Pauly et Wissowa, t. I I I  (1897), col. 1258-1265, et Clodius, 
n° 50 (Pupien), t.  IV  (1900), col. 88-98 ; P. von Rohden, articles Antonius, n° 60, 61 
et 62 (les trois Gordiens), dans Pauly et Wissowa, t. I (1894), col. 2619-2632 ; C. F. W. 
Lehmann, Kaiser Gordian 111 (thèse d'Iéna, 1911, in-8°) ; Stein, articles Iulius, 
n° 386 et 387 (les Philippes), dans Pauly et Wissowa, t. X  (1917), col. 755-772.

2. Sans en excepter le gouvernement de la Mésopotamie, marche dont la garnison 
était sans cesse en alerte.

3. P. 264.
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fa ve u r des so lda ts , i l  e m p lo y a it à le u r p ro f it  la  plus^ grande 
p a rtie  des revenus p u b lics . Mais de ce tte  façon i l  s a lié n a it 
les con tr ib u a b le s , sans que p o u r cela le dévouem ent des soldats 
lu i f û t  fe rm em en t acquis : i l  e u t à dé joue r e t à p u n ir  des com 
p lo ts  m ilita ire s . .

Le  m o u ve m e n t de p ro te s ta t io n  q u i d e v a it renverser M a x i
m in  p a r t i t  de l ’ A fr iq u e  P roconsu la ire . Dans ce tte  p ro v in ce  
tra va ille u se , v id e  de troupes e t peuplée de nom breuses v ille s , 
on s’in d ig n a it  beaucoup de la  fisca lité  de M a x im in  e t de 1 excès 
de ses dépenses m ilita ire s . Les exigences e t les m auva is  procédés 
d ’u n  p ro c u ra te u r d é te rm in è re n t à T hysd rus  (E l D je m  en T u 
n isie) une ém eute q u i gagna to u te  la  p ro v in ce  e t n o ta m m e n t 
C arthage. Le  p roconsu l d ’A fr iq u e  é ta it  à ce m o m e n t- là  un  
v ie il la rd , M arcus A n to n iu s  G ord ianus, q u i a p p a rte n a it à une 
fa m ille  de très ancienne noblesse ; i l  a v a it  auprès de lu i,  com m e 
lé g a t, son fils , ancien  consul, q u i p o r ta it  les mêmes nom s que 
lu i.  Les ém eutiers, tro p  com prom is p o u r ne pas a lle r ju sq u  au 
b o u t, o b lig è re n t le  p roconsu l à se p roc lam er em pereur ; i l  
associa son fils  à la  puissance tr ib u n ic ie n n e  (238, p ro b a b le m e n t 
en fé v r ie r1).

E nvoyée  a u ss itô t à R om e e t dans les p rov inces, la  nouve lle  
de la  p ro c la m a tio n  des G ordiens fu t  b ien  accue illie  p a r beaucoup 
de gens. Le  Sénat se ra llia  to u t  de su ite  à eux, a ins i que le peuple  
de R om e ; le  p ré fe t d u  p ré to ire  Y ita lia n u s  e t p lus ieurs p a r t i
sans de M a x im in  fu re n t m is à m o r t. Que le p o u v o ir  re v în t, 
avec les G ord iens, à. l ’au then tic jue  a r is to c ra tie  sénatoria le , 
cela d e v a it ê tre  in d if fé re n t à la  p lu p a r t des R om ains ; m ais on 
v o y a it  en eux  les défenseurs des p o p u la tio n s  c iv iles  e t s u r to u t 
c itad ines con tre  la  ty ra n n ie  des so lda ts. I l  é ta it  s ig n if ic a t if  
que l ’em pereur fû t  créé, ce tte  fo is , non  pas à R om e n i dans une 
p ro v in ce  im p é ria le , m ais dans une p ro v in ce  séna to ria le  : un  
te l fa i t  ne s’ é ta it  ja m a is  p ro d u it.

L a  su ite  des événem ents acheva de m e ttre  en lu m iè re  cette  
o p p o s itio n  en tre  les G ord iens, soutenus p a r les v ille s , e t 1 arm ée. 
L a  p ro v in ce  de N u m id ie , vo is ine  de l ’A fr iq u e  P roconsu la ire , 
é ta it occupée p a r la  tro is ièm e  lég ion  A uguste  e t gouvernée 
pa r le lé g a t de ce tte  lég ion  ; c’ é ta it, à ce tte  da te , u n  c e rta in  
G apellianus. C apellianus m archa  to u t  de su ite  con tre  les G o r
diens e t con tre  leurs pa rtisans , les c itad ins  de 1 A fr iq u e  
L roconsu la ire . Les troupes régulières d é fire n t sans peine, non

1. La chronologie de l ’année 238 est incertaine dans le détail.
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lo in  de C arthage, l ’arm ée im prov isée  des Gordiens ; G ord ien  
le fils  p é r it  dans le com ba t ; le père se tu a  en app re n a n t 
la  déroute . P lusieurs v ille s  fu re n t très m a ltra itées  p a r les so l
da ts de Capellianus. Le  règne des G ordiens a v a it  du ré  tro is  
semaines (m ars 238).

A  R om e, on a v a it  tro p  o u ve rte m e n t fa i t  cause com m une 
avec les Gordiens p o u r ne pas susc ite r de nouveaux  co m p é ti
teu rs  à M a x im in , q u i, du  D anube, s’a ch e m in a it vers l ’ I ta lie .  
Le  Sénat désigna v in g t de ses m em bres, de rang  consula ire , 
« p o u r le  so in  de l ’ É ta t  », v ig in t iv i r i  re i pub licæ  curandæ : ils  
eu ren t m iss ion  de le ve r des troupes en Ita lie  e t d ’o rgan iser la  
défense de la  pén insu le . D e u x  sénateurs, B a lb in  (D ecim us 
Cælius C a lv inus B a lb inus) e t P up ien  (M arcus C lodius Pupienus 
M a x im us), fu re n t choisis p a r le Sénat com m e Augustes, avec 
des d ro its  rigoureusem ent égaux, mêm e en ce q u i concerne le 
g rand  p o n tif ic a t que tous deux  re çu re n t s im u lta n é m e n t. I l  fu t  
convenu que P up ien  m a rc h e ra it con tre  M a x im in , ta n d is  que 
B a lb in  v e ille ra it  à la  po lice dans R om e (m ars 238).

Ces mesures s’in s p ira ie n t de sen tim en ts  com plexes. E lles 
sem b la ien t poser en p rin c ip e  le  caractère é le c tif du  p r in c ip a t ; 
elles te n d a ie n t à é lim in e r des hautes charges ceux q u i n ’é ta ien t 
encore que chevaliers ; le couple des deux em pereurs égaux, 
q u ’aucun  lie n  de pa ren té  n ’u n issa it, fa is a it penser au collège 
consu la ire  ; s u r to u t i l  y  a v a it u n  e ffo rt p o u r rendre  à l ’ I ta lie  
l ’ im p o rta n ce  e t le p o u v o ir  de décision q u ’elle a v a it  insensi
b le m e n t perdus. E n  Ita lie  p lus q u ’a illeu rs , l ’éca rt é ta it  g rand  
en tre  soldats e t c itad ins  : ta n d is  que dans les provinces la  m a jo 
r i té  des so ldats é ta ie n t des paysans o rig ina ires  de la  rég ion  
mêm e où ils  te n a ie n t garn ison, les troupes casernées à Rom e 
e t a u x  env irons ne com prena ien t pas d ’ Ita lie n s , à de rares 
exceptions près. N u lle  p a r t  la  v ie  m u n ic ip a le  n ’ é ta it  p lus véné
rab le , n ’a v a it  de p lus fo rtes  racines q u ’en Ita lie  ; R om e é ta it  
l ’ag g lom é ra tio n  u rba ine  p a r excellence : i l  é ta it  n o rm a l que 
le Sénat, organe essentiel de la  v ie  rom a ine  e t ita lie n n e , reven 
d iq u â t con tre  les légions du  R h in  e t du  D anube les d ro its  des 
c itad ins .

Mais p o u r que ce re nouve llem en t des in s t itu t io n s  réussît, 
i l  a u ra it fa llu  q u ’ i l  y  e û t p a rm i les sénateurs une u n ité  de pensée 
e t une d isc ip lin e  que le u r re c ru te m e n t mêm e re n d a it im pos
sibles. Dans R om e l ’ o rd re  fu t  b ie n tô t d iff ic ile  à m a in te n ir  : 
B a lb in  e t P up ie n  ne s’a im a ie n t pas, e t chacun d ’eux  a v a it  des 
partisans ; les p ré to riens  é ta ie n t indoc iles . U n  p e tit- f i ls  du

—  286 —



Le règne des soldais (235-253)

v ie u x  G o rd ie n 1 se t r o u v a it  à Rom e ; les p ré to riens  ex igè ren t 
q u ’ i l  fû t  nom m é César : c’ é ta it u n  en fa n t de tre ize  ans q u ’ils  
espéra ient a v o ir  à le u r d isc ré tion . E n tre  les d ifférentes factions 
i l  y  e u t des bagarres fréquentes, e t même de vé ritab les  com bats 
auxque ls les troupes p re na ien t p a r t ; B a lb in  m a n q u a it d ’au 
to r ité  p o u r apaiser les co n flits .

P e n d a n t ce tem ps M a x im in  é ta it en tré  en Ita lie  ; m ais i l  
é ta it  a rrê té  d e v a n t A qu ilée  q u ’i l  assiégeait. L ’insuccès des p re 
m ières te n ta tiv e s  p o u r p rend re  la  v i l le  découragea e t i r r i t a  les 
troupes ; une lég ion  se m u tin a , e t massacra M a x im in  e t M ax im e . 
Les soldats de M a x im in , désemparés, f ire n t le u r soum ission à 
P up ien  ( ju in  238).

Dès que la  menace suspendue su r l ’ I ta lie  p a r l ’approche 
de M a x im in  n ’ex is ta  p lus, les dissensions e t les désordres, dans 
R om e, s’agg ravè ren t encore. B a lb in  e t P up ie n  se sera ien t 
vo lo n tie rs  débarrassés du  jeune G ord ien  ; les p ré to riens  les 
p ré v in re n t : ils  e n va h ire n t le pa la is , m ire n t à m o r t les deux 
em pereurs ,e t le  jeune G ord ien  d e v in t seul A u g u s te ; c’ est ce lu i 
que nous appelons G ord ien  I I I  ( ju in  ou ju i l le t  238).

A in s i l ’ on a v a it  essayé de rendre  le  p o u v o ir  im p é ria l in d é 
pendan t de la  force m ili ta ire ,  e t l ’essai a v a it  échoué. Sans dou te  
l ’avènem ent de G ord ien  I I I  vengea it les G ordiens d ’A fr iq u e , 
v ic tim e s  des lég ionnaires ; m ais lu i-m êm e  n ’é ta it que la  créa
tu re  e t l ’ in s tru m e n t des p ré to riens . L ’ é v o lu tio n  p a r laque lle  le  
Sénat, devenu très d iffé re n t de ce q u ’i l  é ta it  au d é b u t de l ’ E m 
p ire , a v a it pe rdu  l ’a p titu d e  à gouve rne r se ré v é la it c la ire m e n t 
comme accom plie .

E n  mêm e tem ps, d ’a ille u rs , la  nécessité de défendre les fro n 
tières con tre  des agressions extérieures re n fo rç a it chez les m i l i 
ta ires la  conscience des services q u ’ils  re n d a ie n t e t leurs p ré 
ten tions  à une place p riv ilé g ié e  dans l ’ É ta t .  Dès a v a n t la  m o r t 
de B a lh in  e t de P up ien , les Perses a va ie n t rep ris  leurs a ttaques 
su r la  M ésopotam ie ; les Goths p illa ie n t ju s q u ’au sud du  D anube 
les côtes de la  m e r N o ire  ; les Carpes e t les Iazyges p é n é tra ie n t 
^ussi en te r r ito ire  ro m a in . Sur le  D anube les forces locales su ffi- 
fe n t à re fo u le r l ’ ennem i ; m ais la  s itu a tio n  é ta it p lus d iff ic ile  à 
t'é ta b lir du  côté de la  Perse, s u r to u t lo rsque  A rd a sch ir, m o r t 
en 240 ou 241, e u t été rem placé pa r Sapor I er, q u i poussa v ig o u - 
reusem ent l ’o ffensive de ses troupes.

D y  e u t alors dans l ’en tourage de G ord ien  u n  hom m e de

t  II  s’appelle Marcus Antonius Gordianus, comme son grand-père et son oncle.
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va le u r q u i, sous le n om  du  jeune em pereur, p r i t  en ré a lité  le  gou
ve rnem en t. C’ é ta it T im és ithée  (Caius F u riu s  T im es itheus), 
d o n t G ord ien  épousa la  fi l le  T ra n q u ill in a  e t q u i d e v in t a u ss itô t 
après ce m ariage p ré fe t du  p ré to ire  (241). L a  p ré fec tu re  du  
p ré to ire , sous la  pression des circonstances, cessait d ’ê tre  la  
fo n c tio n  a v a n t to u t  a d m in is tra t iv e  e t ju d ic ia ire  q u ’elle a v a it 
été sous les Sévères : i l  fa l la it  m a in te n a n t à l ’em pereur, comm e 
co llabo ra teu rs  im m é d ia ts , des homm es capables de se fa ire  
respecter des so ldats e t de les condu ire  au com ba t.

Sapor s’ é ta it  em paré de to u te  la  M ésopotam ie rom a ine  et 
p é n é tra it en Syrie . G ord ien  e t T im ésithée  p a r t ire n t p o u r l ’O r ie n t 
avec des forces im p o rta n te s  ; au passage ils  achevèren t de 
ré ta b lir  l ’ o rd re  su r le D anube ; après a v o ir  trave rsé  l ’Asie 
M ineure , ils  a rr iv è re n t en S yrie . Les Perses n ’accep tè ren t la  
b a ta ille  q u ’en M ésopotam ie , à Resaina (en tre  Carrhes e t N is i-  
b is), e t fu re n t va incus ; la M ésopotam ie rom a ine  é ta it recon
quise (242-243).

T im ésithée  se p ré p a ra it à p ro f ite r  de ces succès e t à p o u r
su iv re  la  cam pagne, quand  i l  m o u ru t (243), so it de m o r t n a tu 
re lle , s o it p a r u n  c rim e de l ’o ffic ie r q u i lu i  succéda à la  pré fec
tu re  d u  p ré to ire , P h ilip p e  (M arcus Ju liu s  P h ilip p u s ). Les opé
ra tio n s  co n tin u è re n t ; m ais P h ilip p e  s’em p loya  s u rto u t à 
e x c ite r les so ldats con tre  l ’em pereur, q u ’i l  le u r rep résen ta it 
com m e incapab le  e t lâche. Dans les p rem iers m ois de 244, 
pen d a n t que l ’arm ée descendait la  va llée  de l ’ E u p h ra te , une 
m u tin e r ie  fom entée p a r P h ilip p e  éclata : G ord ien  fu t  tué , 
e t P h ilip p e  p roc lam é  em pereur.

P h ilip p e  é ta it  né, vers 204, dans la  p ro v in ce  d ’A ra b ie , d ’une 
fa m ille  ind igène . Son frè re  Priscus a v a it  fa i t  une carriè re  
équestre, dans les p rocúra te les e t en É g y p te  ; lu i-m ê m e  a v a it 
eu p ro b a b le m e n t une ca rriè re  to u te  m ili ta ire .  B ie n  que Rom e 
re s tâ t passive à l ’annonce de son avènem ent, i l  t i n t  à s’y  m o n 
tre r  le  p lus tô t  possible. I l  co n c lu t avec Sapor une p a ix  q u i 
re m e tta it  les choses dans l ’ é ta t où les a v a it  laissées Septim e 
Sévère, e t regagna l ’ I ta lie .

Comme M a x im in , i l  e u t le  souci d ’in s ta lle r  d u ra b le m e n t sa 
fa m ille  au p o u v o ir . I l  a v a it  u n  fils , né en 237 ou 238 e t appelé 
des mêmes nom s que lu i  ; i l  f i t  de cet e n fa n t d ’abo rd  u n  César 
(244), pu is u n  A uguste  (246). Son père M arinus , q u i m o u ru t 
p e n dan t son règne, fu t  d iv in isé . P h ilip p e  célébra p a r des fêtes 
m agn ifiques , en a v r i l  248, le m illiè m e  ann ive rsa ire  de la  fo n 
d a tio n  de R om e : la  coïncidence heureuse q u i lu i  p e rm e tta it

La  crise de l ’Em pire au I I I e siècle

—  288 —



Le règne des soldats (235-253)

de p rés ide r à ces cérém onies é ta it de n a tu re  à rehausser son 
p restige . Des succès sur le D anube lu i  v a lu re n t les titre s  de 
G erm anicus et de C arpicus (248) ; ce lu i-c i é ta it nouveau dans 
la  lis te  des épithètes im péria les.

C ependant l ’ a u to r ité  de P h ilip p e  n ’é ta it  pas acceptée p a r
to u t .  Des p ré tendan ts  à l ’ E m p ire , appuyés sur les troupes qu ils  
com m anda ien t, appara issa ien t dans d iffé ren tes prov inces ; 
chacun d ’eux se p ro c la m a it A uguste , pe rce va it les im p ô ts , 
b a t ta it  m onna ie  ; te ls é ta ie n t Jo tap ianus  en Cappadoce, U ra - 
n ius A n to n in u s  en Syrie  ; en 248 Pacatianus se h t  p ro c la m e r 
em pereur en Mésie : le fa i t  é ta it p a rtic u liè re m e n t grave parce 
q u ’ i l  se p ro d u is a it dans une p ro v in ce  cons tam m ent menacée 
p a rle s  barbares. P h ilip p e  envoya en Mésie, à la fois p o u r rédu ire  
Pacatianus e t p o u r s u rv e ille r les G oths, une armée com m andée 
p a r u n  sénateur d ’o rig ine  pannon ienne, Caius Messius Q u in tu s  
T ra ja n u s  Decius. P aca tianus fu t  b ie n tô t abandonné e t tu é  p a r 
ses so ldats ; m ais P h ilip p e  n ’y  gagna r ie n  : Decius é ta it très 
a im é de ses troupes ; elles le fo rcè re n t à se la isser p ro c la m e r 
em pereur. I l  re v in t  en Ita lie  à la  tê te  de son arm ée e t l iv ra  a 
celle de P h ilip p e , près de Vérone, une b a ta ille  où P h ilip p e  fu t  
v a in cu  e t tu é  ; P h ilip p e  le fils , resté à R om e, fu t  égorgé p a r les 
p ré to riens  (septem bre ou octob re  249). Decius fu t  reconnu  à 
Rome e t dans l ’ensemble de l ’E m p ire  ; Jo ta p ia n u s  d is p a ru t 
à peu de tem ps de là  ; seul U ra n iu s , en S yrie , se m a in t in t ,  
se m b le -t- il, ju s q u ’en 254. Decius s associa, avec le  t i t r e  de 
Césars, ses deux fils  H erenn ius E truscus  e t H o s tilia n u s .

D ecius, q u i é ta it  u n  so lda t énergique, e u t à se b a ttre  s u r
to u t con tre  les G oths. Leurs bandes se g lissa ien t en tre  la  m e r 
N o ire  e t les m ontagnes de la  D acie , a tte ig n a ie n t le  D anube e t 
Parfois en fo rça ie n t les passages ; ou b ien  encore ils  a r r iv a ie n t 
à l ’ im p ro v is te , p a r  m er, p o u r razz ie r les v ille s  voisines de la  
côte. E n  251, condu its  p a r u n  chef très e n tre p re n a n t, K n iv a , 
ils te n tè re n t une grande e xp é d itio n  de p illage , échouèrent 
devan t des v ille s  fo rtifié e s , m ais p u re n t ravage r le pays au 
sud du D anube, ju s q u ’en p le ine Thrace , e t p r ire n t P h ilip p o - 
Polis. D ecius, q u i a v a it  essayé va in e m e n t de les a rrê te r, v o u lu t 
les écraser au re to u r, dans la  rég ion  de la  D o b ro u d ja , avec la  
coopéra tion  du  gouve rneu r de Mésie In fé rie u re , T rebon ianus 
Gallus. M ais, so it m aladresse, so it p lu tô t  tra h iso n , T rebon ianus 
Gallus laissa l ’em pereur seul en présence des Goths : les G oths 
s ouvriren t, le chem in  p a r des com bats au cours desquels fu re n t 
tués Decius e t son fils  aîné, H erenn ius E truscus , à q u i Decius
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v e n a it de donner le rang  d ’A uguste  ( ju in  251, au p lus ta rd ) .
Les so ldats p roc lam èren t em pereur T rebon ianus G allus, 

e t c ’est p robab lem en t ce q u ’ i l  a v a it p révu  quand  il s’abste
n a it de sou ten ir Decius. I l  s’associa son fils V o lus ianus, e t aussi, 
p o u r fa ire  ta ire  les soupçons, H o s tilia n u s , le fils  cadet de Decius. 
H o s tilia n u s  a v a it le t i t r e  d ’A uguste  ; m ais i l  m o u ru t b ie n tô t 
( f in  251), de m a lad ie  ou de po ison. V o lus ianus, q u i ju s q u ’à ce 
m o m e n t a v a it  été César, rem p laça  H o s tilia n u s  com m e second 
A uguste .

T rebon ianus G allus, p o u r être  tra n q u ille  d u  côté des G oths, 
non  seu lem ent le u r laissa le b u t in  ramassé dans les provinces 
rom aines, m ais le u r p ro m it des subsides annuels. Ces conces
sions d é p lu re n t a u x  soldats e t encouragèrent les barbares. Les 
G oths renouve lè ren t leurs incurs ions ; lo rsq u ’Æ m ilia n u s , q u i 
a v a it rem placé T rebon ianus G allus dans son com m andem ent 
su r le D anube, e u t re m p o rté  u n  succès su r K n iv a , ses troupes le 
p ro c la m è re n t em pereur (p rin te m p s  de 253). Æ m ilia n u s  auss itô t 
m archa  su r l ’ I ta lie  ; la  rencon tre  e u t lie u  en O m brie , à In te r-  
am na ; T rebon ianus G allus e t V o lus ianus fu re n t va incus e t tués. 
T ro is  m ois après, Æ m ilia n u s  s’ é ta it  à son to u r  a liéné l ’e sp rit 
des so ldats e t é ta it  massacré à Spolète (été de 253). Le p r in -  
c ip a t passa à V a lé rie n  (P ub lius  L ic in iu s  V a le rianus), u n  consu
la ire  q u i a v a it  été u n  des lie u te na n ts  de Decius e t de T re b o 
n ianus G a llu s 1. T rebon ianus l ’a v a it envoyé sur le R h in  p o u r y  
p rend re  des troupes destinées à lu t te r  con tre  Æ m ilia n u s  ; 
V a lé rien  n ’a v a it pu  re v e n ir à tem ps p o u r co m b a ttre  à côté de 
T rebon ianus, m ais les soldats q u ’à tra ve rs  la  R é tie  i l  co ndu i
sa it vers l ’ I ta lie  l ’a va ie n t p roc lam é  em pereur lu i-m êm e ; la  
m o r t d ’Æ m ilia n u s  le la issa it m a ître  du  p o u vo ir . I l  le p r i t  (253) 
en s’ associant com m e A uguste  son fils  G a llien  (P ublius^ L ic i
n ius E g n a tiu s  G a llie n u s )2 3.

I L  —  M ENACES D E  D ÉSAGRÉG ATION (253-268)*.

De 253 à 268, les seuls em pereurs reconnus à Rom e o n t été 
V a lé rie n  e t G a llien . Ils  o n t régné en com m un ju s q u ’en 260 ;

1 . L 'Histoire Auguste raconte que Decius avait donné à Valérien le titre  de censeur, 
avec des pouvoirs extraordinaires qui auraient fa it de lui une sorte de vice-empereur. 
C’est probablement une fantaisie sans rapport avec la réalité.

2. La chronologie de l ’année 253 est incertaine.
3. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — L. Homo, L ’empereur Gallien et la crise de l ’Empire 

romain au I I I 9 siècle, dans la Revue historique, t.  C X III (1913), p. 1-22 et 225-267 ;
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à p a r t ir  de 260, Y a lé rie n  é ta n t p riso n n ie r des Perses, G a llien  a 
régné seul. Les deux  fils  de G a llien , V a lé rien  le jeune e t Salo- 
n inus , o n t été Césars l ’un  après l ’au tre , le p re m ie r depuis les 
débuts du  règne ju s q u ’en 258, le second de 258 à 268.

A  prem ière  vue , u n  règne de qu inze ans est, p o u r le tro is ièm e  
siècle, une période d ’une s ta b ilité  excep tionne lle  ; e t ç ’a été, en 
e ffe t, u n  des m érites  de Y a lé rien  e t de G a llien  que de savo ir 
du re r. Mais leurs années de p o u v o ir  co ïnc iden t avec la  phase 
la  p lus aiguë de la  crise q u i secoue l ’E m p ire . Les v io len tes 
a ttaques des barbares e t les d ifficu lté s  économiques son t to u t  
près de l ’a n é a n tir  ; Rom e perd  presque en tiè rem en t le con trô le  
des régions périphériques ; i l  n ’y  a guère de p rov ince  où u n  
général ne se fasse em pereur, usu rpa tions  q u i le p lus souven t 
son t éphémères, m ais q u i cependant, en u n  ou deux cas, ébau
chen t des cons truc tions  durables.

V a lé rie n  e t G a llien , dès q u ’ils  fu re n t au gouvernem ent, 
eu ren t à se défendre de p lus ieurs côtés. Des G oths, dé jà  fa m i
liarisés avec la  m er, tra v e rs a ie n t la  m er N o ire  e t dévas ta ien t 
les côtes d ’Asie M ineure . D ’au tres, p lus n o m breux , rep rena ien t 
les te n ta tiv e s  su r le  D anube : leurs bandes c ircu la ie n t l ib re 
m e n t à tra ve rs  la  Dacie m a l défendue, appara issa ien t en Mésie, 
en Thrace  e t en M acédoine. Les A lam ans e t les Francs ro m 
p a ie n t su r p lus ieurs po in ts  le  limes de G erm anie. D ’autres Ger
m ains, les Saxons, ins ta llés  en a rriè re  des Francs su r le l i t to r a l  
de la  m er du  N o rd , ve n a ien t su r leurs barques de p ira tes p ille r  
les côtes de la  M anche, e t m enaça ien t les com m un ica tions  entre 
Gaule e t B re tagne . E n  A fr iq u e , une décision insp irée  à G or
d ien  I I I  p a r la  rancune fa m ilia le  a v a it eu des conséquences 
fâcheuses. Peu après l ’avènem ent de G ord ien  I I I ,  la  tro is ièm e 
lég ion  A uguste , coupable d ’a v o ir  renversé les deux prem iers 
G ord iens, a v a it  été d isso u te 1 ; les soldats q u i la  com posaient 
a va ie n t été affectés à des corps d ’E u rope  ; des détachem ents 
prélevés su r d ’autres armées a va ie n t rem placé en A fr iq u e  la

Wickert, articles L ic in iu s , n° 173 (Valérien). 84 (Gallien), *6 et 47 ( f i t  de GaUien), 
dans Pauly et Wissowa, Real-Encyclopädie, t. X I I I  (1926), col. 488-495, 350-369, 236- 
-15 ; Stein, articles C assianius (Postumus), ib id ., t. I I I  (1899), col. 1656-1667 ; F u i- 
r ius , n°s 73, 74 et 82 (Macrianus et ses fils), t. V I I  (1910), col. 253-258 et 259-262; 
H. Peter, D ie  römischen sogenannten dreissig Tyrannen, dans les Abhandlungen der 
könig lich sächsischen Gesellschaß der Wissenschaßen, philologisch-historische Klasse, 
t. X X V II (Leipzig, 1909, in-4»), p. 179-222 ; — en particulier, sur les empereurs gau
lois, c. Jullian, H is to ire  de la  Gaule, t. IV  ; Ad. Blanchet, M a nu e l de num ism atique  
français!,' t. I  (Paris, 1912, in-8°), livre I I,  chapitre n i;  H. Dessau, Le consulat sous les 
ernpereurs des Gaules, dans les Mélanges B o issier (Paris, 1903, in-8°), p. 165-168.

1. Le légatJCapellianus fut> probablement exécuté.
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lég ion  supprim ée. U n  des p rem ie rs  actes de V a lé rien  fu t  de la  
re co n s titu e r e t de la  ren vo ye r en N u m id ie . Mais pendan t quinze 
années l ’A fr iq u e  a v a it cessé d ’être gardée p a r la  tro u p e  que son 
re c ru te m e n t, ses tra d it io n s  e t sa v ie ille  expérience du pays 
m e tta ie n t en mesure d ’é v ite r les maladresses e t de s’en tendre 
avec les indigènes ; ce tte  in te r ru p t io n  a f fa ib l i t  sensib lem ent 
l ’ a u to r ité  rom a ine . Une in s u rre c tio n  berbère, q u i intéressa à 
la  fo is la  N u m id ie  e t la  M au ré tan ie , se pro longea de 253 à 
260. E n fin , en O rie n t, la  rap ide  succession des em pereurs après 
la  m o r t de P h ilip p e  a v a it  encouragé les Perses à ro u v r ir  les 
h o s tilité s . Sapor com m ença p a r occuper l ’A rm én ie  e t y  in s 
ta l le r  u n  ro i de son ch o ix  ; puis i l  e n v a h it la  M ésopotam ie, 
péné tra  en Syrie  e t s’ em para d ’A n tio ch e  (256).

V a lé rien  chargea G a llien  de défendre le R h in  e t p r i t  le com 
m andem en t contre  les Perses. G a llien  re m p o rta  des succès 
su r les A lam ans (256 e t 257), sans réuss ir cependant à fe rm e r 
tou tes  les fissures du  limes. V a lé rien  p u t re n tre r  dans A n tio ch e  
e t s’e fforça de dégager la  M ésopotam ie ; m ais i l  p e rd it une 
b a ta ille  dans la  rég ion  d ’Édesse e t tom ba  a u x  m ains de Sapor 
(2 6 0 )1. I l  d e v a it m o u r ir  après des années de dure  c a p tiv ité .

L a  dé fa ite  de V a lé rie n  p e rm it a u x  Perses d ’en lever de nou
veau A n tio ch e , d ’e n v a h ir la  C ilic ie  e t la  Cappadoce. G a llien  
é ta it débo rdé . I l  a v a it  été ob ligé (258) de q u it te r  le R h in  p o u r 
a lle r en P annon ie  m e ttre  à la  ra ison  u n  usu rp a te u r, Ingenuus, 
q u ’ i l  b a t t i t  e t q u i fu t  tu é  dans sa fu ite  ; m ais dès q u ’i l  s’ é ta it 
écarté  les Francs a va ie n t pénétré  en Gaule p a r grandes masses ; 
les A lam ans a va ie n t crevé le limes de R é tie  e t franch issa ien t les 
A lpes. Ils  fu re n t va incus p a r G a llien  près de M ila n  (261) e t 
évacuèren t l ’ I ta lie . Les autres envahisseurs p u re n t aussi être 
re je tés, m ais dans des co n d itions  te lles que l ’u n ité  de l ’ E m p ire  
fu t  com prom ise  fo rte m e n t.

I l  é ta it in é v ita b le  en e ffe t que chaque rég ion  fû t  to u t  occupée 
du  danger loca l q u i la  m enaça it e t que, dans chacune, le com 
m a n d a n t d ’arm ée q u i a v a it  écarté ou pa ra issa it capable d ’écar
te r  le p é r il fû t.s a lu é  com m e u n  sauveur e t g ra t if ié  d ’u n  p o u 
v o ir  sans con trô le . On v i t  a ins i, dans la  seconde p a rtie  du  règne 
de G a llien , de n o m b re ux  personnages, soutenus p a r leurs sol
da ts, p rendre  dans les d iffé ren tes provinces le t i t r e  d ’Auguste . 
Nous ne connaissons ce tte  h is to ire  que d ’une m anière  confuse

1. Presque toutes les dates du règne de Valérien et Gallien sont approximatives, à 
un ou deux ans près. L ’ordre même dés événements est incertain.
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e t incom p lè te . V H is to ire  Auguste  g roupe ces p ré tendan ts  à 
l ’ em pire  sous le nom  des « tre n te  ty ra n s  », p a r une a p p lica tio n  
to u t  à fa it  a rb itra ire  d ’u n  souven ir de l ’h is to ire  athénienne. 
Les seuls de ces usurpa teurs  d o n t l ’en treprise  a it  eu une portée 
rem arquab le  son t ceux de Gaule e t ceux d ’ Asie.

E n  s’ é lo ignan t du  R h in , G a llien  a v a it laissé à Cologne son 
fils  le César Y a lé rie n  ; m ais le com m andem ent des troupes 
a p p a rte n a it à M arcus Cassianius L a tin iu s  P ostum us. I l  y  eu t 
désaccord en tre  le César e t le  général : Postum us e u t avec lu i 
les so lda ts, q u i le  p ro c la m è re n t em pereur e t m assacrèrent 
Y a lé rie n  (258 )l . P e n d a n t d ix  ans Postum us fu t  em pereur de 
fa i t  dans les prov inces germ aniques e t gauloises ; son a u to r ité  
é ta it, en ou tre , reconnue en B re tagne  e t en Espagne. L a  Gaule 
e t l ’ Espagne é ta ie n t ravagées p a r les Fraqcs q u i ve n a ien t de 
fo rce r le passage du  R h in  ; ils  p illè re n t beaucoup de v ille s , 
n o ta m m e n t T a rragone , la  p lus belle  v i l le  d ’ Espagne ; Pos
tu m u s  em p loya  ses d ix  années de p o u v o ir  à o rgan iser la  resis
tance e t la  po lice , d é tru is it p lus ieurs bandes de p illa rd s  co n c lu t 
des ententes avec d ’autres e t les fix a . L a  r iv e  d ro ite  d u  R h m  
é ta it  abandonnée a u x  barbares ; m ais la  r iv e  gauche fu t  m ise 
en é ta t de défense. S ur m e r, les Saxons d u re n t espacer leurs 
p ira te ries . P ostum us co n s titu a  son « E m p ire  des Gaules » a 
l ’ im ita t io n  de l ’ E m p ire  ro m a in , avec des consuls, des légats, 
une garde p ré to rie nn e , une m onna ie , e t m a in t in t  une a d m i
n is tra t io n  aussi régu liè re  que possible. G a llien  essaya à p u- 
sieurs reprises de déposséder P ostum us, m ais les forces d o n t 1 

d isposa it é ta ie n t insu ffisan tes . . , ,
L ’avance des Perses en C ilic ie  e t en Cappadoce a v a it  ete 

arrêtée p a r les troupes ra lliées sous le  com m andem ent d u n  
p ro cu ra te u r, M arcus F u lv iu s  M acrianus. Sapor, dés ireux d a il
leurs de m e ttre  à l ’a b r i ses ca p tifs  e t son b u tin , re p r it  le  che
m in  de la  Perse. Comme i l  a l la it  passer l ’ E u p h ra te  i l  fu t  a tta q u e  
sur son flanc  d ro it  p a r le  chef arabe de P a lm yre , S eptim ius 
O dênath , e t s u b it de lourdes pertes. M acrianus e t ü d e n a th  
p u re n t se g lo r if ie r  tous deux  d ’ être les va inqueurs  de bapor. 
M acrianus se jugea tro p  v ie u x  p o u r l ’ em pire  ; m ais i l  h t  p ro c la 
m er Augustes ses deux  fils  M acrianus e t Q u ie tus. Ils  fu re n t 
reconnus dans to u te  l ’Asie M ineure , pu is en Syrie e t en E g yp te  ; 
leurs m onnaies c ircu lè re n t ju s q u ’en M auré tan ie . L  a m b itio n

1. C’est alors que Salonmus, second fils de Gallien, remplaça Valérien le jeune comme 
César.
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le u r v in t  de p rendre  p ied en E u rope , e t M acrianus e t son père 
passèrent dans la pén insu le  b a lkan ique . G a llien  envoya con tre  
eux une arm ée com m andée p a r A ureo lus ; après une rencon tre  
heureuse p o u r A u reo lus, leurs soldats f ire n t dé fection  e t les 
m assacrèrent. P endan t ce tem ps, en Syrie , Q u ie tus é ta it  
a tta q u é  p a r O dénath , assiégé dans Émèse, e t fin a le m e n t tué  
(262).
t  O déna th  s’a ff irm a it a ins i com m e le p lus g rand  personnage 
de l ’O rie n t. P a lm yre  où i l  a v a it son palais é ta it depuis T ra ja n  
ra ttachée  à 1 E m p ire  ; elle a v a it depuis Septim e Sévère le rang  
de co lo n ie ; mais ses princes ind igènes, to u t  en p o rta n t le  gen- 
til ic e  de S eptim ius e t en siégeant au conseil m u n ic ip a l, conser
v a ie n t su r leurs concitoyens le u r in fluence  hé réd ita ire , e t 
a va ie n t beaucoup p lus de prestige q u ’u n  m a g is tra t ro m a in . 
Très prospère grâce à son rô le  d ’en tre p ô t, P a lm yre  v iv a it  d ’une 
v ie  a c tive  e t b r illa n te  ; elle a v a it  une c iv ilis a t io n  où se com 
b in a ie n t de façon o rig ina le  l ’he llén ism e e t le sé m itism e 1. La  
te n ta tio n  é ta it pressante p o u r O déna th  de se co n s titu e r, en tre  
l ’E m p ire  ro m a in  e t l ’E m p ire  perse, un  É ta t  ind é pe n d a n t de 
l ’u n  e t de l ’au tre . E n tre  l ’ E u p h ra te  e t le T ig re , les chefs arabes 
d ’ H a tra  a va ie n t une s itu a tio n  de ce genre : ils  é ta ien t p o u r les 
ro is  de Perse beaucoup m oins des vassaux que des a lliés fo r t  
cap ric ieux .

A u  d é b u t les apparences fu re n t sauvées. Ce fu t  con tre  les 
Perses q u ’O déna th  se to u rn a , les chassant de la  M ésopotam ie 
e t m enaçan t C tésiphon. G a llien  lu i  conféra le t i t r e  assez vague 
de dux, « com m andan t m ili ta ire  ». E n  fa it ,  O déna th  se consi
d é ra it com m e ro i ou em pereur (a u to k ra tô r)  ; quand, assassiné 
p a r un  de ses parents (266 ou 267), i l  fu t  rem placé p a r son fils  
S eptim ius V a b a lla th  A th è n o d o ro s2, sous le n om  duque l gou
v e rn a it en ré a lité  Zénobie (S ep tim ia  Zenobia), veuve d ’ Odé- 
n a th , i l  n ’y  a v a it p lus aucun lie n  e ffe c tif de su b o rd in a tio n  en tre  
P a lm yre  e t R om e, e t tou tes les provinces asia tiques g ra v i
ta ie n t a u to u r de P a lm yre .

E n tre  le Bosphore e t les A lpes, G a llien  n ’a v a it  v u  s’é lever 
en dehors de lu i aucun  p o u v o ir com parab le  à ceux de Pos- 
tu m u s  e t d ’O dénath . R egalianus, q u i s’é ta it  p roc lam é A uguste

A 1 de Palmyre, sur 1 Euphrate, la ville de Doura ou Europos (ruines à 
Sâlihîyeh), occupée par une garnison romaine depuis Marc-Aurèle, avait une civilisa
tion analogue, enrichie encore d’éléments iraniens ; elle est révélée par des fouilles 
récentes, qui se poursuivent (Cumont, Fouilles de Doura-Europos, Paris, 1927, in-4°).

2. « Athènodoros « est la traduction grecque du sémitique Vaballath, la déesse arabe 
A llât étant identifiée à Athéna.
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en P annon ie  e t en Mésie après la  chute  d ’ Ingenuus, ne s é ta it 
pas m a in te n u  long tem ps. Mais là  c’ é ta it des G erm ains que v e n a it 
le danser. Les G oths, grossis des H éru les, au tre  peuple germ a
n ique ém igré derriè re  eux de la  B a lt iq u e  à la m er N o ire  m u  t i-  
p lia ie n t les débarquem ents sur les côtes d ’Asie e t d E u ro p e ; 
on ne p u t les a rrê te r dans les d é tro its  : en 263 ils p illè re n t 
Éphèse ■ en 267 ils  assiégèrent Thessalonique, e t un  coup de 
m a in  des H éru les fa i l l i t  en lever A thènes : la  v i lle  fu t  sauvee 
p a r l ’h is to r ie n  D ex ippe . Les flo ttes  rom aines eu ren t g rand  peine 
à n e tto y e r la  m e r Égée. L ’ arm ée de te rre  a v a it  à défendre le 
D anube con tre  d ’au tres bandes. G a llien  s’y  e m p lo y a it quand  
son lie u te n a n t A u reo lus, q u ’ i l  a v a it  détaché contre  Postum us, 
se p roc lam a em pereur en R étie . G a llien  m archa contre^ lu i ; les 
deux armées se re n co n trè re n t en Ita lie , e t G a llien  réuss it a 
en ferm er A ureo lus dans M ila n  ; m ais, ta n d is  q u ’ i l  a tte n d a it la 
c a p itu la t io n  de la  v ille , p lusieurs de ses o ffic iers fo rm è re n t un  
co m p lo t con tre  lu i,  e t le tu è re n t (m ars 268 ; le César Salo- 
n inus, resté à R om e, fu t  tué  quelques jou rs  plus ta rd .

n L  _  RÉACTION VERS L ’ORDRE ET L ’UNITÉ (268-
285) K

Les m e u rtr ie rs  de G a llien  p ro c la m è re n t em pereur u n  o ffic ie r, 
M arcus A u re liu s  C laud ius, q u i, s’ i l  n ’a v a it  pas _ d ire c te m e n t 
p a rtic ip é  au co m p lo t, n ’en a v a it  sans dou te  pas ignore  1 exis- 
tence. Les m odernes l ’ a p pe llen t C laude I I ,  ou Claude e 
G o th ique , p o u r le d is tin g u e r de son hom onym e du p rem ie r 
siècle I I  fu t  accepté sans oppos ition , sauf dans 1’ « E m p ire  des 
Gaules » où l ’ on refusa de le reconna ître  ; q u a n t à l ’ E ta t  p a l- 
ïn y ré n ie n , i l  conserva son indépendance de fa it .

1 Ou v r a g e s  a  c o n s u lte r . —  Henze, articles Aurelius, n° 82 et 84 (ClaudeetQuin- 
tillùs) dans Pauly et Wissowa, Real-Encyclopâdie, t. 11 (1896), col. 2458-2463 ; L. Homo, 
De Claudio Gothlo, Romanorum imperatore (Paris, 1903, '" ‘ f 1 HomÎ"

Ä rJ r*“ “  sä W f t to f tW w  t  * -
n o l^ ^ T e U c ^ i 'p è r fe t  'fds)’, d a ^ I Ù ly  et WiUow“ ?."V? (1907)?co| ; ard-
V c l ^ L T  n» P8M ( Ä .  ¡ J * .  t. I l l  (1899). col 2872-288 ; E. Dann,muser, 
Untersuchungen zur Geschichte des Kaisers Probus (thèse de lèna, 1909 in 8 • 
11 n’y a pas grand’chose dans les articles de Henze sur Probus el sur CaruS et sea .ls, 
articles Aurelius, n° 194, 77, 75 et 174, dans Pauly et Wissowa, t. 11, col. 2516-2523, 
2455 2457, 2513-2514.
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La crise de l'E m pire au I I I e siècle

Claude é ta it un  hom m e d ’une c in q u an ta in e  d ’années, d o n t 
la  carriè re  semble a v o ir  été exc lus ivem en t m ilita ire . I l  é ta it 
o rig in a ire  de la  Mésie Supérieure, donc I l ly r ie n  comm e Decius 
a y a n t lu i,  e t comme plusieurs em pereurs après lu i,  A u ré lie n  
né vers la  fro n tiè re  de la  P annonie  et de la  Mésie, P robus né à 
S irm iu m  en P annonie , Carus e t D io c lé tie n  nés en D a lm a tie . 
Ces empereurs i lly r ie n s  é ta ie n t d ’ âge m û r quand  ils  a rr iv è re n t 
au  p o u v o ir  : A u ré lie n  a v a it  c in q u an te -c in q  ans, P robus qua 
ra n te -c in q , D io c lé tie n  e n v iro n  quaran te . I l  est p robab le  que 
tous  ou presque tous é ta ie n t so rtis  du  ra n g  e t passèrent d irec 
te m e n t de 1 o rd re  équestre à l ’e m p ire 1. Les provinces i l ly -  
riennes n ’a va ie n t guère co n tr ib u é , ju s q u ’à cette  époque, au 
re c ru te m e n t du  personnel gouve rnem enta l : a v a n t Decius on ne 
co n n a ît com m e sénateurs d ’o rig ine  illy r ie n n e  que deux D a l- 
m ates, au p re m ie r siècle. C’é ta ie n t des pays d ’hom m es de 
tro u p e  e t d ’offic iers subalternes ; ils  donnen t des chefs m a in 
te n a n t, à l ’heure où l ’ E m p ire  a besoin, p o u r être sauvé, de 
ta len ts  m ilita ire s , et où le suffrage des soldats t ie n t  lie u  de lo i. 
É nerg iques e t consciencieux, rudes à eux-m êm es e t a u x  autres, 
les em pereurs i lly r ie n s  o n t rem is de l ’o rdre e t de la  d isc ip line  
dans l ’ E m p ire  près de se d is loque r ; ils  en o n t re fa it  l ’u n ité  et 
o n t réparé les brèches des fro n tiè re s , en a tte n d a n t que le plus 
grand d ’en tre  eux, D io c lé tie n , capable de vues p o lit iq u e s  à 
large envergure, re fo n d ît m é th o d iq u e m e n t l ’ensemble de l ’É ta t.

C laude se débarrassa d ’abord  d ’A u reo lus, q u i d u t se rendre  
e t à q u i i l  laissa la  v ie  sauve, m ais q u i fu t  tué  p a r les soldats. 
I l  f i t  ensuite v o te r  p a r le Sénat l ’apothéose de G a llien  : év idem 
m e n t i l  v o u la it  q u ’on le c rû t in n o cen t du  m e u rtre  de son p ré 
décesseur. Puis i l  c o u ru t au p lus pressé, c’est-à -d ire  à la  lu t te  
con tre  les envahisseurs germ aniques.

Les A lam ans a va ien t, com m e en 261, trave rsé  la  R é tie  é va 
cuée p a r A u reo lus  e t dépassé les A lpes. C laude les écrasa près 
du  lac  de Garde (268). L ’année su iva n te  les G oths fra n c h ire n t 
une fois de p lus le D anube. L e u r a tta q u e  p re n a it l ’aspect d ’une 
m ig ra t io n  en masse : on d is a it q u ’ils  é ta ie n t p lus de tro is  cen t 
m ille . L e u r fou le  se ré p a n d a it à la  fo is vers le sud e t vers 
l ’ouest, su r la  Grèce e t su r la  Mésie. C laude, avec A u ré lie n  p o u r

. t -  I l  faut faire exception pour Decius, qui était sénateur. Carus aussi l ’aurait été 
si l'on en croit l 'Histoire Auguste; mais cette affirmation est suspecte, et Carus n’est 
probablement entré au Sénat que comme préfet du prétoire.— Plusieurs de ces empe
reurs portent les noms de Marcus Aurelius, qui indiquent que leurs ascendants ne sont 
pas arrivés à la cité romaine avant Marc-Aurèle ou Commode ou Caracalla.
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Réaction vers l ’ordre et l'un ité (268-285)

lie u te n a n t, réuss it à re je te r la  p lus grande p a rtie  de leurs forces 
dans la  va llée du  M argus (M orava) e t re m p o rta  à Naïssus 
(N isch) une v ic to ire  décisive : ceux des G oths q u i ne fu re n t 
pas incorporés dans l ’armée rom a ine  ou ins ta llés  com m e colons 
sur des terres en fr iche  d u re n t repasser la fro n tiè re . C laude fu t  
le p re m ie r em pereur q u i s’appela G oth icus M ax im us. I l  s’ é ta it 
posté su r la  fro n tiè re  danub ienne , à S irm iu m  (M itro v itz a ) , 
p o u r repousser de nouvelles te n ta tiv e s  d ’in cu rs io n , quand  i l  
m o u ru t de la  peste, au p rin te m p s  de 270.

I l  a v a it  u n  frè re , Q u in tillu s , à q u i i l  a v a it confié  l ’armée 
chargée de la  garde des A lpes. Lorsque  la  m o r t de l ’ em pereur fu t  
annoncée, Q u in tillu s  fu t  p roc lam é p a r ses troupes, pu is  reconnu  
p a r le Sénat. Mais l ’armée du  D anube pré féra  ce lu i q u i a v a it 
p ris  le com m andem ent à la  m o r t de C laude, A u ré lie n  (Luc ius  
D o m itiu s  A u re lia n u s ), e t en tre  les deux armées la  p a rtie  n ’é ta it 
pas égale. Quelques semaines après la  m o r t de C laude, Q u in 
t i l lu s , abandonné p a r ses so ldats, fu t  tu é  ou se tu a , dans A qu ilée .

A u ré lie n , q u i a r r iv a it  a ins i à l ’ E m p ire , a v a it b r illa m m e n t 
com m andé les troupes sous G a llien  e t sous Claude ; son a c tiv ité  
m ili ta ire  resta  grande p e n d a n t les c inq  années de son règne. 
Les menaces q u i a va ie n t dé te rm iné  Claude à s’ é ta b lir  à S ir
m iu m  se p réc isè ren t b ie n tô t : l ’a tta q u e  é ta it prononcée p a r les 
A lam ans e t p a r des nouveau-venus, les Ju thunges, su r la  R étie , 
pa r les Vandales e t les G oths su r la  P annonie  e t la  Mésie. Dans 
la  cam pagne de 270, A u ré lie n  re je ta  les A lam ans e t les J u 
thunges au n o rd  du  D anube a v a n t q u ’ ils  eussent pu  tra ve rse r 
les A lpes, e t im posa la  p a ix  a u x  Vandales d o n t une fra c tio n  
lu t  adm ise au service de R om e. E n  271 A lam ans e t Ju thunges 
renouve lè ren t le u r poussée : ils  fra n c h ire n t les A lpes pendan t 
(lu ’A u ré lie n  é ta it en P annon ie , e t quand  i l  r e v in t  p o u r les a rrê te r 
11 fu t  va in cu  à P laisance. C ette fo is les G erm ains s’avancèren t 
en Ita lie , p a r le ve rsa n t a d ria tiq u e , p lus lo in  q u ’ ils  n ’é ta ie n t 
jam ais parvenus ; m ais A u ré lie n  les b a t t i t  à F a n u m  F o rtu n æ  
(Pfino) ; ils  re p r ire n t le chem in  d u  n o rd , fu re n t a tte in ts  et 
ba ttus  de nouveau à T ic in u m  (P avie) ; des débris seu lem ent 
repassèrent le D anube. Vers la  f in  de l ’année les G oths fu re n t 
Refaits à le u r to u r , su r le D anube in fé rie u r. C ependant A u ré lie n  
jugea nécessaire, p o u r rendre  p lus fac ile  la  défense de cette  
fro n tiè re , de rappe le r les garnisons q u i te n a ie n t encore au no rd  

D anube e t de renoncer à la  Dacie. I l  y  e u t b ien  to u jo u rs  
’me Dacie rom a ine , m ais elle se tr o u v a it  su r la  r iv e  d ro ite  du  
Lanube  : A u ré lie n  donna ce n om  à deux provinces (D acie de la
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fro n tiè re  e t Dacie In té rie u re ) formées a u x  dépens de la  Mésie 
Supérieure e t de la  Mésie In fé rie u re  en tre  lesquelles elles s’ in 
te rc a la ie n t3 ; i l  m a in te n a it a ins i le nom  de la Dacie dans la  
lis te  des provinces rom aines, p a r le mêm e sub te rfuge  d o n t 
A uguste  s’é ta it serv i p o u r la G e rm a n ie 2.

Ce sacrifice  fu t  compensé p a r le succès des campagnes q u i 
f ire n t re n tre r dans les cadres réguliers de l ’ E m p ire  le royaum e 
p a lm yré n ie n  e t l ’ E m p ire  des Gaules.

A u ré lie n  a v a it  d ’ abo rd  reconnu  à V a b a lla th  le d ro it  de p o rte r 
les mêmes titre s  que son père : ta n t  q u ’ i l  e u t à défendre l ’ I ta lie  
contre  les G erm ains, i l  to lé ra  l ’au tonom ie  de P a lm yre , q u i, 
pendan t le  règne de C laude, a v a it  a jo u té  l ’ É g yp te  à sa sphère 
d ’in fluence . Les m onnaies d ’A n tio ch e  e t d ’A le xa n d rie  fra p 
pè ren t des pièces à l ’e flig ie  de V a b a lla th , e t aussi à celle de 
Zénobie ; l ’u n  e t l ’a u tre  s’a rrogea it le t i t r e  d ’A uguste . A u ré lie n , 
quand  i l  e u t les m ains lib res en E urope , passa en Asie p o u r 
m e ttre  f in  à ce tte  u su rp a tio n  (272). I l  dégagea fa c ile m e n t l ’Asie 
M ineure , b a t t i t  les P a lm yrén iens en Syrie  dans p lus ieurs ren 
contres, n o ta m m e n t près d ’Émèse, e t v in t  h a rd im e n t assiéger 
Zénobie dans P a lm yre . E lle  espéra it ê tre  secourue p a r les 
Perses : Sapor m o u ru t vers ce m o m e n t e t les Perses ne f ire n t 
q u ’une d é m o n s tra tio n  in s ig n ifia n te . Zénobie fu t  prise pendan t 
q u ’elle ch e rch a it à s’e n fu ir  vers l ’ E u p h ra te , e t P a lm yre  ca p itu la  
b ie n tô t après. A u ré lie n  p u n it  de m o r t les p rin c ip a u x  conseillers 
de la  re ine  ; e lle-m êm e fu t  épargnée e t b ien  t r a ité e 3. L a  v ille  
d ’abo rd  n ’eu t pas à s o u ffr ir  ; m ais l ’année su ivan te  une ré vo lte  
éclata : A u ré lie n  re p a ru t en personne p o u r la  ré p r im e r e t sac
cagea P a lm yre , q u i ne re tro u v a  jam a is  p a r la  su ite  la  p rospé rité  
an té rieu re  à ce désastre.

E n  É g yp te  des troupes envoyées p a r A u ré lie n  a va ie n t ré ta b li 
son a u to r ité . C ependant les partisans de Zénobie y  p ro longè ren t 
l ’a g ita tio n  ; u n  riche  négoc ian t, nom m é F irm u s , se m it  à la  
tê te  des m écontents. A u ré lie n  v in t  de P a lm yre  à A le xa n d rie , 
exécuta  F irm u s  e t frappa  la  v i l le  de lourdes amendes.

I l  re s ta it à rédu ire  l ’ E m p ire  des Gaules. L a  d isc ip line  e t la 
p ro sp é rité  re la tiv e  que Postum us y  a v a it  assurées pendan t 
une d iza ine  d ’années é ta ie n t m a in te n a n t b ien  com prom ises ; 1 2 3

L a  crise de l ’Empire au I I I ’  siècle

1. Elles comprenaient aussi des districts prélevés sur la province de Thrace, et notam
ment la ville de Serdica (aujourd’hui Sofia).

2. Voir plus haut, p. 57.
3. Vaballath eut probablement le même sort que Zénobie ; dans tous ces événements 

i l  s’efface derrière elle.
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Réaction vers Vordre et l ’unité (268-285)

l ’E m p ire  des Gaules lu i  aussi é ta it  tro u b lé  p a r les caprices des 
so ld a ts1. Une émeute m ili ta ire  a v a it tu é  Postum us (268) ; des 
p ré tendan ts  acclamés d ’abord  pa r les troupes, Læ lianus, M arius, 
n ’ a va ie n t pu  se m a in te n ir  ; P iavon ius  V ic to rin u s  a v a it régné 
plus longuem en t (sensib lem ent pendan t le mêm e tem ps que 
C laude), m ais dès ce m om en t les provinces espagnoles é ta ie n t 
rentrées dans l ’obédience de Rom e ; puis V ic to rin u s  aussi fu t  
tu é  p a r ses légions. Sa m ère V ic to r ia  e u t assez de c ré d it p o u r 
fa ire  désigner com m e em pereur le gouve rneu r d ’A q u ita in e , 
E suv ius T e tricu s  (270). Les te n ta tiv e s  consciencieuses de 
T e tricu s  p o u r ré ta b lir  l ’o rd re  dans l ’arm ée ne réuss iren t pas ; 
les co m p é titio n s  e t les co n flits  déso la ien t le pays ; A u tu n , une 
des p lus belles v ille s  de la  Gaule Lyonna ise , fu t  ru inée  au 
cours de ces événements. T e tricus  lassé songea de lu i-m êm e  à 
s’en tendre  avec A u ré lie n  : depuis q u ’un  em pereur fo r t  ré g n a it à 
R om e, l ’ E m p ire  des Gaules n ’a v a it  p lus la  mêm e ra ison  d ’être 
q u ’au tem ps de G a llien . I l  y  e u t en tre  A u ré lie n  e t T e tricu s  des 
négocia tions secrètes, après lesquelles A u ré lie n  e n tra  en Gaule 
à la  tê te  d ’une arm ée ; i l  ren co n tra  T e tricu s  e t les légions de 
Germ anie près de C hâ lons-sur-M arne. A v a n t le com ba t, T e tricu s  
se re n d it  à A u ré lie n  ; les légions q u ’i l  a b a n d o n n a it liv rè re n t 
to u t  de m êm e la  b a ta ille , m ais fu re n t va incues (273). L a  Gaule 
et la  B re tagne  é ta ie n t réintégrées dans l ’E m p ire  ; T e tricu s  e u t le 
tra ite m e n t honorab le  q u i lu i  a v a it été p rom is e t fu t  chargé 
d ’une fo n c tio n  a d m in is tra t iv e  en Ita lie . U n  tr io m p h e  m a g n i
fique (274) célébra les v ic to ire s  d ’A u ré lie n , l ’em pereur q u i 
a v a it « re fa it le m onde ro m a in  » (re s titu to r o rb is ).

I l  a v a it  en vue de nouvelles expéd itions  : i l  v o u la it  p robab le 
m e n t a tta q u e r les Perses, e t se m it  en m arche vers l ’Asie. I l  
é ta it a rr iv é  en Thrace quand  un  de ses a ffranch is , coupable de 
m a lversa tions e t c ra ig n a n t d ’être châ tié , organisa u n  co m p lo t 
f lu i a b o u tit  à l ’assassinat d ’A u ré lie n  (275).

Les con jurés n ’a va ie n t songé q u ’à se débarrasser d ’A u ré lie n  
et  n ’a va ie n t pas p ré vu  q u i le re m p la ce ra it. L ’armée é ta it  in d é 
cise ; f l  y  a v a it sans dou te  p lus ieurs  p ré tendan ts  possibles, q u i 
Se ja lo u sa ie n t e t s’observa ien t m u tu e lle m e n t, sans v o u lo ir  se 
déclarer. Dans ce tte  d iff ic u lté  les o ffic iers déc idèren t de re m e ttre  
au Sénat le ch o ix  d ’un  em pereur e t lu i é c r iv ire n t en ce sens. 
Après des hés ita tions , e t un  in te rrègne  q u i, à en cro ire  l 'H is 
toire Auguste, a u ra it  du ré  p lus ieurs m ois, m ais q u i en ré a lité

Ces événements nous sont fort mal connus.
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L a  crise de VEmpire au I I I e siècle

fu t  sans dou te  beaucoup m oins long , le Sénat désigna u n  consu
la ire , T a c ite 1 (M arcus C laud ius T a c itu s ), q u i a v a it l ’avantage 
d ’ être très âgé : a ins i l ’on gagna it du  tem ps, sans re n vo ye r à une 
échéance tro p  lo in ta in e  u n  n o uve l exam en de la  question  (der
n iers m ois de 275).

D ’accord avec l ’arm ée, T a c ite  f i t  décré te r l ’apothéose d ’A u - 
ré lie n  e t exécu te r ceux des m e u rtr ie rs  de son prédécesseur q u i 
p u re n t être p ris . I l  v o u lu t se m o n tre r a u x  troupes e t v in t  p a rm i 
elles, en Asie  M ineure , repousser des incurs ions de G oths e t 
d ’A la ins . M ais les so ldats se lassèrent v ite  d ’ être  sous ses ordres 
e t n ’a tte n d ire n t pas q u ’i l  m o u rû t de vie illesse : i l  p é r it  v ic tim e  
d ’une co n sp ira tio n  m ili ta ire , en Cappadoce (276).

On n ’e u t p lus recours au Sénat : l ’expéd ien t v e n a it de se 
révé le r peu efficace. F io r ie n  (M arcus A n n iu s  F lo rianus), p ré fe t 
du  p ré to ire 2, se f i t  p ro c la m e r em pereur p a r le s  troupes d ’Asie 
M ineure  e t fu t  reconnu en O cc iden t ; m ais en même tem ps 
l ’arm ée de Syrie  p ro c la m a it son chef, M arcus A u re liu s  P robus, 
q u i a v a it  été l ’u n  des m e illeu rs  lie u te na n ts  d ’A u ré lie n  ; l ’É g yp te  
se ra llia  auss itô t à lu i.  F io r ie n  e t P robus, m a rch a n t l ’u n  con tre  
l ’a u tre , a lla ie n t se h e u rte r en C ilic ie , quand  F io r ie n  fu t  aban
donné e t tu é  p a r ses troupes, deux  ou tro is  m ois après la  m o r t 
de T a c ite  (276).

L ’ O cc iden t accepta P robus, q u i d ’ a illeu rs  f i t  conna ître  son 
in te n tio n  de gouve rne r en bonne entente  avec le Sénat. A u  
cours de son règne de s ix  années, i l  e u t à é lim in e r des usu rpa 
teurs  : u n  gouve rneu r de Syrie, S a tu rn inus , fu t  p roc lam é pa r 
les troupes q u ’ i l  a v a it sous ses ordres, e t tro u v a  des pa rtisans 
en É g yp te , m ais fu t  abandonné e t tu é  au b o u t de quelques 
m ois ; les insignes im p é ria u x  fu re n t p ris  su r le R h in  p a r u n  
o ffic ie r nom m é Bonosus, à L y o n  p a r u n  c e rta in  P rocuîus : ces 
rébe llions fu re n t ra p id e m e n t rédu ites.

Les soucis constants de P robus ne lu i  v in re n t pas de ces 
com pé titeu rs  m édiocres, m ais des barbares. T o u te  la  fro n tiè re  
d ’E u rope  é ta it  soumise à une pression cro issante, e t p a rm i les 
G erm ains de n o u veaux  peuples surg issa ient, a r r iv a n t à le u r 
to u r  des a rriè re -p lans  : les Burgondes appara issa ien t d ’abord

1. Aucun lien de parenté ne le rattache à l ’historien dont i l  se trouve porter le 
surnom.

2. La tradition qui fa it de Fiorien le frère de Tacite est suspecte; en tout cas ils n’ont 
pas le même gentilice. 11 semble bien que le couple Tacite-FIorien soit un doublet du 
couple authentique Claude-Quintillus : voir E. Hohl, Vopiscus und die Biographie des 
Kaisers Tacitus, dans la revue Klio, t. X I  (1911), p. 178-229 et 284-324.
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en R é tie , à l ’ouest des Vandales, a v a n t de se re p o rte r vers le 
n o rd , à la d ro ite  des A lam ans ; les Gépides s’ inséra ien t en tre  les 
Vandales e t les G oths. La  G aule semble a v o ir  été vers ce 
m o m e n t c rue llem en t ravagée p a r des bordes q u i a v a ie n t percé 
les défenses du R h in . P robus c o u ru t d ’une p rov ince  à 1 au tre , 
ta n tô t  re je ta n t les envahisseurs p a r la  force e t ta n tô t  conc luan t 
des accords avec eux, de façon à in s ta lle r des tra v a ille u rs  dans 
les régions de l ’ E m p ire  où le besoin en é ta it  le p lus  u rg e n t. I l  
fa l lu t  p o u r cela une cam pagne su r le R h in  con tre  les F rancs e t les 
A lam ans, des campagnes su r le  D anube con tre  les Burgondes, 
les V anda les, les G oths, les Gépides. Ceux des barbares que 
l ’ E m p ire  a ccu e illa it n ’y  re s ta ie n t pas to u jo u rs   ̂ tra n q u ille s  : 
a ins i des Francs transp lan tés  en Thrace s’ évadèrent su r des 
ba te a u x , tra ve rsè re n t to u te  la  M éd ite rranée  du Bosphore aux  
Colonnes d ’ H e rcu le  e t regagnèren t les bouches du R h in  en 
fa isa n t de la  p ira te r ie  p e n d a n t to u t  le tra je t .  P robus d u t aussi, 
en Asie  M ineu re , m e ttre  à la  ra ison  les Isauriens, q u i, dans leurs 
m ontagnes, é ta ie n t rebelles à to u te  a d m in is tra t io n  régu liè re  e t 
v iv a ie n t de brigandage . Les B lem m yes, q u i é ta ie n t entrés en 
hau te  É g y p te , fu re n t repoussés au delà de la  fro n tiè re .

C ependant P robus te n a it  à rep rendre  con tre  les Perses les 
p ro je ts  d ’ offensive form és naguère p a r A u ré lie n . D e u x  courts 
règnes a va ie n t fa i t  su ite  à ce lu i de Sapor, e t 1 a g ita tio n  m a n i
chéenne é ta it p o u r la  Perse une cause d ’a ffa ib lissem en t. P robus 
p répara  su r le D anube des forces q u ’ i l  se p ro p o sa it de condu ire  
contre  le ro i B a h ra m  I I  a fin  de conso lider e t d  é tendre la  d o m i
n a tio n  rom a ine  en M ésopotam ie. M ais i l  s é ta it  créé des ennemis 
dans l ’arm ée p a r la  sévérité  de sa d isc ip line , p a r b h a b itu d e  q u ’ i l  
a v a it d ’em p loye r sans ré p it  les troupes, dans l ’ in te rv a lle  des 
campagnes, à des t ra v a u x  pub lics  : une m u tin e r ie  m ili ta ire  f i t  
p é rir  P robus à S irm iu m , pen d a n t que d ’autres soldats p ro c la 
m a ie n t em pereur le  p ré fe t d u  p ré to ire  M arcus A urehus Carus
(octobre 282). .

Carus ne ren co n tra  pas d ’ oppos ition . I l  associa a son p o u v o ir  
ses fils  C a rin  e t N u m é rie n ’ e t, en com pagnie de N um erien , p r i t  
le com m andem ent de l ’ e xp é d itio n  con tre  les Perses. L a  cam 
pagne fu t  heureuse : l ’armée rom a ine  e n tra  dans beleucie e t 
dans C tésiphon, e t Carus re çu t le t i t r e  de Persicus M ax im us , 
plus exac t que ce lu i de P a rth icu s  M ax im us  qu a v a it encore 1

1. Tous deux furent d’abord Césars, puis furent élevés au rang d’Augustes, Carin eu 
premier Heu, Numérien ensuite.
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p o rté  A u ré lie n . I l  ca m p a it près du  T ig re  quand  i l  m o u ru t, so it 
d ’a cc id e n t1, so it p a r assassinat ( f in  283).

N um érien  ram ena le n te m e n t vers l ’E u rope  l ’armée v ic to 
rieuse e t chargée de b u tin . I l  é ta it  m a la d if e t irré so lu  ; son beau- 
père A rr iu s  A p e r, p ré fe t du  p ré to ire , v o u lu t régner à sa place. 
Comme l ’armée é ta it  a rrivée  près du  Bosphore, à N icom édie  e t 
à Chalcédoine, A p e r f i t  tu e r  N u m érien  e t chercha à répandre 
la  ve rs ion  d ’une m o r t n a tu re lle . M ais on d é c o u v r it la  v é r ité  ; 
les offic iers assemblés condam nèren t la  condu ite  d ’A p e r et 
é lu re n t A uguste  u n  des leurs, le com m andan t des prolectores2 
ou gardes de l ’em pereur, D io c lé tie n  (Caius Y a le rius  A u re liu s  
D io c le tia n u s ), q u i tu a  de sa m a in  A p e r (17 septem bre 284).

C ependant C a rin  é ta it  to u jo u rs  m a ître  de R om e et de l ’ O cci
den t. Après a v o ir  b a ttu  e t tu é  un  c o m p é tite u r q u i s’é ta it déclaré 
dans le n o rd  de l ’ I ta lie , M arcus A u re liu s  Ju lia n u s , i l  m archa 
con tre  D io c lé tie n  q u ’i l  re fu s a it d ’accepter com m e collègue. La  
rencon tre  décisive eu t lie u  en Mésie Supérieure, su r le M argus, 
non  lo in  de la  l im ite  en tre  le m onde de langue la tin e  e t le m onde 
de langue grecque ; e lle to u rn a it  à l ’avantage de C arin , quand 
i l  fu t  tu é  p a r des gens de son arm ée, p o u r des griefs personnels. 
D io c lé tie n  resta  m a ître  du  cham p de b a ta ille  e t de l ’E m p ire  
(p rin te m p s  de 285).

IV . —  GRAVITÉ DE LA CRISE ÉCONOMIQUE3.

A  tra ve rs  b ien  des dangers e t b ien  des secousses, l ’u n ité  p o li
tiq u e  de l ’ E m p ire , pendan t ce dem i-siècle d ’épreuves, s’est 
m a in tenue . Aucune  te n ta tiv e  d ’u su rp a tio n  ou d ’au tonom ie  n ’a 
scindé de façon du rab le  le m onde ro m a in . Tous les empereurs 
—  sauf C laude —  o n t p é ri de m o r t v io le n te , e t la  transm iss ion  
du  p o u v o ir  s’est fa ite  p a r à-coups ; m ais e n fin  l ’u n ité  de l ’ É ta t

1. I l  aurait été foudroyé dans sa tente, pendant un orage.
2. Voir plus loin, p. 313. Le titre  de « comte des domestiques », que plusieurs auteurs 

donnent à Dioclétien, fa it anachronisme : i l  n ’a existé qu’au iv e siècle.
3. O u v r ag es  a  c o n s u lte r . —  M. Bang, Die Germanen im römischen Dienst bis zum 

Regierungsantritt Conslantins l  (thèse de Berlin, 1906, in-8°) ; M. Rostovtseff, La crise 
sociale et politique de l ’Empire romain au I I I e siècle après J.-C., dans le Musée belge, 
t. X X V JI (1923), p. 233-242 ; A. Segré, Circolazione monetaria e prezzi nel mondo 
antico ed in  particolare in  Egiilo (Rome, 1923, in-8°) ; V. Chapot, Les causes de déca
dence du monde antique, à propos d'ouvrages Récents, dans la Revue de synthèse historique, 
t. X L I I  (1926), p. 83-91. I l  n’y a pas grand’chose à tirer de G. Sorel, La ruine du 
monde antique (Paris, 1902, in-8°, réunion de trois articles publiés en 1894), ni de G. 
Ferrero, La ruine de la civilisation antique (Paris, 1921, in-12).
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est restée sauve, e t l ’ énergie des em pereurs i lly r ie n s , en p a r t i
cu lie r, l ’a ra ffe rm ie .

Sur p lus ieurs p o in ts  les fron tiè res  se son t rétrécies. Les 
Champs D écum ates o n t été occupés pa r les G erm ains pendan t 
le règne de G a llien , e t n i les em pereurs gaulois n i P robus n ’o n t 
pu  reprendre  le te r ra in  pe rdu  : to u t  au p lus P robus a - t - i l  ré in 
s ta llé  su r la  r iv e  d ro ite  du  R h in  quelques postes d ’obse rva tion . 
Sur le  D anube in fé rie u r, A u ré lie n  a renoncé à la  D acie , q u ’ i l  
a u ra it été tro p  co û teux  de défendre. C’est le  cours du  R h in  e t 
ce lu i du  D anube q u i désorm ais se rven t de lim es  : le  dessin de 
la  fro n tiè re  est redevenu te l q u ’a v a n t les F lav iens , avec le 
s a illa n t m enaçan t de te rre  ba rba re  q u i s’enfonce vers Râle ; et 
su r to u te  la  r iv e  gauche du  D anube les barbares o n t le  cham p 
lib re .

Ce recu l des R om ains en tra îne  la  ru in e  de le u r in fluence  sur 
les côtes septen triona les de la  m er N o ire . La  dynastie  du  Bos
phore C im m érien  n ’est pas é te in te  : m ais les princes q u i la  rep ré 
sen ten t son t sous tra its , q u ’ils  le v e u ille n t ou non, à la  suze
ra in e té  de R om e. Ils  subissent désorm ais l ’ a u to r ité  des G oths, 
q u i u t i l is e n t les ressources navales du  p e t it  royaum e p o u r leurs 
expéd itions  su r les côtes d ’Asie M ineure  e t de Grèce.

E n  Asie , les R om ains o n t conservé leurs pos itions  au con
ta c t des Perses. Seulem ent ils  ne cherchen t p lus à s’assurer la  
m a îtrise  du  désert q u i fo rm e  le glacis de leurs prov inces de 
Syrie e t d ’A rab ie . La  ru in e  e t l ’ é vacua tion  de D oura -E uropos 
(sur l ’ E u p h ra te ) son t contem pora ines de l ’e xp é d itio n  d ’A u ré - 
lie n  con tre  P a lm yre , e t désorm ais P a lm yre  m êm e, b ien  déchue, 
m arque  à peu près la  l im ite  ex trêm e  de la  zone rom a ine  dans 
cette d ire c tio n .

E n  A fr iq u e , la  d isso lu tio n  de la  lég ion  p a r G ord ien  I I I  a eu 
pou r conséquence, d ire c te m e n t ou in d ire c te m e n t, l ’abandon 
des postes lancés p a r les Sévères au delà du  lim es, com m e ja lons 
possibles d ’une progression  u lté rie u re . I l  semble b ien , d ’a u tre  
p a rt,que dans la  p rem ière  m o it ié  du  m e siècle une ro u te  de te rre  
—- p a r la  trouée de Taza —  a m is en co m m u n ica tio n  la  M auré 
tan ie  Césarienne e t les po rts  a tla n tiq u e s  de la  M auré tan ie  T in -  
g itane ; à la  f in  du  m e siècle ce tte  ro u te  n ’est p lus p ra tiquée , 
et  p o u r se rendre  d ’une M au ré tan ie  à l ’ a u tre  on va  p a r m er. 
Dans l ’ in te rv a lle , l ’ in sécu rité  du  M aroc o rie n ta l a ro m p u  la  
lia ison.

De te ls renoncem ents son t graves, m oins encore p a r l ’é ten
due des pertes que p a r la  s ig n if ic a tio n  de ce m ouvem en t.
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La force d ’expansion  q u i a n im a it R om e depuis des siècles, 
depuis les prem ières étapes de sa conquête du m onde, est a u jo u r
d ’hu i épuisée. N on  seulem ent l ’ E m p ire  ne cherche pas à réa liser 
les annexions q u i p o u rra ie n t com p lé te r son œ uvre —  Écosse, 
Ir la n d e , hauts p la te a u x  de l ’A lgé rie  occidenta le  — , m ais le 
re f lu x  a comm encé. Les abandons ne son t p lus, com m e au 
tem ps d ’ H a d rie n , la  conséquence d ’une m o d é ra tio n  ré fléch ie  
e t vou lue , m ais l ’aveu d ’une im puissance.

Cependant, si l ’on se rappe lle  les assauts redoutab les liv ré s  
p a r les barbares au cours du  m e siècle et les succès q u i à p lus ieurs 
reprises le u r a va ie n t perm is d ’e n v a h ir l ’ I ta lie , on p e u t tro u v e r 
que l ’ E m p ire , en somm e, s’en t i r a i t  à bon com pte. Le sacrifice  
de quelques pos itions avancées a v a it  laissé in ta c t to u t l ’essentiel. 
Ce q u i a ffa ib lis sa it l ’ E m p ire , ce n ’ é ta ien t pas ces pertes te r r i 
to ria les  ; c’ é ta it la  crise q u i, à l ’ in té r ie u r  des fron tiè res a ins i 
rédu ites , to u rm e n ta it  en perm anence la  société rom a ine , et 
d o n t les deux aspects les p lus c la irs  é ta ie n t le m anque d ’hommes 
e t le m anque d ’a rgen t.

L a  d é p o p u la tio n  n ’a ffe c ta it a u x  deux  p rem iers siècles que 
les régions centra les e t quelques-unes des p rov inces les p lus 
v ie ille s  ; elle a t te in t  au tro is ièm e  les pays de la  pé riphé rie . Les 
causes en son t, p o u r une p a r t ,  la  d iffu s io n  des m œ urs de R om e, 
avec ce q u ’elles co m p o rte n t d ’ égoïsme e t de souci du  b ien -ê tre  
im m é d ia t ; p o u r une p a r t b ien  p lus grande, les guerres c iv iles , 
les ra ids féroces des barbares, l ’ in c e rtitu d e  e t la  d iff ic u lté  de 
v iv re  dans le tro u b le  pe rpé tue l de la  p ro d u c tio n  e t des échanges. 
On m e u r t beaucoup dans ces p o p u la tio n s  sous-a lim entées, sans 
hyg iène  e t sans m édecine sc ie n tifiq ue . Vers 250 la  peste, venue 
d ’O rie n t, se répand  à tra ve rs  l ’ E m p ire  : e lle y  fa i t  pen d a n t une 
v in g ta in e  d ’années des ravages e ffra ya n ts .

P o u r repeup le r les espaces v ides, p o u r re m e ttre  en cu ltu re  
les terres abandonnées fa u te  de tra v a ille u rs , les em pereurs 
o n t eu recours à l ’e xpéd ien t q u i a v a it  été essayé dès le p re m ie r 
siècle e t d o n t M arc-A u rè le  a v a it  développé l ’usage1 : ils  o n t 
in s ta llé  des barbares dans l ’ E m p ire , le  p lus souven t au v o is i
nage des fro n tiè re s , que lquefo is dans les prov inces in té rieu res . 
Les uns, p risonn ie rs  de guerre (« déd itices »), se son t v u  assigner 
une résidence e t une besogne ; les au tres, p a r l ’organe de leurs 
chefs, o n t conclu  avec l ’E m p ire  u n  tra ité  q u i les ob lige à fo u rn ir , 
en échange de subsides ou d ’une certa ine  étendue de te rres, un

L a  crise de l'E m pire au I I I ‘  siècle

1. Voir plus haut, p. 212.
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ce rta in  nom bre  de soldats (« fédérés ») ; les autres (« lètes », 
« gen tils  », læ ti, gentiles1), logés p a r groupes homogènes sur le  
te r r ito ire  ro m a in , son t tenus, com m e les soldats rom a ins du  
lim es, de c u lt iv e r  le u r lo t  de te rre  e t de s e rv ir dans l ’arm ée 
quand  ils  en son t requ is , ou d ’y  envoye r leurs fils . Des co n tra ts  
de ce genre o n t été passés p a r G a llien  avec des M arcom ans e t 
des H éru les, p a r A u ré lie n  avec des Vandales ; d ’autres o n t été 
conclus p a r les em pereurs gaulois avec des F rancs ; les Sarm ates 
aussi o n t fo u rn i des recrues à l ’armée rom a ine , s u r to u t à la  
cava lerie  ; on a in co rpo ré  de m êm e des Ju thunges, des A la - 
m ans, des G oths. P robus a é ta b li des G erm ains en B re tagne  e t 
en Thrace. Le cas des B astarnes, à q u i i l  a donné asile en Mésie, 
est p a rt ic u lie r  : ils  v iv a ie n t a n té rie u re m e n t a u x  abords des 
C a rp a thes ,e t la  p lu p a r t d ’en tre  eux é ta ie n t soum is à l ’a d m in is 
t r a t io n  rom a ine  ; quand  les G oths p r ire n t possession de la  
Dacie, les Bastarnes s u iv ire n t au sud du  D anube la  re tra ite  des 
R om ains.

Ces mesures, en mêm e tem ps q u ’elles p ro c u ra ie n t à l ’ E m p ire  
des c u ltiv a te u rs  e t des so lda ts , a va ie n t l ’avan tage  d ’a m o r t ir  
le choc des barbares, en acco rdan t sa tis fa c tio n  à une p a rtie  
d ’en tre  eux. Mais ce tte  in f i l t r a t io n  des G erm ains dans l ’ E m p ire  
é ta it grosse de pé rils . Ils  s’y  tro u v a ie n t comm e des corps é tra n 
gers, peu assim ilab les, d ’a u ta n t p lus q u ’ ils  v iv a ie n t souven t en 
groupes, que beaucoup d ’en tre  eux ne b é n é fic ia ie n t pas de 
l ’ é d it de C aracalla  su r l ’extension du  d ro it  de c ité , e t que les 
mariages en tre  barbares e t c itoyens é ta ie n t dans la  p lu p a r t des 
cas in te rd its  so it p a r les c o n s titu tio n s  im péria les , so it p a r les 
mœ urs. L a  présence des barbares é ta it  a ins i, p o u r le  m onde 
ro m a in , u n  p rin c ip e  de désunion.

D u  m oins p a ra it-o n  ta n t  b ien  que m a l, p a r ce m oyen , au 
m anque d ’hom m es. I l  é ta it beaucoup p lus m ala isé de rem édier 
à la  pénu rie  de denrées e t a u x  d ifficu lté s  financières.

E n  b ien  des années e t en beaucoup d ’en d ro its , en tre  la  m o r t 
de Sévère A le xand re  e t celle de C arin , i l  a d û  a rr iv e r  que les 
semailles ne fussent pas fa ites  ou que la  réco lte  fû t  d é tru ite  
a va n t la m oisson, ta n tô t  p a r fa u te  de m a in -d ’ œ uvre, ta n tô t 
Par l ’e ffe t des guerres e t des invas ions. L a  crise é ta it p lus sen
sible encore dans la  c irc u la t io n  que dans la  p ro d u c tio n  : les 
m utes de te rre  e t de m e r é ta ie n t sans cesse coupées p a r les

Les termes de læti et de gentiles ne sont d’usage courant dans les textes qu’au 
Ive siècle ; mais la réalité qu’ils désignent existe dans le cours du m e. La différence 
er*tre læti et gentiles est pour nous impossible à préciser.
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h o s tilité s , le b rigandage, la  p ira te r ie  ; le p re m ie r soin d ’un  u su r
p a te u r é ta it  de p ro h ib e r la  so rtie  des p ro d u its  hors des p ro 
vinces où i l  é ta it reconnu, e t c’est a ins i que l ’ I ta lie , à p lusieurs 
reprises, a t te n d it  en v a in  les arrivages d ’ É g yp te . A lo rs  que la  
p a ix  rom a ine  a v a it naguère p o u r conséquences l ’ échange régu 
l ie r  des choses e t le n ive lle m e n t des cond itions  de v ie  en tre  les 
d iffé ren tes régions de l ’E m p ire , dans l ’anarch ie  du  m e siècle 
chaque pays est condam né souven t à v iv re  sur lu i-m êm e , p é n i
b lem en t e t pau v re m en t. L a  détresse e t la  c ra in te  universe lles se 
tra d u is e n t p a r b ien  des m a n ife s ta tio n s . E n  S ic ile , sous G a llien , 
des m a lh e u re u x  s’o rgan isen t en bandes e t te rro r is e n t 1 île  p a r 
des vo ls e t des m eurtres . U n  peu p a r to u t les v ille s  s’e n to u re n t 
d ’enceintes : à la  v ille  du  second siècle, d o n t l ’accès é ta it fac ile  
e t d o n t les faubourgs se p e rda ien t insens ib lem ent dans la  cam 
pagne, succède une v ille  resserrée dans de hau ts  m urs sur les
quels des to u rs  fo n t sa illie  de place en place. Souvent ces 
enceintes ne com prennen t dans le u r pé rim è tre  que les qua rtie rs  
c e n tra u x  : les faubourgs son t dé libé rém en t sacrifiés. P ou r 
gagner du  tem ps dans la  co n s tru c tio n  de ces m u ra ille s , élevées 
dans l ’ appréhension quo tid ie n n e  d ’un  coup de m a in , on  tra n s 
fo rm e  en ouvrages défensifs les édifices an té rieu rs  q u i se tro u 
v e n t su r le tracé  du re m p a rt ; on e n fo u it dans la  m açonnerie  des 
débris d ’a rch ite c tu re  e t de scu lp tu re , des in sc rip tio n s  hono
rifiq u e s  e t funéra ires. D u règne de G a llien  d a te n t non seule
m en t les enceintes de Cologne, de Neuss, de Trêves, m ais aussi 
celles de M ila n  et de Vérone, pu isque l ’ Ita lie  mêm e est exposée 
aux  invasions. A u ré lie n  a ttache  son nom  à l ’enceinte de Rom e, 
œ uvre grandiose, q u i est restée un des éléments essentiels du 
paysage ro m a in , m ais p a r laque lle  les R om ains d u re n t se se n tir 
hum ilié s  a u ta n t que rassurés.

I l  est c e rta in  qu ’au m e siècle beaucoup de fo rtunes  privées 
d isp a ru re n t ; celles q u i subs is tè ren t se ju g e a ie n t m oins solides, 
re d o u ta ie n t le lendem ain . Ce fu t  un  grand  tro u b le  dans la  v ie  
m u n ic ip a le  : les lib é ra lité s  des p a rtic u lie rs , sur lesquelles repo
sa it tra d it io n n e lle m e n t l ’é q u ilib re  du  budge t, d e v in re n t rares 
ou nulles. I l  fa l lu t  fa ire  face aux dépenses à l ’aide des ressources 
régulières : i l  en résu lta , p o u r les décurions, l ’a g g rava tion  des 
soucis e t des responsab ilités ; p o u r to u t le m onde, l ’ a lourd isse
m en t des im pô ts .

Le budge t de l ’ É ta t  n ’ é ta it pas dans u n  m o ind re  désarro i ; 
les lib é ra lité s  de l ’em pereur q u i, dans le passé, a va ie n t souvent 
ré ta b li des s itu a tio n s  chancelantes ou aidé des œuvres d ’in té rê t
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général é ta ien t ta ries  com m e celles des bourgeois aisés ; ou 
b ien  elles p re n a ie n t la  fo rm e  de va ins  gaspillages, quand  u n  
p rince  éphémère v o u la it  rassasier la  co terie  q u i l ’a v a it  p o rté  
au p o u v o ir . D im in u tio n  de la  m a tiè re  im posab le , gêne des c o n tr i
buables, d ifficu lté s  de pe rcep tion , pa rtage  des recettes, du  fa it  
des u su rpa tions , en tre  p lus ieurs trésors, dépenses excep tion 
nelles exigées p a r les guerres, to u t  co n co u ra it à m e ttre  dans les 
finances pub liques u n  in e x tr ic a b le  em barras.

Le  signe m an ifes te  de ce tte  crise est dans la  m onna ie . Si la  
ré fo rm e m oné ta ire  de C a ra ca lla 1 tra h is s a it dé jà  des tendances 
a la rm an tes , elles se son t très ra p id e m e n t accentuées sous les 
successeurs des Sévères ; le  désordre, l ’ incohérence e t l ’ im p ro - 
b ité  des émissions o n t enlevé à leurs m onnaies à peu près to u te  
v a le u r e t to u t  c ré d it. Les pièces d ’o r, constantes p a r le  t i t r e ,  
m ais irrégu liè res de m odu le  e t de po ids, ne p o u va ie n t être 
acceptées q u ’après pesée ; d ’a illeu rs  elles c irc u la ie n t peu, cha
cun  les thésau risan t. Le denier, que C aracalla  la issa it fra p p e r et 
c irc u le r en concurrence avec Y A n to n in ia n u s , s’effaça b ie n tô t 
d e va n t l ’espèce p lus récente : la  frappe  du  den ier cessa sous 
G ord ien  I I I  ; les deniers anciens fu re n t thésaurises, les deniers 
récents rep ris  p a r les a te lie rs m onéta ires e t re fondus en 
A n to n in ia n i.  Mais le fa i t  grave fu t  la  baisse du  poids e t 
du  t i t r e  de Y A n to n in ia n u s , baisse à laque lle  la  p auvre té  du  
tré so r e t aussi la  m a lhonnê te té  des fonc tionna ires  e t des ouvrie rs  
chargés de la  frappe  donnè ren t une a llu re  ve rtig ineuse . Q uand 
l ’u su rp a tio n  de P ostum us f i t  perdre a u x  em pereurs de R om e les 
m ines d ’a rgen t d ’Espagne e t de B re tagne , Y A n to n in ia n u s  ne 
fu t  p lus q u ’une pièce de cu iv re , ou p lu tô t  d ’a lliage à base de 
cu iv re , co n tenan t une très fa ib le  p ro p o r tio n  d ’a rgen t, ou mêm e 
s im p lem en t recouverte  d ’une m ince  pe llicu le  d ’a rgen t : dans les 
dernières années de G a llien  e t sous C laude, le poids de Y A nto 
n in ia n u s  est in fé r ie u r à 4 gram m es e t s’approche de 3 ; le t i t r e  
est tom bé  au-dessous de 5 p o u r 100 d ’a rgen t, e t descend dans 
certaines émissions au-dessous de 2 ‘p o u r 100.

Le d isc ré d it de la  m onna ie  im p é ria le , e t s u r to u t de la  m onnaie  
frappée à R om e, é ta it te l que d ’autres espèces, m oins m a u 
vaises, c ircu lè re n t hors de la  zone à laque lle  elles é ta ien t no rm a 
lem en t destinées. A in s i les pièces de ce tte  époque frappées à 
A le xa n d rie  son t re la tiv e m e n t nombreuses dans les provinces 
d ’O cc iden t ; les m onnaies des em pereurs gaulois, supérieures

1* Voir plus haut, p. 258*259.
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à celles de G a llie n  e t de C laude, o n t eu cours dans les régions 
danubiennes e t en A fr iq u e .

L a  chu te  de Y A n to n in ia n u s  e u t encore p o u r co ro lla ire  la 
d is p a r it io n  de la m onna ie  sénato ria le  de bronze. L  a lliage de 
Y A n to n in ia n u s  a v a it f in i  p a r com prendre  une si fo r te  p ro p o r tio n  
de p lo m b  e t de scories, p a r a v o ir  une v a le u r in tr in sè q u e  si fa ib le , 
que, en u n  renversem ent p a radoxa l des p rinc ipes , ce tte  v a le u r 
é ta it  in fé rie u re , à po ids égal, à celle d u  bronze que le  Sénat 
m o n n a y a it con fo rm ém en t au pa rtage  d ’a ttr ib u t io n s  réglé p a r 
A uguste  : ce bronze re s ta it re la tiv e m e n t de bonne q u a lité  e t, 
en to u t  cas, é ta it à peu près cons tan t. O n se m i t  à thésaurise r 
même la  m onna ie  de bronze ; p o u r la  m a in te n ir  en c irc u la 
t io n , le  Sénat a u ra it été ob ligé  d ’en é m e ttre  de grandes q u a n 
tité s  ; o r l ’o p é ra tio n  se tra d u is a it  p o u r lu i,  non  p lus p a r u n  béné
fice com m e au tem ps où la  m onna ie  d ’ a rgen t é ta it  saine, m ais 
p a r une pe rte  ; aussi re n o n ç a -t- il presque com p lè tem en t à son 
m onnayage à p a r t ir  du  règne de G a llien . E n  m êm e tem ps e t 
p o u r les mêmes ra isons, la  p lu p a r t des v ille s  q u i a v a ie n t con
servé le  d ro it  d ’ é m e ttre  des m onnaies cessèrent d ’user de le u r 
p riv ilè g e  ; seul le m onnayage  d ’A le x a n d rie  resta  v ra im e n t

A iiré lie n  s’ efforça d ’a tté n u e r le  m a l. Sa v o lo n té  de ré ta b lir  
dans l ’a te lie r m on é ta ire  de R om e la  d isc ip lin e  e t l ’honnê te té  
d é te rm in a  une ré vo lte  des ouvrie rs  e t de leurs chefs : e lle fu t  
rép rim ée de façon sang lan te . E n re g is tra n t les fa its  accom plis , 
A u ré lie n  re t ira  au Sénat le d ro it  de fra p p e r la  m onna ie  de 
bronze e t su p p rim a  le m onnayage des v ille s , sau f ce lu i d ’ A le x a n 
d rie . I l  d im in u a  l ’ im p o rta n ce  de l ’ a te lie r im p é ria l de R om e e t 
a cc ru t celle des a te lie rs  im p é ria u x  ins ta llés  dans les p rov inces, 
n o ta m m e n t à Tarragone , L y o n , Siscia (en P annon ie , su r la  
Save), C yzique. La  soum ission de l ’O cc iden t, en lu i  re n d a n t les 
m ines, lu i  p e rm it d ’am é lio re r Y A n to n in ia n u s  e t, p a r su ite , de 
rep rendre  l ’ém ission du  bronze, fra p p é  désorm ais, com m e les 
autres m é ta u x , p a r l ’em pereur ; i l  y  e u t aussi p lus de ré gu la 
r ité  dans le m onnayage de l ’or.

Ce n ’é ta ie n t là  que de p e tits  progrès, e t i l  é ta it  d iff ic ile  de 
les conso lide r : la  m onna ie  fu t  b ien  m alsa ine encore sous P ro 
bus. E lle  ne p o u v a it p lus être u n  in s tru m e n t ré g u lie r du  com 
merce, q u i souven t re to u rn a it  à la  p ra tiq u e  du  tro c . S u rto u t, la 
m auvaise q u a lité  de la  m onna ie , ag issant dans le mêm e sens 
que la  ra ré fa c tio n  des denrees e t la  d iff ic u lté  des tra n sp o rts , 
e n tra în a it l ’ in s ta b ilité  e t la  hausse in in te rro m p u e  des p r ix .  Les

La crise de l ’Empire au I I  J’  siècle
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fo n c tio n n a ire s , les so lda ts , les bourgeois des v ille s  é ta ie n t ceux 
q u i en so u ffra ie n t le p lus. Mais les paysans, de le u r côté, se p la i
g n a ien t de l ’in sé cu rité , des im p ô ts , des circonstances q u i e n tra * 
v a ie n t la  ve n te  e t l ’e x p o rta tio n . Le  s o rt des colons p a rtia ire s , 
a ttachés à une te rre  q u i les n o u rr is s a it m a l, m ais q u ’ils  ne pou 
v a ie n t q u it te r  parce q u ’ils  é ta ie n t les déb iteu rs  du  p ro p r ié 
ta ire  ou d u  fe rm ie r p r in c ip a l, de ve n a it to u t  à fa i t  m isérab le . 
Les te n ta tiv e s  de P robus p o u r encourager l ’a g r ic u ltu re , e t 
p a rt ic u liè re m e n t p o u r déve lopper les v ignob les , à l ’aide de la  
m a in -d ’œ uvre m ili ta ire ,  en  G aule e t dans les p rov inces dan u 
biennes, n ’e u re n t sans dou te  q u ’une e fficac ité  l im ité e 1 2. B eau
coup p a rm i les h a b ita n ts  de l ’E m p ire  é ta ie n t m écontents  e t 
m a lh e u re u x  ; m êm e e n tre  paysans e t so lda ts la  v ie  chère c ré a it 
des raisons d ’h o s tilité , d ’a u ta n t p lus actives que peu à peu 
l ’arm ée cessait d ’ê tre  une arm ée de paysans rom a ins  p o u r 
d e ve n ir une arm ée de barbares.

V. — L ’EFFACEMENT DES INSTITUTIONS ANCIENNES  * ,

I l  é ta it in é v ita b le  que, dans les v ic iss itudes  de l ’ anarchie 
m ili ta ire ,  au  m ilie u  du  tro u b le  causé dans tous  les dom aines 
p a r la  crise économ ique, beaucoup de tra d it io n s  fussent ro m 
pues. N o tre  d o cu m e n ta tio n  ne nous p e rm e t pas de re tra ce r avec 
sûre té  l ’h is to ire  des in s t itu t io n s  rom aines de 235 à 285 ; m ais 
c ’est u n  fa i t  que, à l ’ issue de ce tte  période, nous consta tons la  
d is p a r it io n  ou  la  régression d ’organes a d m in is tra t ifs  q u i é ta ien t 
encore in ta c ts  ou à peu près in ta c ts  sous les Sévères ; au  cours 
de ce dem i-siècle on  s’es t écarté  sensib lem ent des lignes dessinées 
p a r A uguste .

1. L ’édit restrictif de Domitien (voir plus haut, p. 127) fu t alors définitivement 
abrogé.

2. O u v r a g e s  a  c o n s u lt e r . —  Clinton W . Keyes, The vise of the équités in  the third 
Century of the Roman Empire (thèse de Princeton, 1915, in-8°) ; Otto Th. Schulz, 
Vom Prinzipat zum Dominât Das Wesen des römischen Kaisertums des dritten 
Jahrhunderts (304 p., compris dans le t. IX  des Studien zur Geschichte und Kultur des 
Altertums publiés par la Görres-Gesellschaft, Paderborn, 1919, in-8°), à utiliser avec 
précaution ; L. Homo, Les privilèges administratifs du Sénat romain sous l ’Empire et 
leur disparition graduelle au cours du I I P  siècle, dans la Revue historique, t. C X X X V II 
(1921), p. 102-203, et C X X X V III (1921), p. 1-52 ; Norman II. Baynes, Three notes 
on the reforms of Diocletian and Constantine, dans The journal of Roman studies, 
t. X V  (1925), p. 195-208 : la première de ces notes concerne les réformes de Gallien 
e t discute les articles de Homo ; R . Grosse, Römische M ilitä rgeschichte von Gallienus 
bis zum Beginn der byzantinischen Themenverfassung (Berlin, 1920, in-8°) ; C. Jullian, 
De protectoribus et domesticis Augustorurn (Paris, 1883, in-8°).
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Nous avons eu à d ire  p lus h a u t1 com m ent le  Sénat de Sévère 
A le xa n d re  d iffè re , p a r les a tt r ib u t io n s  e t la  phys ionom ie , du  
Sénat des Césars e t mêm e du Sénat des A n to n in s . Après Sévère 
A le xa n d re  ce m ouvem en t ne s’est pas a rrê té . G a llien  f i t  u n  pas 
déc is if en posant en p rin c ip e  (peu t-ê tre  en 261) que les séna
teurs  sera ient désorm ais exclus des com m andem ents m i l i 
ta ires. I l  est p robab le  que la  m esure n ’a pas été app liquée b ru ta 
lem en t p a rto u t à la  fo is , q u ’i l  y  a eu des tra n s it io n s , des excep
tions  ; on s’est tro m p é ,’ d ’a u tre  p a rt, en c ro y a n t que G a llien  
a v a it  v o u lu  p a r là  séparer n e tte m e n t l ’a d m in is tra t io n  c iv ile  
du  com m andem ent m ili ta ire  e t créer p o u r les deux  fonc tions  
deux  p e rsonne ls fd is tinc ts . Le v é rita b le  e ffe t de cet é d it a été 
de rem p lacer, en règle générale, les légats p rop ré teu rs  e t les 
légats de lég ion  p ris  dans l ’o rd re  séna to ria l p a r des « gouve r
neurs » ( præsides) 2 e t des pré fe ts de lég ion  p ris  dans 1 ord re  
équestre : ces chevaliers, à une étape u lté r ie u re  de le u r ca rriè re , 
p o u rro n t eux-m êm es, en récom pense de leurs services, etre 
appelés au Sénat ; m ais les personnages à q u i G a llie n  v e u t 
fe rm e r la  carriè re  m ili ta ire  son t les jeunes gens nés dans 1 ord re  
séna to ria l ; i l  est possible que la  p lu p a r t d ’en tre  e u x  d ’a illeu rs  
so ien t m éd iocrem en t dés ireux d ’ y  en tre r.

C ette ré fo rm e  n ’e n tra în a it pas nécessairem ent une m o d if i
c a tio n  dans le gouvernem ent des provinces sénatoria les. Mais 
la  m a in -m ise  croissante de l ’em pereur e t de ses agents su r ces 
prov inces e t les circonstances q u i ex igea ien t l ’envo i de troupes, 
co n tra ire m e n t au s ta tu t in i t ia l ,  dans beaucoup d ’en tre  elles, 
f ire n t que dans p lusieurs sans dou te  de ces provinces aussi des 
gouverneurs équestres rem p lacè ren t les proconsuls séna to 
r ia u x . »On s’a b s tin t, en to u t  cas, d ’étendre cette  in n o v a t io n  
a u x  provinces sénatoria les les p lus im p o rta n te s , A sie  e t 
A fr iq u e .

Q uan t à une d is tin c tio n  in tr in sè q u e  en tre  prov inces séna
to ria les  e t p rovinces im péria les, elle é ta it im possib le  à sa is ir 
quand  se te rm in a  le règne d ’A u ré lie n  : les dernières différences 
é ta ie n t abolies. Mêm e lo rsque les p roconsu la ts n ’ é ta ie n t pas 
transfo rm és en gouvernem ents équestres, la  n o m in a tio n  des 
gouverneurs dépenda it de l ’em pereur, so it qu  i l  n  a d m ît au 
tira g e  au so rt des proconsula ts que les cand ida ts  tr ie s  p a r lu i,  
so it que, nég ligean t la  fo rm a lité  d u  tira g e  au so rt, i l  f î t  d ire c te 

1 P. 264 ; voir aussi p. 284.
2. Ces gouverneurs sont qualifiés de « peri'ectissimes » (voir plus haut, p» 208).
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m e n t les n o m in a tio n s , ra tifiées  ensu ite  p a r le vo te  com p la isan t 
du  Sénat. Toutes les recettes e t tou tes les dépenses a v a ie n t 
passé au fisc ou au com pte  p rivé , dans les prov inces séna
to ria les  comm e dans les autres.

I l  ne re s ta it p lus g ra n d ’ chose, à la  f in  de ce tte  période agitée, 
de la  carriè re  sénatoria le  te lle  qu ’ A uguste  l ’a v a it réglée. Le 
v ig in t iv i r a t1 a d ispa ru  au cours du  tro is ièm e  siècle : la  suppres
sion de la  m onna ie  sénatoria le  com po rta  celle des tr iu m v irs  
m onéta ires ; la  ju r id ic t io n  im p é ria le  f i t  d isp a ra ître  le t r ib u n a l 
des ce n tu m v irs  e t, avec lu i,  les décem virs q u i p ré s id a ie n t ses 
débats ; la  po lice e t la  p rop re té  de R om e é ta ie n t l ’a ffa ire  de 
fonc tionna ires  e t non  p lus de m ag is tra ts . A  la  su ite  de la  déci
sion p a r laque lle  Sévère A le xa n d re  généralisa le passage d ire c t 
de la  questure à la  p ré tu re 2, l ’ é d ilité  cessa d ’e x is te r ; le t r ib u n a t 
de la  plèbe ne fu t  p lus q u ’u n  nom , u n  t i t r e  que l ’em pereur 
co n fé ra it à quelques sénateurs p o u r que le souven ir d ’une m ag is
tra tu re  ancienne e t célèbre ne fû t  p o in t abo li. La  questure e t la  
p ré tu re  elles-mêmes fu re n t b ien  am oindries : i l  n ’y  a v a it p lus de 
questeurs p ro v in c ia u x , p u isq u ’i l  n ’y  a v a it p lus dans les p ro 
vinces sénatoria les une caisse indépendan te  du  fisc ; q u a n t a u x  
p ré teurs , seuls deux pré teurs spéciaux, le p ré te u r des tu te lles  
e t le p ré te u r chargé des procès de l ib e r té 3, c o n tin u a ie n t à siéger 
e ffec tivem en t ; tous les autres, m êm e le p ré te u r u rb a in , a va ie n t 
v u  le u r a c t iv ité  ju d ic ia ire  rognée g radue llem en t e t fin a le m e n t 
ann ih ilée  p a r lès progrès de la  cognitio  im pé ria le . Questeurs et 
p ré teurs  —  à p a r t les deux  exceptions signalées —  n ’a va ie n t 
p lus d ’a u tre  occupa tion  réelle que de p répa re r e t de d ir ig e r 
la  cé léb ra tion  des je u x . L a  n o m in a tio n  de nouveaux  sénateurs 
s’est fa ite  souven t, au m e siècle, sous la  fo rm e  de 1’ « in s c r ip t io n  
p a rm i les consulaires », adlectio in te r consulares ; ce tte  p ra tiq u e  
se ju s t i f ia it ,  pu isque les échelons in fé rieu rs  au consu la t n ’a va ie n t 
plus du  to u t  le mêm e lu s tre  que dans le passé.

D ’autres in s titu tio n s  encore, d ’im p o rta n ce  d iverse, ne s u r 
vé cu re n t pas à l ’anarch ie  m ilita ire . Les décuries de juges 4 d is 
p a ru re n t p a r l ’e ffe t des em pié tem ents de la  ju r id ic t io n  im p é 
ria le . L a  « p ré fec tu re  des ouvrie rs  », grâce à laque lle  des jeunes 
gens s’in it ia ie n t auprès d ’u n  m a g is tra t a u x  fonc tions  pub liques ,

1. Voir plus haut, p. 22-23.
2. Voir plus haut, p. 264.
3. L’existence de cette préture spécialisée est attestée à partir du début du ni siècle; 

elle peut avoir été instituée antérieurement.
4. Voir plus haut, p. 28 et p. 82.
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cessa d ’e x is te r1. Les fonda tions  d ’assistance (a lim e n ta )  que les 
A n to n in s  a va ie n t créées e t que les Sévères a va ie n t entretenues 
fu re n t ruinées e t d é tru ite s  p a r la  crise économ ique.

U n  nouveau  pas fu t  fa i t  vers l ’a ss im ila tio n  com plè te  de 
l ’ I ta lie  a u x  provinces : a u x  ju r id iq u e s  fu re n t substitués des 
« correcteurs » ( correctores)  q u i se p a rta g è re n t l ’a d m in is tra t io n  
de l ’ I ta lie , chacun é ta n t dans son d is tr ic t  l ’é q u iva le n t d ’un  gou
v e rn e u r dans sa p rov ince . I l  y  e u t d ’abo rd  des correcteurs à 
t i t r e  tem p o ra ire  e t e x c e p tio n n e l2 3 * * * ; pu is  l ’ in s t i tu t io n  fu t  p e r
m anente  e t régu liè re , p ro b a b le m e n t à p a r t ir  d ’A u ré lien .

T ac ite  e t P robus e u ren t le dés ir de rendre au Sénat u n  peu 
de ce que les événements e t les em pereurs lu i  a va ie n t enlevé. 
O n re m it en usage, p o u r la  dés igna tion  des proconsuls, le tira g e  
au so rt sous le con trô le  du  Sénat ; quelques gouvernem ents 
fu re n t reconquis p a r les sénateurs su r les chevaliers. Mais p o u r 
le reste —  a d m in is tra t io n  financ ière , com m andem ent des 
troupes —-, i l  n ’y  e u t que des ve llé ités , sans re to u r  v é rita b le  
à l ’é ta t de choses ancien 8. E n  285, le « tré so r du  peuple ro m a in  », 
Y æ rarium , n ’a v a it  p lus d ’autres ressources que des recettes 
locales, o c tro i de R om e e t ta x e  des eaux de la  v ille .

Quelques-unes des m o d ifica tio n s  q u i o n t affecté  l ’armée au 
cours de ce tte  période o n t été signalées plus h a u t. La  décision 
de G a llie n  é te n d it à tou tes  les légions le rég im e adop té  dé jà  p o u r 
les légions d ’É g yp te  e t les légions créées p a r Septim e Sévère : 
le léga t de ra n g  sé na to ria l f u t  supp rim é  ; le p ré fe t de lég ion, 
de ra n g  équestre, p r i t  le com m andem ent. Dans la  mêlée des 
co m pé titeu rs , l ’h is to ire  des légions e t des armées d e v in t n a tu 
re lle m e n t assez confuse : des légions nouvelles fu re n t formées, 
q u i d isp a ru re n t v ite  ; i l  a rr iv a  que deux  légions de mêm e num éro 
e t de m êm e nom  e x is tè re n t s im u lta n é m e n t. La  nécessité d ’im 
p ro v ise r des e ffec tifs  e t l ’e ffacem ent de to u te  d is t in c t io n  réelle 
en tre  prov inces sénatoria les e t provinces im péria les  e u ren t cette  
conséquence que l ’on t ira  des recrues des prem ières —  souven t 
parcourues ou occupées p a r les troupes —  aussi b ien  que des

La  crise de l ’Em pire au I I I e siècle

1. Le « préfet des ouvriers », sous J’Empire, a gardé le nom (præfectus fabrum) de 
l’officier qui sous la République était adjoint comme chef du génie au commandant 
d’armée ; mais son emploi n’a plus rien de militaire. C’est une espèce de chef de cabinet, 
auxiliaire d’un consul ou d’un gouverneur.

2. 11 y en a un dè3 les dernières années de Caracalla.
3. Le texte d’Aurelius Victor d’où l’on a voulu conclure que Taeite avait abrogé

la décision de Gallien relative aux commandements militaires dit exactement que les
sénateurs « auraient pu », profitant de la bienveillance de Tacite, reprendre leur place-
dans l’armée, mais qu’ils ne l’ont pas fait.
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secondes : b ien  en tendu , c ’ é ta ie n t to u jo u rs  les élém ents ru ra u x  
de la  p o p u la tio n  q u i fou rn issa ien t la  p lu p a r t des so ldats. M ais, 
en o u tre , o u b lia n t les règles anciennes e t s u r to u t le p rin c ip e  
q u i l ia i t  la  q u a lité  de lé g io n n a ire  à celle de c ito ye n , les em pe
reurs, non  con ten ts  de c o n s titu e r avec les barbares des corps 
a u x ilia ire s , n ’ hés itè ren t pas à in co rp o re r des barbares —- même 
déd itices —  dans les légions.

L ’expérience des campagnes con tre  les Perses am ena les 
R om ains à déve lopper fo rte m e n t le u r cava lerie  ; c ’est à la  
tê te  de la  cava lerie  que quelques-uns des m e illeu rs  généraux 
du  siècle —  A ureo lus , A u ré lie n  —  o n t acquis le u r ré p u ta tio n .

Dans la  garde im p é ria le  les équités s ingu lares  fu re n t re m 
placés p a r les protectores, d o n t l ’o rgan isa tion  p e u t être a ttr ib u é e  
so it à G ord ien  I I I ,  so it à G a llie n  : tous ceux q u i a p p a rte n a ie n t 
à ce corps d ’é lite  a va ie n t ra n g  d ’o ffic iers, e t beaucoup d ’en tre  
eux  d ’a illeu rs , a v a n t d ’y  ê tre  adm is, a va ie n t rée llem ent se rv i 
com m e cen tu rions dans une lég ion  ou dans une tro u p e  a u x ilia ire .

E n  somm e, les événements du  111e siècle a va ie n t p ro fo n d é 
m e n t changé les in s t itu t io n s  e t les coutum es. U n  sym p tôm e  
assez fra p p a n t de cette  é v o lu tio n  est l ’aspect nouveau  que 
com m encent à p rendre  les noms de personnes. Des tro is  élé
m ents c o n s titu t ifs  d u  nom  ro m a in , p rénom , gen tilice , surnom , 
le p re m ie r te n d  à d isp a ra ître  : les gens du  peuple l ’o m e tte n t 
souven t dans les in sc rip tio n s , e t ce tte  m ode gagne peu à peu 
les classes p lus élevées, ju s q u ’ à d e ve n ir générale au i v e siècle. 
On se garde d ’o m e ttre  le  g e n tilice , q u i est, o ffic ie llem en t, la  
p a rtie  essentielle du  n om  ; m ais, depuis la  géné ra lisa tion  du 
d ro it  de c ité , i l  a cessé d ’être l ’ ind ice  d ’une s u p é rio rité  soc ia le1 ; 
de p lus l ’ex trêm e fréquence des gentilices im p é ria u x , Ju liu s , 
C laudius, F la v iu s , Æ liu s , A u re liu s , fa i t  que le  gen tilice  n ’a 
plus guère d ’u t i l i té  p o u r id e n tif ie r  les in d iv id u s  n i p o u r m a rque r 
les liens de fa m ille . Aussi p rend -on  l ’h a b itu d e  de se désigner 
in iq u e m e n t, dans la  v ie  cou ran te , p a r le su rnom  : presque to u 
jou rs  doub le  ou m u lt ip le  —  du m oins chez les gens q u i n ’appa r- 
R ênnent pas a u x  classes les p lus hum bles — , le su rnom  est 
apte à fo u rn ir  une ca rac té ris tique  in d iv id u e lle  ; la  lis te  des su r
noms e t des com bina isons de surnom s p e u t s’a llonge r à l ’ in f in i,  
tand is  que celle des prénom s est très lim ité e , e t celle des gen- 
Ulices usuels assez brève.

« y • A u p a r a v a n t ,  e n  p o r ta n t  u n  g e n til ic e  d ’a llu r e  la t in e  on  p r o u v a i t  ou du m o in s  on  
a is a it  c ro ire  cru’on  n  é t a i t  p a s  u n  p é ré g r in .
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Ce d é ta il de mœ urs est expressif. E n  c inquan te  ans to u t  
a été tra n s fo rm é  dans la  société rom a ine , les nom s, les fo n c tio n s , 
les carrières. C’est presque une ta b le  rase, désencombrée des 
tra d it io n s  e t des s itu a tio n s  acquises, que D io c lé tie n  tro u v e  
quand  i l  a rr ive  au p o u v o ir  avec le te m p é ra m e n t e t l ’e sp rit 
d ’u n  ré fo rm a te u r.

VI. —  LA CRISE MORALE : LES DISCORDES RELI
GIEUSES1.

P a rm i les causes de faiblesse d o n t l ’ a c tio n  se m a rq u a it au 
m e siècle dans l ’h is to ire  de R om e, une des p lus graves e t des 
p lus d iffic ile s  à g u é rir  é ta it le  m anque d ’u n ité  m ora le . D ivisés 
p a r les croyances relig ieuses, les h a b ita n ts  de l ’ E m p ire  usa ient 
souven t leurs forces à se h a ïr e t à se co m b a ttre  ; en tre  chrétiens 
e t païens i l  se m b la it q u ’i l  n ’y  e û t aucune s o lid a rité , aucune 
p o ss ib ilité  de coopéra tion .

Les m alheurs du  tem ps in c ita ie n t les chrétiens à se re je te r 
avec p lus d ’élan que jam a is  vers le u r  p a tr ie  céleste. Chez beau
coup d ’en tre  eux la  répugnance p o u r le  service m ili ta ire  e t le 
m ariage , l ’ ind iffé rence  à la  société c iv ile  e t a u x  in té rê ts  de 
l ’ É ta t  a lla ie n t g rand issan t. Les païens s’en aperceva ien t e t s’en 
in d ig n a ie n t, ceux s u rto u t que le u r fo n c tio n  ou le u r  cu ltu re  
a tta c h a it à la  défense des tra d it io n s . Dans la  masse des païens 
ig n o ra n ts , les dangers courus e t les misères subies d é te rm i
n a ie n t une recrudescence de su p e rs tit io n . Les d iv in ité s  païennes 
appara issa ien t a u x  im a g in a tio n s  popu la ires  com m e des p u is 
sances q u ’i l  é ta it p ru d e n t de se co n c ilie r tou tes , si l ’on v o u la it  
o b te n ir  que lque ré p it  dans l ’a ccu m u la tio n  des ca tastrophes ; on 
ra n im a it les cultes anciens e t oub liés, on a l la i t  chercher ceux des 
cantons les plus excen triques. Ê tre  les ennemis des d ieux , comme 
les chré tiens, c’é ta it ê tre  les ennem is du  peuple . Q uand, sous 
G a llien , de v io le n ts  trem b le m e n ts  de te rre  s’a jo u tè re n t auX 
m a u x  de la  guerre e t de la  peste, quelques-uns en re n d ire n t 
G a llien  responsable, m ais u n  p lus g rand  nom bre  accusa les 
chré tiens. Lo rs  des je u x  p a r lesquels les em pereurs e t les m ag is
tra ts  s’e ffo rça ie n t de p la ire  à la  fo u le , e t q u i é ta ie n t p o u r elle une

1 O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  P. Monceaux, Histoire littéraire de VAfrique chrétienne» 
t. I I  : Saint Cyprien et son temps (Paris, 1902, in-8°) ; Fr. Cumont, La théologie solaire 
du paganisme romain, dans les Mémoires présentés à VAcadémie des Inscriptionst 
t. X II  (1913), p. 448-480 (paru en extrait dès 1909).
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d is tra c tio n  e t u n  ca lm a n t au m ilie u  des angoisses e t des sou f
frances, l ’a tt itu d e  de désapproba tion  gardée p a r les chré tiens 
exaspéra it les autres. s

Conscients du  p é r il que re p résen ta it la  ru p tu re  de l ’u n ité  
m ora le , obligés aussi de te n ir  com pte  des passions du  vu lg a ire , 
de ses haines e t de ses peurs, les em pereurs d u  m e siècle q u i 
o n t persécuté les chré tiens l ’o n t fa i t  avec p lus de ré so lu tio n  et 
de m éthode que leurs prédécesseurs. M a x im in  p re s c r iv it de 
pou rsu iv re  les chefs des églises e t f i t  b rû le r  les édifices où les 
chrétiens se réun issa ien t ; la  persécu tion  fu t  p a rtic u liè re m e n t 
v ive  en Cappadoce. Decius exigea que to u t  ch ré tie n  f î t  acte 
d’adhésion a u x  cultes païens, en s a c rifia n t su r u n  a u te l ; ce 
sacrifice é ta it  consta té  p a r u n  c e rt if ic a t o ffic ie l ( l ib e llu s ) .  Beau
coup de chrétiens fu re n t effrayés e t co n sen tiren t à ce geste ; 
beaucoup aussi rés is tè ren t e t fu re n t exécutés, déportés ou 
incarcérés ; d ’autres réuss iren t à se d iss im u le r e t à échapper 
aux poursu ites. I l y  e u t des m a r ty rs  dans presque tou tes  les p a r
ties de l ’ E m p ire  ; p a rm i eux  fu re n t l ’évêque de Rom e Fab ianus, 
l ’évêque de Toulouse S a tu rn inus  (sa in t S ern in ) ; O rigène, q u i 
a va it q u it té  A le xa n d rie  e t d o n n a it son enseignem ent à Césarée 
en P alestine depuis 231, fu t  m is en p rison  e t to r tu ré  ; re lâché 
ensuite, i l  m o u ru t u n  peu après (vers 254). La  persécu tion  con
tin u a  sous T rebon ianus G allus, m ais avec m oins d ’énergie. 
Après quelques années de tra n q u il l i té ,  elle re p r it ,  très a rdente , en 
257 : u n  é d it de Y a lé rie n  e n jo ig n it a u x  p rê tres chrétiens de 
sacrifie r a u x  d ieux , sous peine d ’e x i l ;  l ’année su ivan te  l ’ o b l i
ga tion  du  sacrifice  fu t  étendue à tous les fidèles, e t la  sanc tion  
fu t  aggravée : c’ é ta it  la  m o r t p o u r les prêtres e t p o u r les laïques 
de rang  séna to ria l ou équestre, les tra v a u x  forcés p o u r les a u tre s1. 
L ’évêque de R om e X ys tu s  (S ix te  I I )  e t l ’évêque de Carthage 
sa in t C yp rie n  (Cæcilius C yp rianus) fu re n t décapités (2 5 8 ); les 
m a rty rs  fu re n t n o m b re u x  en A fr iq u e  (à U tiq u e , Lam bèse, 
Carthage) ; l ’ évêque F ructuosus fu t  exécuté à Tarragone.^ I l  
fa l lu t la  d is p a r it io n  de V a lé rien  p o u r que la  to u rm e n te  cessât : 
L a llie n  é ta it  depuis peu seul em pereur quand  i l  in te r ro m p it  
les pou rsu ites  e t re s titu a  a u x  chrétiens les im m eubles saisis. 
L  est possible que sa fem m e Salon ina  a i t  eu de la  sym pa th ie  
Pour les chrétiens e t so it in te rve n u e  en le u r fa v e u r ; p e u t-ê tre  
encore G a llien  a - t - i l  te n u  à opposer son a tt itu d e  à celle de

1. Le caractère exceptionnel de ces mesures est bien marqué par le fait que, 
c°ntrairement au droit pénal en usage, la sanction est moins sévère pour les gens 
de peu.
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M acrianus, q u i passa it p o u r a v o ir  poussé V a lé rien  à la  sévé
r ité ,  e t q u i à ce m o m e n t-là  u s u rp a it le p o u v o ir  eu O rie n t.

L ’ ine fficac ité  constatée de la  répression fu t  sans dou te  aussi 
p o u r que lque chose dans la  décis ion de G a llien . Car n i l ’h o s tilité  
des pouvo irs  pub lics  n i les in ju re s  de la  populace ne pou va ie n t 
m enacer sérieusem ent le ch ris tian ism e , d o n t les pos itions  é ta ien t 
dès lo rs beaucoup tro p  fo rtes p o u r ne pas rés is te r à ces assauts. 
E n tre  le b loc  des païens e t le b loc des chré tiens la  d ifférence de 
nom bre , de richesse, d ’im p o rta n ce  sociale n ’é ta it  pas assez 
grande p o u r que les p rem iers fussent en m esure d ’écraser les 
seconds. Les persécutions n ’a rrê ta ie n t pas les progrès de la 
p ropagande chré tienne  : c ’est vers 250 que la  tr a d it io n  place la 
fo n d a tio n  d ’églises dans les v ille s  p rinc ipa les  de la  Gaule N ar- 
honnaise, de l ’A q u ita in e  e t de la  Lyonna ise , e t ce tte  tra d it io n  
correspond en gros à une ré a lité . L a  c h ré tie n té  gauloise, a insi 
é larg ie , ro m p it b ie n tô t les liens q u i l ’a v a ie n t ra ttachée  aux 
églises orien ta les ta n t  q u ’elle a v a it  été confinée dans la  vallée 
du  R hône ; elle d e v in t une c h ré tie n té  de langue  la tin e  e t d ’esprit 
occ iden ta l. Les a b ju ra tio n s  auxque lles d o n n è re n t lie u , u n  peu 
p a rto u t, les persécutions de Decius e t de V a lé r ie n  n ’é ta ien t 
p o u r la  p lu p a r t que de pure  fo rm e  : le  danger passé, les chrétiens 
q u i a va ie n t fa ib l i  re ve n a ie n t à l ’ église e t s o llic ita ie n t le u r 
pa rdon . Les réun ions d ’évêques ou « conciles » e n tra ie n t dans 
les hab itudes , devena ien t, n o ta m m e n t en A fr iq u e , une in s t i tu 
t io n  régu liè re  e t pé riod ique  ; on y  é ta b lissa it, p o u r tou tes  les 
églises d ’une rég ion , une com m unau té  de d o c tr in e  e t de d is 
c ip lin e  ; pu is , p a r le ttre s  e t p a r ém issaires, les ch ré tien tés  des 
d iffé ren tes régions s’e ffo rça ie n t de se m e ttre  d ’accord  entre  
elles e t de se ra ll ie r  tou tes  à l ’une des so lu tio ns  reçues. Des 
hom m es ém inen ts , bons o rgan isa teurs  e t bons écriva ins , sa in t 
G yp rien  (évêque de C arthage de 249 à 258) en O cc iden t, Denys 
(évêque d ’A le x a n d rie  de 247 à 264) en O r ie n t s’a p p liq u a ie n t 
à gu ider le u r clergé de façon  à é v ite r les dangers opposés, 
t ié d e u r e t excès de zèle, ignorance e t s u b tilité s  hérétiques. 
Dans b ien  des cas, les m a g is tra ts  q u i, e xé cu ta n t les ordres des 
em pereurs, in te rro g e a ie n t e t ju g e a ie n t les chré tiens euren t 
l ’im press ion  que l ’adversa ire , p lacé sur u n  a u tre  te r ra in  q u ’eux, 
p a r la n t une langue p o u r e u x  incom préhens ib le , re ce la it une 
force égale à la  le u r  e t im poss ib le  à brise r.

C ependant à l ’in té r ie u r  m êm e du  ch ris tian ism e  de nouvelles 
discordes se fa isa ie n t jo u r , e t la  crise m ora le  d u  m onde ro m a in  
s ’en t r o u v a it  encore aggravée. Le  second siècle a v a it v u  na ître
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des hérésies ; le tro is ièm e  e u t des com m encem ents de schismes. 
L ’in te rv a lle  en tre  la  pe rsécu tion  de Decius e t celle de Y a lé rien  
est e m p li de querelles en tre  chré tiens : l ’ occasion p rin c ip a le  
en est l ’a t t itu d e  à te n ir  à l ’ égard des chrétiens q u i o n t flé ch i 
lors de la  persécu tion  de Decius e t q u i se so n t fa i t  d é liv re r le  
libe llus  e n re g is tra n t le u r apostasie ; m ais des questions de p e r
sonnes, des a m b itio n s  e t des rancunes se d iss im u le n t sou
ve n t de rriè re  les prob lèm es de dogm e e t de d isc ip lin e . S a in t 
C yp rien , h o s tile  à u n  p a rd o n  im m é d ia t e t sans d iscernem ent, 
a con tre  lu i  u n  p rê tre  de C arthage, N o va tu s , p a rtisa n  de l ’ in 
dulgence ex trêm e  ; o r N o va tu s  s’a llie , à R om e, avec le p rê tre  
N o va tianus , p a rtis a n  de l ’ex trêm e sévérité  ; e t ce tte  a lliance  
paradoxale  suscite des évêques sch ism atiques con tre  l ’ évêque 
C orneille  (C orné lius) à R om e, con tre  sa in t C yp rie n  à Carthage 
(251-252). B ie n tô t après (255-256), i l  y  a c o n flit  en tre  sa in t 
C yprien  e t l ’ évêque de R om e É tie n n e  (S tephanus)1a u s u je td e la  
V a lid ité  du  bap têm e conféré p a r les hérétiques ; la  discussion 
prend u n  to n  v i f ,  e t 1 eglise d A fr iq u e , en ce tte  a ffa ire , se 
C o n tre  disposée à ne pas s’in c lin e r  d e va n t l ’ église de R om e. La  
persécution  de V a lé rien  tra n ch a  b ru ta le m e n t les po lém iques et 
les r iv a lité s .

A u ré lie n , souc ieux de re fa ire  com p lè tem en t la  cohésion de 
l ’E m p ire , songea à son to u r  à persécuter les chrétiens ; i l  m o u ru t 
sans a v o ir  eu le tem ps de passer à l ’exécu tion  de son p ro je t. 
Mais i l  a v a it  aussi cherché le  mêm e ré s u lta t p a r d ’autres m oyens. 
L ’un  co n s is ta it à re n fo rce r le caractère d iv in  du  p r in c ip a t : 
A u ré lien  est le  p re m ie r em pereur q u i, dans les in s c rip tio n s , a it  
été appelé « d ieu  » de son v iv a n t,  deus A u re lia n u s  -, i l  est d it ,  
sur ses m onna ies, « d ieu  e t m a ître  né », deus et dom inus natus ; 
11 p o r ta it  le diadèm e à la  m an ière  des despotes o rie n ta u x . L ’a u tre  
Uioyen te n té  p a r lu i  f u t  le déve loppem ent du  cu lte  du  Soleil, 
Placé au-dessus de tous les cultes païens de façon  à n ’en d im i
nuer aucun , m ais à assurer la  convergence de tous e t à donner 
aU p o ly th é ism e  une espèce d ’u n ité . U n  collège de pon tifes  fu t  
Créé p o u r ce cu lte  e t u n  tem p le  so m p tu e u x  b â t i  au C ham p de 
Mars. O n d is a it que l ’ idée de ce tte  in n o v a t io n  é ta it venue à 
A u ré lien  lo rs  de sa v ic to ire  d ’ Émèse rem portée  su r les P a lm y - 
r6niens ; c’ é ta it, en to u t  cas, une in fluence  o rien ta le  q u i se m a n i
fes ta it là , de mêm e que dans la  d é ific a tio n  du  p rince  : le Soleil

L a  crise morale : les discordes religieuses

t .  C o rn e ille  e s t m o r t  e n  j u i n  253, son successeur L u c iu s  en mars 254 ; Étienne a 
®té é v ê q u e  d e  R o m e  d e  m a i  254 à août 257.

—  317 —



La crise de l ’Em pire au I I I • siècle

est le d ieu  suprêm e e t l ’em pereur est l ’expression hum aine 
de ce d ieu , son rep résen tan t su r te rre . E n  som m e, A u ré lien  
v o u la it  cap te r au p ro f i t  de l ’ É ta t  le m ys tic ism e  q u i assura it 
a u x  re lig ions  o rien ta les ta n t  d ’adeptes ; ce q u i a v a it été pou r 
É lagaba l u n  caprice  de v a n ité  personnelle de ve n a it p o u r lu i 
une m éthode de gouvernem ent. Mais le ch ris tian ism e , p a r son 
o rgan isa tion  dé jà  éprouvée e t p a r sa d isc ip lin e  in te lle c tu e lle  et 
m ora le , a v a it  su r la  re lig io n  so la ire  une avance q u ’i l  p o u va it 
a isém ent m a in te n ir.

V IL  — DÉCADENCE INTELLECTUELLE1.

Les désordres, les guerres, les d ifficu lté s  de la  v ie  m a té rie lle  
o n t eu p o u r conséquence in é lu c tab le  une régression de la  c u l' 
tu re  in te lle c tu e lle . O n a pu  d ire  que le tro is ièm e  siècle é ta it un 
« m oyen  âge » confus e t obscur, en tre  la  période classique des 
deux  p rem iers siècles e t la  quasi-renaissance du  qua trièm e.

I l  y  a to u jo u rs , b ien  en tendu , des in d iv id u s  rem arquables. 
S a in t C yp rien , O rigène, D enys d ’A le xa n d rie  o n t une belle 
place dans l ’h is to ire  des idées e t de la  l it té ra tu re  chrétienne. 
La  période la  p lus b r illa n te  de l ’a c t iv ité  de P lo t in  va  du  règne 
de P h ilip p e  au règne de G a llien , d o n t i l  fu t  le pro tégé ; i l  p ro 
fessait à R om e depuis 244 e t m o u ru t en C am panie en 269. 
Son élève P o rp h y re  de T y r  (233-304) co n tin u a  son enseigne
m e n t e t éd ita  son œ uvre ; i l  fa u t a jo u te r que P o rp h y re  m o n tra  
une v iv e  h o s tilité  con tre  les chrétiens.

L ’h is to ire  con tem pora ine  fu t  écrite , en grec, de façon conve
nable  p a r le S yrien  H érod ien , d o n t nous avons l ’ouvrage, et 
p a r l ’A th é n ie n  D ex ippe , d o n t nous n ’avons que des fragm en ts  ; 
A s in ius  Q uadra tus e u t l ’ idée s ingu liè re  de pas tiche r l ’ ion ien  
d ’ H é rodo te  dans une h is to ire  abrégée de R om e, des orig ines 
ju s q u ’au m illiè m e  ann iversa ire  célébré p a r P h ilip p e . Les 
tra d it io n s  de la  rh é to riq u e  grecque é ta ie n t conservées p a r 
M énandre, de Laodicée en P h ryg ie , e t p a r Lo n g in .

Mais ce tte  lis te  d ’exceptions est h ien  cou rte , e t la  p a r t  de 
l ’O cc iden t la t in  s u r to u t y  est e x trêm em en t re s tre in te  ; le

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . - P. Duhem, Le  système du monde. H is to ire  des doctrines 
cosmologiques de P la ton  à Copernic, t. I  (Paris, 1913, in-8°), chap. v de la 1« partie ; 
t. I l  (Paris, 1914, in-8°), chap. x et x m  de la l re partie: L. Robin, L a  pensée grecque 
et les orig ines de l ’esprit scientifique (Paris, 1923, in-8°, dans la collection « L ’évolution 
de l ’humanité »), l i v r e  V, chap. n  ; L. Havet, M a n u e l de c ritique  verbale appliquée  
aux  textes la t in s  (P a r is ,  1911, in-4°), ch. i i .
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n iveau  m oyen  des esprits s’aba issa it év idem m ent. L ’enseigne
m e n t é ta it  donné e t s u iv i de façon très irrégu liè re . Les exercices 
in te lle c tue ls  appara issa ien t, dans une période de bouleverse
m ents  e t de dangers quo tid ie n s , com m e un  lu xe  d o n t on p o u 
v a i t  a isém ent se passer. T o u t le m onde d ’a illeu rs  é ta it p ris , 
bon  gré m a l gré, p a r les événem ents p o lit iq u e s  e t m ilita ire s  : 
D ex ippe  e u t à défendre A thènes con tre  les G erm ains ; L o n g in  
fu t  u n  des conseillers de Zénobie e t fu t ,  à ce t i t r e ,  exécuté 
p a r A u ré lie n . Si l ’on a v a it  du  lo is ir , on l ’e m p lo y a it vo lo n tie rs  
a u x  spécu lations astro log iques, d o n t Censorinus f i t  u n  tra ité  
en langue la tin e  (238), ou b ien  à la  lec tu re  de rom ans q u i 
e n tra în a ie n t l ’e sp rit lo in  du  sé rieux e t du  réel : les rom ans de 
X énophon  d ’ Éphèse e t d ’ H é liodo re  d ’ Émèse (Théagène et 
C hariclée) ne pe u ve n t être datés avec préc is ion , m ais sem blent 
b ien être  du  m e siècle, a ins i que la  v ie  rom ancée d ’A le xa n d re  
le G rand  m ise sous le nom  de C allis thène.

De nombreuses b ib lio th è q u e s , privées ou pub liques , fu re n t 
brûlées ou p illées. I l  se tro u v a  que l ’usage se ré p a n d a it, au 
111e siècle, de rem p lace r le rou leau , volumen, q u i ju s q u ’alors 
a v a it  été l ’u n ique  ty p e  de liv re  m is dans le com m erce, p a r 
un  l iv re  d ’u n  nouveau  m odèle, le codex, fo rm é  com m e nos 
liv re s  modernes de feu illes posées à p la t  les unes sur les autres 
e tre  liées ; ce changem ent d ’aspect se c o m p lé ta it p a r u n  chan
gem ent de m a tiè re , car, en règle générale, le volumen  é ta it en 
papyrus e t le  codex fu t  en pa rchem in . O r beaucoup de volum es 
de papyrus , p réc ieux  e t frag iles , fu re n t d é tru its  a v a n t q u ’on eû t 
eu le tem ps de les cop ie r su r un  codex de pa rchem in  ; des o u v ra 
ges anciens, q u i n ’e x is ta ie n t plus q u ’à quelques exem pla ires, 
fu re n t irré m é d ia b le m e n t perdus. La  d is p a r it io n  de certaines 
œuvres de la  v ie ille  l it té ra tu re  la tin e , en p a rt ic u lie r , da te  v ra i
sem b lab lem ent du  tro is ièm e  siècle. Dans le p a tr im o in e  de l ’e sp rit 
h u m a in  com m e dans l ’o rdre p o lit iq u e , le tro is ièm e  siècle a fa it  
des ru ines d o n t beaucoup ne p o u v a ie n t pas être réparées.
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C H A P IT R E  X I I I

D IO C L É T IE N

L A  R E F O N T E  D E  L 'E M P I R E  

(285-305) x

On a l ’h a b itu d e  d ’appe le r « B a s-E m p ire  » la  période de l ’h is 
to ire  rom a ine  q u i comm ence à l ’avènem ent de D io c lé tie n . 
L ’expression, en e lle-m êm e, n ’ a q u ’une s ig n if ic a tio n  ch rono 
log ique  ; m ais elle p e u t fa c ile m e n t être in te rp ré té e  au sens 
p é jo ra t if ,  e t c ’est ce q u ’on fa i t  vo lo n tie rs . On prononce a ins i 
une con d a m n a tio n  dans laque lle  i l  y  a une p a r t d ’in ju s tic e . Sans 
dou te  les convu ls ions q u i, au i v e e t au v e siècle, o n t co n d u it 
l ’E m p ire  ro m a in  à la  ru in e  son t tr is te s  e t souven t la ides ; m ais 
l ’h is to ire  du  B as -E m p ire  s’ouvre , avec D io c lé tie n  e t C onstan
t in ,  p a r u n  dem i-siècle honorab le  e t presque g lo rie u x . L ’œ uvre 
de D io c lé tie n  s u rto u t est rem arquab le  : c ’est une re fon te  systé
m a tiq u e  e t v o lo n ta ire  de l ’É ta t ,  si v io le m m e n t ébran lé  au 
m e siècle ; en le re s ta u ra n t, D io c lé tie n  l ’a m o d ifié  su r beau
coup de p o in ts . Dans ce g rand  tr a v a il  i l  a été gêné p a r la  néces
s ité  de te n ir  com pte  de tendances co n tra d ic to ire s , e t p a r des 
fa its  d ’o rd re  économ ique su r lesquels i l  n ’a v a it  pas d ’a c tio n  ; 
i l  y  a eu, dans sa co n s tru c tio n , des pa rties  ra p id e m e n t caduques ; 
cependant l ’ensemble est u n  bel e ffo rt e t tém o igne  d ’u n  e sp rit 
pu issan t e t in v e n tif .  1

1. O u v r a g e s  d ’e n s e m b l e  a  c o n s u l t e r . —  O . Seeck, Geschichte des Untergangs der 
antiken W e ll (Berlin, 1895-1920, 6 vol. in-8° et 6 fascicules de notes), dont les trois 
premiers volumes concernent Dioclétien et Constantin ; E. Stein, Geschichte des spät- 
römischen Reiches, t. I  (de 284 à 476), seul paru (Vienne, 1928, in-8°). I l  n’y a pas de 
monographie récente de Dioclétien ; c’est un des principaux desiderata de l ’histoire 
romaine. —  Sources pour le règne de Dioclétien : quelques-uns des discours d’apparat 
prononcés devant les empereurs et contenus dans le recueil des Panégyriques (le Pané
gyrique I  est celui de Trajan par Pline) : I I  et I I I ,  Maximien ; IV  et V, Constance 
Chlore ; V I, Maximien et Constantin ; le livre IX  du B rc v ia riu m  d’Eutrope ; Aurelius 
Victor, Rufiu3 Festus, YEpitom e de Cæsaribus, Orose. Dans Zosime tel qu’i l  nous est 
parvenu, i l  y  a une lacune correspondant a u  règne de Dioclétien. Beaucoup de dates 
sont incertaines, et la liaison entre les événements n’est souvent établie que par con
jecture. I l  est difficile aussi de distinguer, dans l ’ensemble des réformes réalisées par 
D io c lé t ie n  e t  C o n s ta n t in ,  la  p a r t  d e  l ’un e t  c e lle  d e  l ’autre.
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La  tétrarchie

I.  —  L ’ORGANISATION DU POUVOIR ET LA GARDE 
DES FRONTIÈRES : LA TÉTRARCHIE1.

D io c lé tie n  é ta it  u n  o ffic ie r de fo r tu n e  ; on d is a it q u ’i l  é ta it 
fils  d ’u n  a ffra n c h i2. M ais i l  est p robab le  q u ’au cours de sa 
carriè re , pendan t les règnes précédents, i l  a v a it  m é d ité  sur 
la s itu a tio n  c r it iq u e  de l ’ E m p ire  e t su r les m oyens de l ’am é
lio re r , car i l  semble ê tre  a rr iv é  au p o u v o ir  avec u n  p la n  a rrê té  
de ré o rg a n isa tio n  ; en to u t  cas, dans l ’espace de quelques années, 
les mesures q u ’i l  décida m ire n t d ’ im p o rta n ts  changem ents 
dans les diverses pa rties  de l ’a d m in is tra t io n  rom a ine .

Des réso lu tions p rom ptes é ta ie n t nécessaires d ’a illeu rs  si 
l ’on v o u la it  que l ’ E m p ire  ne s’a ffa ib lî t  pas. D u  côté des Perses 
la  s itu a tio n  é ta it in ce rta in e  ; les h o s tilité s , en fa it ,  n ’ é ta ie n t 
que suspendues. Les A lam ans, les Burgondes e t les Francs 
s’é ta ie n t rem is des pertes que le u r a v a it  in fligées P robus e t 
fa isa ien t pression su r le  R h in  ; lqs barques des F rancs e t des 
Saxons in fe s ta ie n t la  M anche, U n  danger p lus grave encore 
é ta it l ’a n tip a th ie  v io le n te , de m oins en m oins raisonnée, q u i 
sépa ra it les p o p u la tio n s  des campagnes e t celles des v ille s  : des 
insu rrec tions  de paysans e m p lire n t de massacres e t de ru ines 
d ’abo rd  la  Gaule, pu is l ’A fr iq u e . E n  G aule, ce tte  ré vo lte , q u i 
est celle des B agaudes3, a v a it  comm encé dès a v a n t la  m o r t 
de C a rin  ; en M au ré tan ie , des m ouvem ents  analogues son t 
a ttestés à p a r t ir  de 289 : les tr ib u s  de K a b y lie  e t celles de la  
rég ion  des cho tts  se je ta ie n t su r les v ille s , sym boles e t foyers de 
la  ro m a n isa tio n . E n f in  i l  y  e u t aussi des usu rpa teu rs  à é lim in e r : 
en 286, le  co m m andan t de la  f lo tte  chargée de la  po lice  de la  
Manche, C arausius, se p roc lam a  em pereur en B re tagne  ; dans 
Us années q u i s u iv ire n t, u n  personnage que les ch ron iqueurs 
a p p e lle n t A ch ille u s , e t q u ’i l  fa u t p e u t-ê tre  id e n tif ie r  avec u n

1* O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — A. W. Hunzinger, D ie  diokletianische Staatsreform 
(thèse de Rostock, 1899, in-8°) ; G. Goyau, La tétrarchie, sommaire d 'une étude d'en
semble, dans les Éludes d 'h is to ire  ju rid iq u e  offertes à P au l-F rédé ric  G ira rd  (Paris, 1913, 
~)vol. in-8°), t. I, p. 65-83 ; Seeck, articles C onstanlius, n° 1 (Constance Chlore), dans 
Paiily et  Wissowa, Real-Encyciopâdie, t. IV  (1900), col. 1040-1043; C arausius, n° 1, 

t. III (1899), col. 1570-1571 ; Allectus , ib id ., t. I (1894), col. 1584-1585 ; Jullian, 
Histoire  de la  Gaule, t. V II  et V I I I  (1926), particulièrement le ch. n du t. V II.

2. c e n *est  pas invraisemblable. Dioclétien a pour gentilice Valerius, et non pas 
jj11 gentilice impérial. Aurelius figure bien parmi ses noms, mais à titre de cognomen. — 
c est moins croyable que Dioclétien soit né esclave et soit lui-même un affranchi, 

on le racontait aussi.
• Mot celtique, dont le sens est incertain.
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D o m itiu s  D o m itia n u s  d o n t on  possède des m onnaies, usurpa 
le t i t r e  d ’A uguste  en É gyp te .

P ou r fa ire  face à tou tes ces d ifficu lté s , D io c lé tie n  p r i t  des 
co llabo ra teu rs  ; e t i l  les associa au p o u v o ir  suprêm e, parce 
q u ’ i l  v a la it  m ie u x  le u r en accorder to u t  de su ite  une p a rt que 
de les v o ir  se fa t ig u e r d ’une p o s itio n  suba lte rne  e t se tra n s 
fo rm e r en co m p é tite u rs . Peu après la  m o r t de C arin , i l  nom m a 
César, avec puissance tr ib u n ic ie n n e , u n  o ffic ie r d ’o rig ine  pan- 
non ienne, q u ’ i l  conna issa it depuis long tem ps e t d o n t i l  app ré 
c ia it  l ’énergie, M a x im ie n  (M arcus A u re liu s  V a le rius  M a x i- 
m ianus) ; en 286 M a x im ie n  fu t  p ro m u  au ra n g  d ’A uguste . Le 
1er m ars 293, D io c lé tie n  doub la  les deux Augustes p a r deux  
Césars, hé ritie rs  p résom p tifs , revê tus eux aussi de la  puissance 
tr ib u n ic ie n n e  : i l  ch o is it deux  o ffic iers d ’une q u a ran ta ine  
d ’années, q u i é ta ie n t Illy r ie n s  com m e les deux Augustes e t 
q u i a va ie n t fa i t  leurs preuves, Galère (Caius G alerius V a le rius  
M a x im ia n u s ) e t Constance C hlore (M arcus F la v iu s  V a le rius  
C onstan tius) h I I  est p robab le  que Constance é ta it  dé jà  m a rié  
avec Theodora , b e lle -fille  de M a x im ie n ; Galère épousa V a le ria , 
f i l le  de D io c lé tie n  ; en o u tre , chacun des d e u x  Césars fu t  
adop té  p a r l ’A uguste  d o n t i l  é ta it le gendre.

A in s i le gouve rnem en t de l ’ E m p ire  de ve n a it u n  gouverne
m e n t à q u a tre , une « té tra rc h ie  » ; i l  a p p a rte n a it à un  groupe 
de qua tre  personnages, ré p a rtis  en deux  couples d o n t l ’un  a v a it 
préséance e t a u to r ité  su r l ’au tre . U n  A uguste  d ispa ru  se ra it 
a u to m a tiq u e m e n t rem placé p a r le César q u i lu i é ta it a d jo in t, 
pen d a n t q u ’u n  César nouveau  se ra it désigné p o u r occuper le 
poste du  César p ro m u . I l  n ’est pas im possib le  que D io c lé tie n , 
s o it dès 293, so it un  peu p lus ta rd , a it  décidé q u ’en to u te  h y p o 
thèse les Augustes se re t ire ra ie n t quand  ils  a u ra ie n t a t te in t  
u n  ce rta in  âge, ou b ien  une certa ine  durée de règne, e t fe ra ie n t 
p lace a u x  Césars : a ins i l ’on é v ite ra it de m e ttre  à l ’épreuve 
p o u r u n  tem ps i l l im ité  la  pa tience  e t l ’a m b it io n  des Césars ; 
d ’a u tre  p a r t ,  l ’ E m p ire  se ra it g a ra n ti con tre  le  danger d ’a v o ir  
des chefs tro p  v ie u x  e t fa tigués. 1

1. C’est à ce moment que Galère et Constance, dont les gentilices respectifs sont 
Galerius et Flavius, ajoutèrent à leurs noms celui de Valerius qui est le gentilice de 
Dioclétien ; Maximien avait fa it de même. Les surnoms du type « Constantius » sont 
en faveur à partir de la fin du m e siècle : tirés d’un adjectif ou d’un participe en 
ens ou ans, ils ont, parla  terminaison ius, l ’apparence d’un gentilice (exemples du 
même type : Gaudentius, Lactantius, Orientius, Prudentius, Vincentius). Chlorus 
(« le pâle ») est un sobriquet qui est donné à Constance non par ses contemporains, 
mais par les Byzantins*
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Ce systèm e a v a it  que lque chose de schém atique qu i, à l ’expé
rience, en a gêné le fo n c tio n n e m e n t. I I  é ta it  conçu dans l ’abs
t r a i t ,  ou du  m oins su r des pos tu la ts  op tim is tes  : i l  supposa it 
que les Césars sera ien t capables d ’a tte n d re , que les Augustes 
sa u ra ie n t se d ém e ttre  au m om en t convenable , que les uns e t 
les au tres p ré fé re ra ie n t le  b ien  p u b lic  à le u r in té rê t personnel. 
M ais l ’ idée q u i le d o m in a it é ta it ingénieuse e t m é r ita it  d ’être 
approuvée. D epuis la  f in  des Sévères beaucoup d ’empereurs 
—  M a x im in , P h ilip p e , D ecius, T rebon ianus G allus, G a llien , 
Carus —  a va ie n t essayé de tra n s m e ttre  le p o u v o ir  à leurs h é ri
tie rs  na tu re ls  : tous a va ie n t échoué. D io c lé tie n  re ve n a it, en 
ré a lité , à la  m éthode  des A n to n in s , au ch o ix  du  p lus digne, 
ch o ix  s e x p r im a n t p a r une a d o p tio n  de pure  fo rm e, e t s u rto u t 
p a r la  c o lla tio n  du  cesarat. Le  soin de désigner les empereurs 
ne p o u v a it e tre  laissé n i au Sénat, incapab le  de v o lo n té  ne tte  
e t d ’a c tio n  su iv ie , n i a u x  armées, d o n t les caprices a va ie n t fa i l l i  
ru in e r Rom e : c ’é ta it  a u x  em pereurs régnants de d é c o u v rir  et 
de n om m er leurs fu tu rs  successeurs. C’est p a r le m é rite  pe r
sonnel q u ’on é ta it appelé à la  fo n c tio n  suprêm e ; le  p o u v o ir  
im p é ria l n ’é ta it pas h é réd ita ire  ; i l  n ’é ta it  mêm e pas v iage r, 
s ’i l  est v ra i que D io c lé tie n  a it  p ré vu  p o u r les règnes une durée 
m a x im a , co rr ig e a n t en quelque sorte , p a r ce tte  l im ita t io n  
dans le tem ps, l ’excès de l ’abso lutism e.

P o u r que to u t  a l lâ t  b ien , les q u a tre  princes deva ien t reste r 
é tro ite m e n t un is e t so lida ires. C’est en le u r nom  à tous qua tre  
q u ’é ta ie n t prises e t publiées les décisions de gouvernem ent b 
Mais la  nécessite de defendre 1 im m ense E m p ire  menacé de 
tou tes p a rts  c o n d u is it D io c lé tie n  a le d iv ise r en secteurs d o n t 
chacun fu t  a ttr ib u é  de façon perm anente  à un A uguste  ou à 
un  César. Ju sq u ’en 293 D io c lé tie n  se chargea de l ’O r ie n t e t 
confia  l ’O cc iden t à M a x im ie n  ; lo rs q u ’i l  y  e u t des Césars, D io 
c lé tien  garda l ’Asie , l ’ É g yp te  e t la  Thrace, la issan t à Galère 
le reste de la  pén insu le  b a lka n iq u e  e t les prov inces danubiennes ; 
M a x im ie n  conserva l ’ I ta lie , la  R é tie , l ’A fr iq u e  e t l ’Espagne, 
re m e tta n t à Constance C hlore la  G aule e t la  B retagne. Cette 
uiesure n ’é ta it  pas to u t  à fa it  sans précédents : quand  M arc- 
A urè le  a v a it  envoyé  Verus en Asie, quand  Y a lé rien  e t G a llien  
s é ta ie n t pa rtagé  les théâ tres d ’opéra tions, ils  a va ie n t o u ve rt

foi«' t"*6 m®me !es re<ï“ êtes à l ’empereur s’adressaient aux quatre personnages à la 
cui n a t ®trarc^ e est ainsi l ’une des origines des pluriels de politesse et d’étiquette que 

»naissent plusieurs langues modernes.
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la  vo ie  su iv ie  p a r D io c lé tie n 1. M ais la  d iv is io n  géographique de 
l ’E m p ire  n ’a v a it  jam a is  eu ce caractère de préc is ion  e t de s ta 
b ili té . C ette ré p a r t it io n  ré p o n d a it s u r to u t à des soucis d ord re  
m il i ta ire  ; cependant i l  est v ra ise m b la b le  que, dès qu  elle fu t  
fixée , chacun des q u a tre  p rinces, dans sa zone, e u t sa tré so 
re rie  e t exerça, assisté de son conseil, les a tt r ib u t io n s  ju d ic ia ire s  
du  p o u v o ir  im p é ria l. Les p ré fe ts d u  p ré to ire  é ta n t n o rm a lem en t 
au  nom bre  de deux, chacun des Augustes, à p a r t ir  de 286, en 
e u t u n  auprès de lu i  ; deux pré fe ts de p lus fu re n t créés, en 293 
ou b ie n tô t après, p o u r ê tre  a ttachés a u x  Césars. Les décisions 
prises p a r les conseils des Augustes v a la ie n t p o u r to u t  1 E m 
p ire  ; lo rsq u ’ i l  y  a v a it so it c o n flit  de ju risp rudence , so it d iv e r
gence en m a tiè re  lé g is la tive , l ’a u to n te  de D io c lé tie n  tra n c h a it 
la  question  : i l  a v a it  p o u r lu i,  o u tre  la  su p é rio rité  de son pres- 
tig e  personnel, l ’avantage d ’ê tre  ce lu i de q u i les tro is  autres 
te n a ie n t le u r p a r t de p o u vo ir.

U n  fa i t  im p o r ta n t se lie  à ce fra c tio n n e m e n t des tâches 
guerrières : les q u a tre  princes é lu re n t p o u r résidences h a b i
tue lles des v ille s  d ’où  les fron tiè res  p o u v a ie n t être  a isém ent 
surve illées. D io c lé tie n  s’ in s ta lla  à N icom éd ie , à p ro x im ité  du 
B osphore ; Galère à S irm iu m , su r la  Save e t près du  D anube ; 
M a x im ie n  à M ila n , a u x  débouchés des A lpes ; Constance à 
T rêves, près du  R h in . R om e com m ença it a ins i à s’effacer de r
riè re  des cap ita les nouvelles, d o n t la  p lu ra lité  é ta it  in q u ié 
ta n te  p o u r l ’a ve n ir de l ’ éd ifice im p é ria l.

A  ce p r ix ,  du  m o ins , les insu rrec tions  fu re n t va incues, e t 
les fron tiè res  protégées. M a x im ie n  ré d u is it en quelques m ois 
la  ré vo lte  des Bagaudes, q u ’i l  b a t t i t  dans les env irons de P a r is 2 ; 
pu is i l  re m p o rta  de grands succès su r les G erm ains (286, 287, 
288), les p o u rs u iv a n t au delà du  R h in  e t tra n s fo rm a n t en sujets 
de l ’ E m p ire  beaucoup de F rancs q u i s’ é ta b lire n t dans le 
n o rd  de la  Gaule. Dans les années q u i s u iv ire n t, les Germ ains 
d ’o u tre -R h in  fu re n t a ffa ib lis  p a r des guerres en tre  tr ib u s , su r
to u t  en tre  A lam ans e t Burgondes. O n e u t p lus de m a l à v e n ir  à 
b o u t de C arausius : i l  fa l lu t  to lé re r pen d a n t quelque tem ps son 
u su rp a tio n , s o u ffr ir  q u ’i l  se d ît  « frè re  » de D io c lé tie n  e t M a x i-

1. I l  y  aurait eu, si l ’on en croit Hér.odien, un projet de partage entre Orient et Occi- 
dent du temps de Caracalla et Geta. Cela ne parait guere fonde. ?

2. Ce nom peut être employé ici sans anachronisme. Car l ’habitude s est introduite, 
à partir du ni® siècle, de désigner les villes de Gaule par le nom du peuple dont elles 
étaient le chef-lieu (Parish) plutôt que par le nom que portait antérieurement l ’agglo
mération (Lutetia «
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m ien , e t tro is ièm e A uguste , le la isser m a ître  non  seu lem ent 
de la 'B re ta g n e , m ais aussi d ’ une grande p a rtie  de la  côte gau
lo ise, au no rd  de la  Seine. Ce fu t  Constance C hlore q u i recon
q u it  'les dom aines de Carausius, com pris  dans son lo t  : dès 293 
i l  s’ em para de B ou logne e t b a t t i t  les F risons, d o n t Carausius 
s’ é ta it fa i t  des a lliés. E n  cette  m êm e année Carausius fu t  assas
siné p a r u n  de ses lie u te na n ts , A lle c tu s , q u i p r i t  sa place. Une 
e x p é d it io n  soigneusem ent préparée e t b ien  con d u ite  p a r Con
stance tra ve rsa  la  M anche en 296, v a in q u it  A lle c tu s , q u i fu t  
tué , e t re s tau ra  en B re tagne  le gouvernem ent ré gu lie r. Con
stance p u t dès lo rs s’em p loye r to u t  e n tie r à la  défense du  R h in , 
que des G erm ains réuss iren t encore à fra n c h ir , m ais p o u r s u b ir  
des défa ites, n o ta m m e n t à Langres e t à V in d o n is s a 1 (p robab le 
m e n t en 298). .

La  ligne  du  D anube fu t  consolidée p a r D io c lé tie n  d abord , 
p a r Galère ensu ite . Galère m ena des campagnes heureuses 
con tre  les Iazyges (294), pu is con tre  les Carpes (296) : les Carpes 
fu re n t anéantis en ta n t  que n a tio n  ; tous ceux q u i ne p é r ire n t 
pas fu re n t reçus com m e déd itices dans le  te r r ito ire  ro m a in .

Les troub les  se p ro longea ien t en M au ré tan ie  : va incues sur 
u n  p o in t, les bandes des indigènes révo ltés  se re fo rm a ie n t su r 
u n  au tre . M a x im ie n  passa en A fr iq u e  avec des re n fo rts , e t 
réuss it à re fa ire  l ’o rd re  (298).

D io c lé tie n , p o u r sa p a r t ,  a v a it  à te n ir  les Perses en respect 
e t à ram ener l ’ É g yp te  sous son a u to r ité . I l  fu t  assez hab ile  
p o u r a ffa ib l ir  en A rm én ie  l ’ in fluence  perse, q u i y  é ta it  p ré p o n 
déran te  depuis une tre n ta in e  d ’années, e t p o u r in s ta lle r  d u ra 
b le m e n t com m e ro i d ’A rm én ie  u n  p rince  q u ’i l  p ro tégea it, 
T ir id a te , tro is ièm e  ro i de ce n om  (287). I l  f i t  cesser les in c u r
sions des Bédou ins ou Sarrazins su r les prov inces de S yrie  et 
d ’A ra b ie  (290). C’est p ro b a b le m e n t en 296 q u ’ i l  co n d u is it en 
É g yp te  une fo r te  e xp é d itio n  ; après u n  siège de p lus ieurs m o is , 
A le xa n d rie  fu t  p rise , A ch ille u s  m is à m o r t,  ses pa rtisans  sévè
re m e n t châtiés (297). E n  p a rtie  p a r les arm es, en p a rtie  p a r 
des conven tions , D io c lé tie n  o b t in t  la  t ra n q u il l i té  du  côté des 
B lem m yes, su r la  fro n tiè re  m é rid io n a le  de l ’ É g yp te  ; les ga r
nisons rom aines fu re n t légèrem ent reculées vers le no rd .

D io c lé tie n  é ta it  encore en É g yp te  quand  une nouve lle  o ffen 
sive des Perses se prononça  en Asie. B a h ra m  I I  é ta it  m o r t 
en 293 ;s o n  successeur B a h ra m  I I I  fu t  renversé au b o u t de

1- Windisch, en Suisse,
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quelques m ois e t rem placé p a r son grand-onc le  Narsès, q u i 
é ta it v io le n t e t a m b itie u x . On a p p r it  en 297 q u ’ i l  envah issa it 
la  M ésopotam ie rom a ine . Galère, ven ir d ’ E urope  p o u r supp léer 
D io c lé tie n  re tenu  en É g yp te , fu t  d ’abord  b a ttu , au sud de 
Carrhes ; m ais i l  fu t  p lus heu reux  en 298, à la  tê te  d ’une armée 
renforcée : un  m o uvem en t en ve lop p a n t p a r l ’A rm é n ie , exécuté 
avec 1 a p p u i de T ir id a te , e u t p o u r ré s u lta t une com plè te  dérou te  
de Narsès, en m êm e tem ps que D io c lé tie n  s’a va n ça it vers le 
T ig re . La  p a ix  imposée à Narsès c o n firm a it à l ’ E m p ire  ro m a in  
son q u a s i-p ro te c to ra t de l ’A rm én ie , f ix a i t  au T ig re  la  fro n tiè re  
occidenta le  de l ’ E m p ire  perse e t céda it mêm e a u x  R om ains 
au delà du  fleuve quelques d is tr ic ts  où  ils  p o u va ie n t in s ta lle r des 
garnisons, en couve rtu re  e t en avant-postes (298). D io c lé tie n  
fo r t i f ia  a u ss itô t A m id a  (a u jo u rd ’h u i D ia rb é k ir) , en u n  p o in t 
b ien  cho is i de la  hau te  va llée  du  T ig re . La  p a ix  fu t  d ’a u ta n t 
p lus  du rab le  dans ce tte  rég ion  que Narsès, m o r t en 302, e u t 
p o u r successeur un  ro i d ’ h um eu r m oins en trep renan te  e t m o ins 
be lliqueuse, H orm isdas I I .  E n  somm e, la  té tra rc h ie  a v a it  donné 
ce que D io c lé tie n  en a tte n d a it a v a n t to u t  ; les q u a tre  soldats 
associés dans l ’exercice du  p o u v o ir  a va ie n t b ien  fa it  le u r m é tie r ; 
ils  a va ie n t assuré l ’u n ité  de l ’ E m p ire  e t l ’ in té g r ité  des fro n tiè re s .

I I .  —  L ’A B S O LU T IS M E  E T  LES N O U V E A U X  CADRES 
A D M IN IS T R A T IF S 1.

' Le partage du  p o u v o ir  en tre  q u a tre  princes a u ra it pu  a ffa i
b l i r  la  d ig n ité  e t l ’a u to r ité  im péria les , si D io c lé tie n  n ’a v a it  
p ris  soin de les re leve r p a r a ille u rs . A lla n t  dans le m êm e 
sens q u ’A u ré lie n , i l  m it  en p ra tiq u e  to u t  ce q u i é ta it  de n a tu re

1. O u v r ag es  a  c o n s u lte r . —  Éd. Cuq, Le conseil des empereurs d'Auguste à 
Dioclétien, dans les Mémoires présentés à l'Académie des Inscriptions, l re série, t. IX  
(Paris, 1884, in-4°), p. 311-504 (à partir de la p. 462 pour les réformes de Dioclétien) ; 
Mommsen, Die dioclelianische Reichspraejektur, dans Gesammelte Schriften, t. V I 
(Berlin, 1910, in-8°), p. 284-299 (article publié d’abord en 1901) ; O. Hirschfeld, 
Die agentes in  rebus, dans Kleine Schriften (Berlin, 1913, in-8°), p. 624-645 
(article publié d’abord en 1893) ; Mommsen, Verzeichniss der römischen Provinzen, 
aufgesetzt um 297, dans les Abhandlungen der Berliner Academie, 1862, p. 489-538, 
reproduit dans Gesammelte Schriften, t. V (Berlin, 1908, in-8°), p. 561-588 (tra
duction de ce mémoire, par É. Picot, sous le titre  : Mémoires sur les provinces romaines 
et sur les listes qui nous en sont parvenues depuis la  division faite par Dioclétien jusqu'au 
commencement du Ve siècle, dans la Revue archéologique, 1866, I, p. 377-399 ; I I ,  p. 370- 
395 ; 1867, I, p. 1-15) ; C. Jullian, De la réforme provinciale attribuée à Dioclétien. Étude 
de géographie administrative, dans la Revue historique, t. X IX  (1882), p. 331-374 ; 
du même, Les transformations politiques de l 'I ta lie  sous les empereurs romains (Paris, 
1883, in-8°, fasc. 37 de la « Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome »),
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à sou ligner le  caractère d iv in  que re vê ta ie n t, du  fa i t  de 1 avè
nem ent, les personnes im péria les ; p o rté  p a r ses goûts vers les 
choses d ’O rie n t, i l  rég la l ’ é tiq u e tte  de sa cour d après les sou
ven irs  des m onarchies he llén is tiques e t l ’exem ple de la  ro ya u té  
perse. O n se p ro s te rn a it d e va n t les em pereurs e t 1 on ba isa it 
le  bas de le u r m an teau  (a d o ra tio ). Le q u a lif ic a t if  dom inus  
noster est de règle, à p a r t ir  de D io c lé tie n , en tê te  des t itre s  e t 
des noms im p é ria u x . D io c lé tie n  se d o n n a it com m e le des
cendan t e t le rep résen tan t su r te rre  de J u p ite r  (Jo v iu s ), M a x i
m ien  com m e le descendant e t le  rep résen tan t d  H ercu le  (H e r- 
cu lius). Cela n ’em pêcha it pas le  cu lte  du  Sole il, te l que 1 a v a it 
organisé A u ré lie n , de res te r en honneur. Le Sole il, J u p ite r  e t 
H ercu le  son t alors les tro is  d ie u x  q u i d o m in e n t le pan théon  
païen, les tro is  noms p rin c ip a u x , les tro is  aspects essentiels 
sous lesquels on vénère les forces d iv ines  q u i a n im e n t e t gou
ve rn e n t le m onde. Le cu lte  de Rome e t des Augustes, p a r un  
lo n g  usage, e t à tra ve rs  les règnes éphémères du  m e siècle, 
é ta it  devenu u n  rouage a d m in is tra t if ,  une t r a d it io n  de céré
m onies offic ie lles, e t le se n tim e n t re lig ie u x  en é ta it presque to u t 
à fa i t  absent ; l ’ apothéose n ’a v a it p lus que la  s ig n if ic a tio n  d un  
tém oignage posthum e de déférence, accordé à u n  p rince  d o n t 
on g a rd a it bon  souven ir. L ’associa tion  é tro ite  im ag inée p a r 
D io c lé tie n  en tre  les em pereurs e t les d ie u x  les p lus popu la ires 
de la  m y th o lo g ie  te n d a it à ré in tro d u ire  dans le lo ya lism e  p o li
t iq u e  une p a r t de m ys tic ism e  e t de fo i.

L ’a u to r ité  q u ’exercen t les deux  Augustes e t leurs deux 
coad ju teu rs  —  avec prépondérance de D io c lé tie n —  est absolue. 
N u l n ’a q u a lité  p o u r em pêcher ou re ta rd e r l ’ e xécu tion  de leurs 
vo lon tés , p o u r c o n trô le r ou ra t if ie r  leurs actes ou p o u r le u r 
en dem ander com pte . I l  n ’ y  a p lus de sénatus-consultes ; les 
votes que p e u t ém e ttre  le Sénat o n t to u t  au p lus la  v a le u r de 
vœ u x  que le bon  p la is ir  des em pereurs exaucera ou non. C est 
p a r condescendance que les em pereurs la issen t encore au Sénat 
u n  rô le  dans l ’ a d m in is tra t io n  de la  ju s tice  : assez souven t ils  
le c o n s titu e n t en hau te  cou r quand  i l  y  a lie u  de ju g e r au c r i
m in e l u n  g rand  personnage. M ais to u te  l ’a c t iv ité  le g is la tive  
e t a d m in is tra t iv e  a p p a rt ie n t a u x  princes e t à leurs conseils, 
cons ilia  sacra, au p lu r ie l, parce q u ’ i l  y  a a u ta n t de conseils 
que de so u ve ra in s l . A u  te rm e  de « conseil » se su b s titu e  d a il

1. Avec cette réserve, indiquée plus haut (p. 324), que 
ressort les mêmes attributions judiciaires que les Augustes 
en matière de législation doit être très restreinte.

si les Césars ont dans leur 
dans le leur, leur initiative
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leurs sous D io c lé tie n  ce lu i de « consisto ire  », consistorium , m o t 
s ig n if ic a t if  im p liq u a n t que les m em bres ne « s iègent » p lus, 
m ais « se tie n n e n t debou t » : car on ne s’assied pas en présence 
de l ’em pereur.

Les em pereurs p euven t appeler dans ces consistoires q u i bon 
le u r semble ; lé p ré fe t du  p ré to ire  y  a sa place m arquée à cô lé de 
l ’A uguste  ou du César. M ais, com m e l ’A uguste  ou le César, le 
p ré fe t du  p ré to ire  de ce tte  époque est a v a n t to u t  u n  s o ld a t1, e t 
lés a ffa ires-m u ltip les  soumises a u x  consistoires son t d ’o rd re  ju r i 
d ique  ou a d m in is tra t if .  Aussi le  p ré fe t e s t- il doub lé  ou suppléé 
p a r u n  te ch n ic ien  de l ’a d m in is tra t io n , le  « v ica ire  chargé des 
conseils im p é ria u x  », v ica rius  a cons iliis  sa c ris2 ; e t, quelques 
n o m in a tio n s  que p rononcen t les em pereurs, l ’ in fluence  vé rita b le  
e t pe rm anente , dans les consisto ires, re v ie n t a u x  chefs des 
b u reaux , m a g is tr i sc rin io ru m , q u i en fo n t nécessairem ent p a rtie  
en v e rtu  de leurs em plo is. H é rit ie rs  lo in ta in s  des a ffranch is  
préposés p a r C laude a u x  d ivers services de la  chancellerie  im p é 
r ia le , ces fonc tionna ires  son t devenus les m em bres les plus 
im p o rta n ts  d ’assemblées q u i son t à la  fo is des conseils d ’E ta t  
doués de com pétence lé g is la tive  e t des cours suprêmes de 
ju s tice .

I l  y  a que lque analogie en tre  le  rô le  des gouverneurs de p ro 
v ince  dans les d iffé ren tes parties  de l ’ E m p ire  e t ce lu i des chefs 
de bureau dans l ’a d m in is tra t io n  cen tra le . Déchargés, com m e 
on le ve rra  plus lo in , d ’a ttr ib u t io n s  m ilita ire s , les gouverneurs 
son t des a d m in is tra te u rs  e t des ju g e s 3. Mais le u r sphère d ’ac tion  
est re s tre in te  : car la  ré fo rm e p rin c ip a le  de D io c lé tie n , dans 
l ’a d m in is tra t io n  des p rov inces, a consisté à les rendre  plus 
nom breuses e t p lus pe tites . Des qua ran te -sep t provinces q u i 
e x is ta ie n t en 285, D io c lé tie n  en f i t  q u a tre -v in g t-s e p t : la  Corse 
fu t  séparée de la  Sardaigne, la  Crète de la  C yrénaïque ; l ’ Espagne 
C ité rieu re  fu t  frac tionnée  en tro is  p rov inces (Tarracona ise , 
C arthag ino ise , Galice), la  Gaule N arbonna ise  en deux  (N a r- 
bonnaise à l ’ouest du  R hône, V iennoise à l ’est), a ins i que l ’A q u i
ta in e  (N ovem popu lan ie  au sud de la  G aronne, A q u ita in e  au 
n o rd ), la  Lyonna ise  (che fs-lieux L y o n  e t R ouen), la  B e lg ique

1. Voir plus haut, p. 288.
2. Le titre a dft être arrêté avant que consistorium remplaçât dans l ’usage consilium. 

« Vicaire » signifie exactement « lieutenant », « celui qui tient la place de... » (ici, comme 
à la tête des diocèses dont i l  sera question un peu plus loin, « la place du préfet du pré
toire >).

3. « Juge » [judex) est employé désormais au sens de « gouverneur de province »*

—  328 —



L ’absolutisme et les nouveaux cadres adm inistratifs

(che fs-lieux Trêves e t R eim s), la  G erm anie Supérieure (pa r 
la  c réa tion  d ’une p rov ince  de Séquanie, che f-lieu  Besançon) ; 
les deux B retagnes fu re n t divisées en qua tre , de mêm e que les 
deux Pannonies, le N o rique  en deux, de m êm e que la  Dacie 
In té rie u re  e t la  Mésie In fé rie u re  ; on dé tacha de la D a lm a tie  
la  p rov ince  de P ré va lita ne  (correspondan t sensib lem ent au 
M onténégro), de la  Macédoine les prov inces d ’É p ire  N ouve lle  
(A lban ie ) e t de Thessalie ; la  Thrace fu t  d iv isée en q ua tre  c irco n 
scrip tions  (Thrace, R hodope, H é m im o n t, E u rope , ce tte  de r
n ière  p rov ince  co m prenan t la  côte européenne des d é tro its ), 
l ’Asie P roconsu la ire  en s ix  (H e llespon t, Asie, L y d ie , P h ryg ie , 
Carie, Iles), la  G a la tie  en tro is  (du n o rd  au sud : P aph lagon ie , 
G a la tie , P is id ie ), la  Cappadoce en q ua tre  (P o n t de J u p ite r  e t 
P o n t de Polém on sur la côte, Cappadoce e t A rm én ie  [M ineu re ] à 
l ’ in té r ie u r) , la C ilic ie  en deux (Isau rie  à l ’ouest, C ihcie à l ’est). 
L ’ É gyp te  fo rm a  tro is  p rovinces ; la  Cyrénaïque^ (détachée de 
la Crète) fu t  partagée en L ib y e  In fé rie u re , à l ’est, e t L ib y e  
Supérieure, à l ’ouest ; l ’A fr iq u e  P roconsu la ire  fu t  d iv isée 
en tro is  (T r ip o lita in e  ; Byzacène, co rrespondan t à la  T un is ie  
m é rid iona le  e t cen tra le  ; A fr iq u e  P roconsu la ire , com prenan t 
le n o rd  de la  T u n is ie  e t le no rd -es t de l ’ A lgé rie ), la  N u m id ie  en 
deux  (N u m id ie  de C irta  au n o rd , N u m id ie  M ilita ire  au sud), la  
M au ré tan ie  Césarienne en deux  (p a r dé tachem ent de la  M au- 
ré tan ie  S itifienne , à l ’e s t)1.

A  cela s’a jo u ta ie n t sept c irconscrip tions  formées dans ta 
pén insu le  ita lie n n e  : d is tr ic ts  de Vénétie  e t H is tr ie , d E m ilie  
e t L ig u rie , de F la m in ie  e t P icenum , de Toscane e t O m brie , de 
C am panie e t Sam nium , d ’A p u lie  e t Calabre, de Lucan ie  e t 
B ru t t iu m . C’é ta it la  c o n firm a tio n  des mesures prises vers le 
tem ps d ’A u ré lie n  : i l  n ’y  a v a it p lus de d ifférence en tre  l ’a d m in is 
t r a t io n  des provinces e t celle des d is tr ic ts  q u i com posa ien t 
l ’ I t a l ie 2. Seule la  v ille  de R om e, avec une assez la rge  ban lieue , 
é ta it laissée en dehors de ce partage.

D e u x  gouverneurs seulem ent ga rdè ren t le t i t r e  en usage 
a u x  deux  prem iers siècles : les provinces d ’Asie e t d A fr iq u e  
fu re n t to u jo u rs  adm in istrées p a r des proconsuls. Mais tous les 
autres gouverneurs a p p a rte n a ie n t à l ’une des tro is  classes des

1. I l  n’y  a pas de bonnes raisons de croire certains de ces fractionnements antérieurs
& Dioclétien. . . .  . j  .

2. On évita seulement d’appliquer aux districts italiens le nom de provincial on 
désignait chacun d’eux par son nom propre, sans adjonction d un terme générique. 
Mais c’étaient des provinces de fait.
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« gouverneurs » ( præ sides), « correcteurs » (correctores) e t « con
sulaires » (consulares), hiérarchisées dans cet o rd re , les consu
la ires é ta n t au rang  le p lus é levé1. O n p e u t n o te r que 
tous les d is tr ic ts  de l ’ I ta lie  pén insu la ire  re s ta ie n t confiés 
à des correcteurs, ta n d is  que cette  catégorie  de gouve r
neurs é ta it ra re m e n t représentée dans les au tres pa rties  de 
l ’E m p ire .

Toutes ces prov inces é ta ie n t groupées en « diocèses » ; à 
chaque diocèse (diœ cesis) é ta it préposé un  « v ica ire  des p ré fe ts 
du  p ré to ire  » ( v ica rius  præ fectorum  præ torio )  : i l  re ce va it les 
ra p p o rts  des gouverneurs, le u r  tra n s m e tta it  les ordres du  p o u 
v o ir  ce n tra l, ju g e a it en appel les causes exam inées p a r eux en 
prem ière  instance. Seuls les deux proconsuls d ’Asie e t d ’A fr iq u e , 
indépendants  des v ica ires , re le va ie n t d ire c te m e n t de l ’em pe
reu r. Les diocèses é ta ie n t au nom bre  de tre ize  : l ’ I ta lie  en fo r 
m a it deux, diocèse d ’ Ita lie  (com prenan t la  m o it ié  s e p te n tr io 
nale de la  pén insu le , les A lpes C ottiennes e t la  R é tie ) e t diocèse 
de R om e (com prenan t la  m o itié  m é rid iona le  de la  pén insu le  e t 
les î le s )2 ; i l  y  a v a it u n  diocèse des Pannonies (N oriques, P an- 
nonies, D a lm a tie ), u n  diocèse des Mésies (Mésie Supérieure, 
Dacies, P ré va lita n e , É p ires, M acédoine, Thessalie, A chaïe, 
C rè te )3, u n  diocèse des Thraces (anciennes prov inces de Thrace 
e t de Mésie In fé r ie u re )4, u n  diocèse d ’Asie (ancienne p rov ince  
d ’Asie , L y c ie  e t P is id ie ), u n  diocèse du  P o n t (R ith y n ie , P a p h la 
gonie, G a la tie , ancienne Cappadoce), un  diocèse d ’O rie n t (com 
p re n a n t le reste des provinces asia tiques : C ilic ie , C hypre, Méso
po tam ie , Syries, Pa lestine , A ra b ie , l ’É g yp te  e t les L ibyes), u n  
diocèse d ’A fr iq u e , u n  diocèse des Espagnes, u n  diocèse de V ie n 
noise (anciennes prov inces d ’A q u ita in e  e t de N arbonna ise , e t 
A lp e s -M a ritim e s ), u n  diocèse des Gaules (Lyonnaises, B e lg iques, 
G erm anies, A lpes Grées), u n  diocèse des Bretagnes. I l  est in té 
ressant de cons ta te r que la  p ro v in ce  de M au ré tan ie  T in g ita n e  se 
ra t ta c h a it  au diocèse des Espagnes e t non  au diocèse d ’A fr iq u e  : 
c ’est q u ’on re n o n ça it à ro u v r ir  les rou tes de te rre  en tre  ce tte  
p rov ince  e t la  M au ré tan ie  Césarienne ; le M aroc ne co m m u n i

1. Le titre  de « consulaire » n’implique nullement à cette époque l'exercice préalable 
du consulat. De même les proconsuls d’Asie et d’Afrique, au iv® siècle, n’ont pas 
nécessairement passé par le consulat.

2. Nominalement ces deux groupes de provinces formaient un « diocèse d’Italie B 
unique; mais c’étaient en réalité deux diocèses, régis chacun par un vicaire.

3. Ce diocèse est à cheval sur la lim ite linguistique du latin et du grec.
4. Ce diocèse est à peu près complètement de langue grecque.

—  330 —



q u a it régu liè rem en t avec le reste du  m onde ro m a in  q u ’à trave rs  
le d é tro it  de G ib ra lta r .

La  v i lle  de Rom e é ta it la  résidence d ’u n  v ica ire , m ais res
t a i t  en ré a lité  en dehors des diocèses com m e des provinces : 
c’ é ta it  le  p ré fe t de la  v i l le  q u i a d m in is tra it ,  avec le  concours 
du  Sénat, Rom e e t la  contrée e n v iro n n a n te , e t q u i y  re n d a it 
la  ju s tice  avec la  co lla b o ra tio n  des p ré teu rs  encore pourvus 
d ’a ttr ib u t io n s  ju d ic ia ire s 1, ta n d is  que le v ic a ire  d u  diocèse de 
R om e re ce va it les appels des prov inces com posant le diocèse2.

Des v ica ires , des proconsuls d ’Asie e t d ’A fr iq u e  e t du  p ré fe t 
de la  v ille , les jus tic iab les  p o u va ie n t appe ler à l ’A uguste  ou au 
César, q u i t ra n c h a it en de rn ie r ressort, p a r lu i-m ê m e  ou p a r un
délégué. _ _

D iv is io n  de l ’ I ta lie  en d is tr ic ts , ré d u c tio n  de 1 étendue 
de nombreuses p rov inces , c réa tion , p o u r la  presque to ta 
l i té  de l ’E m p ire , d ’un  échelon in te rm é d ia ire  en tre  le gouve r
neu r de p rov ince  e t l ’em pereur, c ’ é ta ie n t là des in n o v a 
tio n s  im p o rta n te s , d o n t la  p rem ière  seule a v a it été v ra i
m e n t préparée e t amorcée dans la  période an té rieu re  à 
D io c lé tie n . Ces ré form es s’e x p liq u a ie n t en p a rtie  p a r des ra i
sons d ’o rd re  p ra tiq u e  : u n  peu p a r to u t les com m un ica tions  
é ta ie n t rendues précaires p a r le  m auva is  é ta t des rou tes et 
l ’audace des m a lfa ite u rs  ; les voyages é ta ie n t souven t dange
re u x , to u jo u rs  co û te u x  ; le gouve rneu r ne p o u v a it pas fa ire  
s e n tir  u ti le m e n t e t ra p id e m e n t son a c tio n  dans u n  ra y o n  tro p  
la rge , e t le  ju s tic ia b le  d é s ira it que les juges de p rem iè re  in s 
tance e t d ’appel ne fussent pas tro p  lo in . La  m u lt ip lic a t io n  des 
provinces e t l ’ in s t i tu t io n  des diocèses é ta ie n t fa ite s  p o u r a tté 
nue r les d ifficu lté s . _

Mais D io c lé tie n  a v a it  sans d ou te  d ’au tres m ob iles  encore. Ce 
fra c tio n n e m e n t de l ’ E m p ire  en p e tits  co m p a rtim e n ts , cette  
c o m p lica tio n  de la  h ié ra rch ie  é ta ie n t l ’e ffe t d ’une p o lit iq u e  p ru 
dente e t soupçonneuse q u i ca n to n n a it chaque gouve rneu r dans 
un  cercle é tro it ,  a u g m e n ta it le  nom bre  des fonc tionna ires  p o u r 
d im in u e r le u r a u to r ité  e t p o u r les fa ire  s u rv e ille r les uns p a r les 
autres. U ne nouveau té  rem arquab le  fu t  le rô le  dévo lu  b ie n tô t, 
dans ce rég im e, à des fonc tionna ires  désignés p a r l ’expression 
Vague d ’ « em ployés a u x  affa ires », agentes in  rebus : à la  fois

L ’absolutisme et les nouveaux cadres administratifs

1* Voir plus haut, p. 311. . ..
2. Dans la pratique, cette distinction des compétences n a pas toujours été facile a 

observer, et i l  y a eu des conflits entre ces deux fonctionnaires juxtaposés.
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courrie rs e t po lic ie rs , ils  s’ occupa ien t s u r to u t d ’espionnage pou r 
le  com pte  de l ’em pereur dans tou tes  les prov inces e t à tous les 
degrés de la  h ié ra rch ie .

Le p é r il de ce systèm e est ce lu i de to u te  bu reaucra tie  se 
d é ve loppan t su r elle-m êm e e t l ib re  de con trô le  : le n te u r, fo r 
m a lism e excessif, sécheresse e t, p o u r a ins i d ire , sclérose. P ro 
vinces e t diocèses, dans la  d iv is io n  de D io c lé tie n , son t non pas 
des un ités v iva n te s , m ais le p ro d u it  d ’u n  découpage a r t if ic ie l.  
L a  m ach ine  a d m in is tra t iv e  est m in u tie u se m e n t m ontée, la 
techn ique  en est a d ro ite  ; m ais i l  n ’est pas en son p o u v o ir  d ’ être 
souple, féconde, c réa trice  de richesse e t d ’a c tiv ité .

I I I .  —  LES NO U VELLES IN S T IT U T IO N S  M IL IT A IR E S K

De l ’anarch ie  m ili ta ire ,  on g a rd a it le so u ve n ir que les u su r
pa tions  é ta ie n t le p ire  fléau p o u r R om e e t p o u r le sa lu t de l ’ E m 
p ire . D io c lé tie n  ch e rch a it à les p ré v e n ir quand  i l  m o d if ia it  
l ’a d m in is tra t io n  p ro v in c ia le  ; l ’o rgan isa tion  m ili ta ire  aussi fu t  
rem aniée dans le mêm e esp rit.

Fonctions c iv iles  e t com m andem ents m ilita ire s , à p a r t ir  de 
D io c lé tie n , son t rigou reusem en t séparés, e t n i les gouverneurs 
des provinces n i les v ica ires des diocèses n ’o n t de troupes sous 
leurs ordres. Le  com m andem ent des forces armées est con fié  à 
des généraux, duces, que nous pouvons b ien  appe ler « ducs », 
ca r nous sommes ic i à l ’o rig ine  de l ’em p lo i m éd iéva l du  m o t ; 
ils  o n t p o u r chefs d irec ts  les em pereurs e t les pré fe ts  du  p ré 
to ire . C hacun des ducs a la  charge d ’ un  secteur de la  fro n tiè re  ; 
en tre  les lim ite s  de leurs com m andem ents e t celles des p ro 
v inces, i l  y  a coïncidence fréquem m en t, m ais pas to u jo u rs  : 
l ’o rd re  c iv i l  e t l ’o rd re  m ili ta ire  son t indépendants  l ’un  de 
l ’au tre .

L a  lég ion  des deux p rem ie rs  siècles é ta it  anim ée d ’u n  esp rit 
de corps q u i p o u v a it la  rend re  dangereuse ; en o u tre  elle é ta it 
tro p  nom breuse p o u r se déplacer fa c ile m e n t dans des contrées 
appauvries  e t p a r des chaussées m a l entre tenues. P o u r se p ré 
m u n ir  con tre  les révo ltes éventue lles e t aussi p o u r a v o ir  1

1. O uvr ag es  a  c o n s u lte r . — Mommsen, Das römische Militärwesen seit Diocletian, 
dans la revue Hermes, t. X X IV  (1889), p. 195-279, mémoire reproduit dans Gesam- 
melle Schriften, t. V I (Berlin, 1910, in-8°), p. 206-283 ; R. Grosse, ouvrage cité plus 
haut (p. 309), surtout p. 23-220 (« Die Diokletianisch-Konstantinische Militärordnung »); 
N. H. Baynes, article cité plus haut, p. 309.
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une arm ée p lus m ob ile , D io c lé tie n  fra c tio n n a  les anciennes 
lésions en lésions d ’ un  m ill ie r  d homm es e n v iro n  e t créa des 
lés ions nouvelles de mêm e e ffec tif. Le  n ° m b redes  le g io n sse le va
a ins i dans le  cours du  i v e siècle, ju sq u  a près de 175 , chacune 
é ta it ’ com m andée, en règle générale, p a r u n  tr ib u n , ® P™ ® 
lé s io n  n ’a y a n t guère su rvécu au fra c tio n n e m e n t , le 
subalternes a va ie n t échangé le nom  de ce n tu r io n  con tre  ce u i 
de cen ten ie r ( centenarius) .  Les corps a u x ilia ire s  (co ores  ou

a u x ilia  p o u r l ’ in fa n te r ie , alæ, ve xü la tl°™ S ï T c i n q
cava le rie ) fu re n t m a in tenus ou ramenés à 1 e ffe c tif de c q 
cen tsh o m m e s ; i l  v  en eu t, à la  f in  du  iv«  siècle, e n v iro n  575, 
d o n t p lus de la  m o itié  é ta ien t des corps de cava lerie . Le  te rm e  
de numerus p e rd it vers l ’ époque de D io c ic t.e n  1 accepUou^ p 
cia le qu ’ i l  a v a it an té rie u re m e n t p o u r p rend re  le sens gen

n<C:ees différentes3 un ités  é ta ie n t d is tribuées en tro is  catégories, 
inéga lem ent estimées e t tra itées . Les m ilita ire s  les m o ins avan 
tagés m a té rie lle m e n t e t les m oins considérés é ta ie n t ceux q u i 
cantonnés sur la  fro n tiè re  e t d its  p o u r ce tte  ra ison  npanenses  
ou lim ita n e i, en assum aient la  défense perm anente . Les autres 
Sorps é ta ie n t dispersés à l ’ in té r ie u r  de l ’ E m p a e  pour■ q u e ja  
po lice , a u ta n t que possible, fû t  assurée p a r to u t e t « rm a ie n t 
lo rsq u ’ i l  en é ta it besoin, les années de cam pagne ils  é ta ien t 
Qualifiés les uns de comitatenses (et troupes du  cortege »), les 
autres au degré supérieu r, de p a la t in i (« troupes du  pa la is ») : 
ceux ci é ta b lis , en p rin c ip e , près des résrdences .m pe-
ria les Les successeurs de D io c lé tie n  créeront _ une qua trièm e  
catégorie, les pseudo-comitatenses (« troupes censees du  cortege ») 
in te rm é d ia ire s , peu t-ê tre  p a r les em placem ents occupes e t en 
to u t  cas p a r la  S itu a t io n  m a té rie lle  e t m ora le , en tre  les r ip a -

r i Z Z V e ^ T T v es S'et quelle  que fû t  l ’ arm e U n ’y  a v a it 
guère com m e soldats que des paysans e t des
les engagements vo lon ta ires  des p rem iers e t 1 » r F  ; 
spontanée ou forcée, des seconds ne s u ff is s e n t p u b l i e r a  
m e n t au re c ru te m e n t, D io c lé tie n  ^  
foncie rs, à t i t r e  de p re s ta tio n , o b lig a tio n  d e fo u r n ir  des 
dats dans les années où ce se ra it necessaire . les p e tits  p ro p rie  
u . ud . , . • „ . . . „ p ,  j n n t chacun d e v a it une recrue ;ta ires é ta ie n t re p a rtis  en groupes d o n t cnacuu u

1. Ce mot désigne d'abord une formation de combat (« coin »), puis a été employé 
comme appellation de^certains corps.
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les p ro p rié ta ire s  ̂  p lus riches deva ien t une ou p lus ieurs recrues 
chacun s u iv a n t l ’ im po rtance  de leurs im m eubles. Les redevables 
p o u va ie n t, à le u r gré, envoye r au service des paysans v iv a n t 
su r leurs domaines ou b ien  ache te r des homm es à des m a r
chands spécialisés dans ce tra f ic . L ’em pereur, de son côté, 
p o u v a it dem ander, au lie u  de l ’hom m e, une somm e d ’a rgen t 
q u i rep résen ta it sa va le u r, 1 a u ru m  tiro n icu m  (« o r des recrues »P. 
Les soldats q u ’on a ch e ta it —  q u ’ ils  fussent achetés p a r des p a r t i
cu liers ou p a r 1 em pereur —  é ta ie n t le p lus souven t des b a r
bares^ e t la  p ro p o rtio n  des barbares dans l ’arm ée rom a ine  du 
i v e siècle est allée en grossissant ra p idem en t.

U ne a u tre  source de re c ru te m e n t ne d o it  pas ê tre  omise. 
Sévère A le xa n d re  a v a it  créé l ’o b lig a tio n  h é réd ita ire  du  service 
p o u r les l im ita n e i g ra tifié s  de te rres cu ltiva b le s  ; à p a r t ir  de 
D io c lé tie n  l ’o b lig a tio n  h é ré d ita ire  s’étend a u x  fils  de tous les 
vé térans, sans d is t in c t io n  : ils  son t so ldats de naissance ; une 
fois q u ’u n  hom m e est e n tré  dans le  m é tie r m ili ta ire ,  la  lo i y  
m a in t ie n t ses descendants.

IV .  —  LES DIFFÉRENTES CLASSES SOCIALE S K

A u  i v e siècle com m e a u x  précédents, la  p lus hau te  classe 
de la  société rom a ine  est form ée p a r les fam ille s  sénatoria les, 
p a r la  noblesse h é ré d ita ire  des clarissim es.

Gros p ro p rie ta ire s  fonciers, ils  possèdent les m eilleures terres 
de 1 I ta lie  e t des p rov inces, quand  elles ne son t pas comprises 
dans le dom aine im p é ria l. P a rm i eux, les uns conservent des 
biens fa m ilia u x , acquis depuis des générations ; les autres sont 
des en rich is  e t des anob lis  d ’ epoque récente : p e n d a n t l ’a n a r
chie m ili ta ire ,  com m e i l  a rr iv e  to u jo u rs  dans les périodes t r o u 
blées, des fo rtunes  in d iv id u e lle s  se son t bâties su r la  m isère

,  ^ f s m oda lités de ce système ne se sont établies que peu à peu, au cours du IVe siècle. 
M ais 1 expose ne p e u t guère en être fragm enté. I l  y  a d ’a illeu rs  p lus d ’une ince rtitu d e  
dans cette  question.
. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . Ch. L é c riva in , Le Sénat romain depuis Dioclétien, 
a Borne et à Constantinople (Pans, 1883, in-8°, fasc. 52 de la  « B ib lio th èq u e  des Écoles 
françaises d ’A thènes et de Rom e ») ; Fuste l de Coulanges, Le colonat romain (vo ir p lus 
hau t, p. 219) ; S. D il l ,  Roman society in the last Century of the Western Empire (Lon- 

res, 1899, in -8 °) ; A . Dopsch, Wirtschaftliche und soziale Grundlagen der europäischen 
Kulturentmcklung aus der Zeit von Cæsar bis auf K arl den Grossen (V ienne, 1918- 
1920, 2 vo l. in -8 °  ; 26 é d itio n , 1923-1924), s u rto u t le t .  I ,  sections 3 e t 5 ; M a rc  B loch, 
Ga société du haut moyen âge et ses origines, dans le Journal des savants, ann. 1926, 
p. 403-420, à p ropos du  l iv re  p récédent ; F . L o t, La fin du monde antique et les dé
buts du moyen âge (Paris, 1928, in-8°, dans la  co llection  « L ’évo lu tio n  de l ’hum an ité»).
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p u b liq u e . Les uns e t les autres, à la  fa ve u r de l ’ o rd re  ré ta b li p a r 
la  té tra rc h ie , p re n n e n t confiance e t sen ten t le u r richesse plus 
s tab le  ; ils  ne songent p lus à la  d iss im u le r, m ais en fo n t v o lo n 
tie rs  étalage, sans p o u r cela re ve n ir a u x  hab itudes  de géné
ro s ité  m u n ic ip a le  q u i a va ie n t été en honneu r au tem ps des 
A n to n in s  ; ils  ve u le n t grossir le u r p a tr im o in e , achè ten t les 
terres voisines de leurs p rop rié tés , e n tre tie n n e n t de no m b re ux  
esclaves. Beaucoup d ’en tre  eux ne para issent pas souven t à 
R om e n i dans l ’en tourage des em pereurs ; m ais ils  son t res
pectés e t c ra in ts  dans le u r  pays.

C’est p a rm i les clarissim es q u i rés iden t ou v ie n n e n t à R om e que 
les em pereurs chois issent —  ou la issen t ch o is ir p a r le S énat1— les 
questeurs, les p ré teu rs , les consu ls2. Comme la  questure e t la  
p ré tu re , le consu la t n ’est p lus q u ’u n  t i t r e  creux, o b lig e a n t ce lu i 
q u i le re ç o it à fa ire  les fra is  de fêtes coûteuses e t ne lu i  d o n n a n t 
aucune p a r t dans l ’a d m in is tra t io n  de l ’ É ta t  : les consuls n ’o n t 
que des sa tis fac tions  de v a n ité , e t, a v a n t to u t ,  l ’ o rgue il de savo ir 
que les actes de l ’année son t datés p a r leurs nom s. I l  n ’y  a plus 
que ra re m e n t des consuls sufîects : ils  son t rem placés p a r les 
« consuls honora ires », à q u i les em pereurs con fè ren t le  t i t r e  
sans exercice réel de la  m a g is tra tu re .

De hau ts  fonc tionna ires  com m e le p ré fe t de la  v ille , les p ré 
fets du  p ré to ire , co n tin u e n t à être choisis p a rm i les sénateurs 
ou b ien  e n tre n t au Sénat du  fa it  de le u r fo n c tio n  ; son t c la ris 
simes aussi une p a rtie  des gouverneurs de p rov ince  : les p ro 
consuls, les consulaires, quelques-uns des correcteurs.

M ais, dans l ’ a d m in is tra t io n  c iv ile  e t dans le com m andem ent 
des armées, l ’ in fluence  réelle  de l ’ o rd re  séna to ria l est in fé rieu re  
à celle de l ’o rd re  équestre : to u te  l ’ é v o lu tio n  an té rieu re  de 
l ’E m p ire  co n d u isa it à ce ré s u lta t. C’est u n  t i t r e  équestre, ce lu i 
de « perfectissim.es », que p o rte n t les v ica ires , les ducs, une 
p a rtie  des correcteurs, tous les præsides, e t les em ployés 
p r in c ip a u x  des bu reaux. A tta c h é  à la  fo n c tio n , le perfec- 
tis s im a t n ’est pas hé ré d ita ire  com m e le c la riss im a t : i l  récom 
pense un  m é rite  personnel, une p a r t ic ip a tio n  e ffec tive  a u x  
besognes e t a u x  soucis de l ’ É ta t .  P a r une m o d if ic a tio n  no tab le

1 O uand le cho ix  est laissé au Sénat, ce q u i est le cas en général pou r les questeurs 
et les préteurs, e t ce q u i a rr iv e  dans certa ines périodes du i v e siècle pou r les consuls, les 
choix d o iv e n t ê tre confirm és p a r l ’em pereur; e t d ’avance le Sénat t ie n t  com pte  des
préférences du prince . , ,  . ,

2. Les règlem ents sur l ’âge des m a g is tra ts  sont tom bes en désuétude : questeurs et 
préteurs sont des jeunes gens ; les consuls sont d ’âges très variés, e t i l  y  a des exemples 
de consuls très jeunes.
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des règles anciennes, aucune c o n d itio n  de cens n ’est exigée 
p o u r le p e rfec tiss im a t : les princes son t d ’a u ta n t p lus lib res 
d ’y  appe ler tous les bons serv iteu rs  de l ’ E m p ire 1.

Le passage est to u jo u rs  possible, d ’a illeu rs , du  p e rfec tiss im a t 
au c la riss im a t, p a r la  vo ie  de Yadlectio, de la  fa v e u r im p é ria le  
q u i fa i t  e n tre r au Sénat u n  non-sénateur. Le  béné fic ia ire  est 
in s c r it , en général, p a rm i les « consulaires », car les autres degrés 
(questoriens, éd ilic iens, tr ib u n ic ie n s , p ré to riens ) o n t à peu près 
d ispa ru , de sorte que les term es de « c larissim e » e t de « consu
la ire  » dev iennen t p ra tiq u e m e n t é q u iva le n ts2.

Au-dessous des clarissim es, q u i d é tie n n e n t la  p lus grande 
p a rtie  de la  richesse im m o b iliè re , e t des perfectissim es, q u i 
occupent dans l ’É ta t  les p r in c ip a u x  postes de com m andem ent, 
la  bourgeoisie m u n ic ip a le , regardée tra d it io n n e lle m e n t com m e 
la  tro is ièm e  des classes p riv ilég iées , a beaucoup sou ffe rt. E lle  
com prend  s u rto u t les p e tits  p ro p rié ta ire s  q u i, dans les crises 
récentes, n ’o n t pas pe rdu  le u r a vo ir, m ais n ’o n t pas fa i t  fo r 
tu n e  non  p lus. L e u r aisance est m éd iocre  e t préca ire , car les 
d ifficu lté s  économ iques son t lo in  d ’ être  résolues. M em bres des 
conseils m u n ic ip a u x , ils  o n t la  charge entiè re  de l ’a d m in is tra 
t io n  de le u r c ité , car, depuis la  f in  du second siècle, l ’assemblée 
p o pu la ire , dans les v ille s  —  p lus ta rd  q u ’à R om e, m ais de la 
mêm e façon — , a cessé peu à peu d ’ être une ré a lité  p o u r se 
rédu ire  à un  nom  e t à u n  s im u lacre . Le cu ra te u r de la  c ité , q u i, 
a v a n t D io c lé tie n , é ta it u n  com m issaire nom m é p a r l ’em pereur 
p o u r être  comme le tu te u r  des m u n ic ip a lité s  embarrassées, est 
m a in te n a n t u n  personnage de la  v ille , élu p a r le conseil m u n i
c ipa l com m e les autres m a g is tra ts  auxquels i l  est superposé. 
M ag is tra ts  e t sim ples « curia les » (ce te rm e  rem place à p a r t ir  de 
ce tte  époque ce lu i de d é cu rio n s3) o n t à assurer le  bon  ordre , 
les services pub lics , l ’e n tre tie n  des édifices e t des voies ; ils  o n t 
s u r to u t à fa ire  re n tre r, non  seulem ent les taxes m un ic ipa les , 
m ais les im p ô ts  d ’ É ta t ,  e t ils  en son t so lid a ire m e n t respon
sables, su r leurs fo rtunes propres, d e va n t les gouverneurs. C’est 
une o b lig a tio n  très lou rde , q u i les accable de soucis, les rend  
o d ie ux  à leurs concitoyens e t menace constam m ent de les 
ru in e r. P o u r en être dé livrés, ils  renonce ra ien t vo lo n tie rs  aux

1. A u  surplus, la  dépréc ia tion  de la  m onnaie a u ra it p ro d u it d ’elle-même un  e ffe t de 
ce genre : v o ir  ce q u i a été d i t  p lus hau t, p . 265, au su je t du cens sénatoria l.

2. Dans cet em plo i comme dans l ’a ppe lla tion  des gouverneurs, le te rm e de « consu
la ire  » est sans ra p p o rt avec l ’exercice du co nsu la t; l ’é tym o log ie  est perdue de vue.

3. L ’ id e n tité  du  decurión  e t du  curia le  n ’est pas admise p a r to u t  le m onde. C ’est 
cependant la  so lu tion  d o n t les tex tes  s’accom m odent le m ieux.
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honneurs de le u r c ité . M ais les em pereurs les m a in tie n n e n t de
force dans la  cu rie , ca r sans eux les v ille s  ne sera ien t p lus a d m i
nistrées e t l ’ im p ô t ne re n tre ra it  p lus : qu iconque  possède v in g t-  
c inq  arpents (un  peu p lus de s ix  hectares) p e u t être  in s c r it  
d ’office p a rm i les curia les, e t l ’est en fa i t  le p lus so u ve n t; les 
fils  de curia les son t curia les eux-m êm es, o b lig a to ire m e n t; les 
curia les, surve illés soigneusem ent p a r les représentants^ de 
l ’ É ta t ,  son t ré in tégrés dans le u r  c o n d itio n  quand  ils  essaient 
de s’en évader en s’ e x p a tr ia n t, en a lié n a n t leurs b iens, en s en
gageant dans l ’arm ée. La  seule vo ie  légale q u i s’o ffre  à eux p o u r 
e n °so rtir  est d ’o b te n ir  de l ’em pereur so it le  ra n g  de cla riss im e, 
so it une fo n c tio n  co n fé ran t le p e rfec tiss im a t, car clarissim es e t 
perfectissim es son t exem pts des ob lig a tio n s  q u i pèsent su r les 
curia les : m ais ce tte  p ro m o tio n  est in te rd ite  à tous ceux q u i 
n ’o n t p o in t passé au p réa lab le  p a r to u te  la  filiè re  des charges 
m un ic ipa les ; en ou tre , i l  a rr iv e  que, p o u r ê tre  p ro m u , i l  fa ille  
acheter la  fa ve u r de quelque personnage h a u t p lacé, e t p o u r de 
n o m b re u x  curia les ce tte  dépense est au-dessus de leurs res
sources. _ . ,

A in s i, beaucoup de p e tits  p ro p rié ta ire s  se tro u v e n t re n te s  
vers les classes pauvres : a lors q u ’an té rie u re m e n t on co m p re n a it 
sous le nom  d ’honestiores les sénateurs, les chevaliers e t les 
m em bres des conseils m u n ic ip a u x , ceux q u ’on appelle  m a in te 
n a n t les honora ti son t seu lem ent les clarissim es e t les perfec
tissim es, m is p a r leurs im m u n ité s  b ien  au-dessus des curia les. 
Les em barras m a té rie ls  e t le découragem ent a ffa ib lissen t la  
classe m oyenne q u i é ta it, u n  siecle p lus tô t ,  le m e ille u r e lem ent
de la  p o p u la tio n .  ̂ _ .

A u  B as-E m p ire , ce ne son t pas seu lem ent les fils  de vé térans 
e t les fils  de curia les q u i, de gré ou de force, re s te n t dans la  
c o n d itio n  de leurs pères. Des d ispos itions légales in tro d u ite s  
les unes sous D io c lé tie n , les au tres peu après lu i,  l ie n t aussi 
les a rtisans , de père en fils , à le u r c o rp o ra tio n  ou « collège », 
so it q u ’ ils  fa b r iq u e n t p o u r l ’ É ta t ,  dans des m anu fac tu res  
im péria les , les arm es, les étoffes, les m onnaies d o n t i l  a besoin, 
so it q u ’ils  t ra v a il le n t p o u r l ’ in d u s tr ie  p rivée . L ’ o b lig a tio n  héré
d ita ire  est la  m êm e dans tou tes les professions q u i c o n tr ib u e n t 
à l ’a lim e n ta tio n  des grandes v ille s . E n fin  le co lon est a ttaché  
au cham p q u ’ i l  c u lt iv e , non  p lus p a r une de tte  personnelle à 
l ’égard du  b a ille u r, m ais p a r une co n tra in te  légale, et^ ses 
en fants pas p lus que lu i  ne p o u rro n t q u it te r  le u r te rre . A  l ’ o r i
gine, la  cou tum e, quand  elle é ta b lissa it u n  lie n  en tre  l ’hom m e
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e t le sol, a v a it  p o u r o b je t de g a ra n t ir  le  co lon con tre  l ’é v ic tio n  ; 
m a in te n a n t, c ’est con tre  le co lon que ce tte  s o lid a rité  avec la 
te rre  est in te rp ré té e  : la  lo i lu i  in te rd it  to u t  d é p a rt, to u te  in te r 
ru p t io n  de tra v a il.  L ’ É ta t  in te rv ie n t sans m esure dans les ex is
tences privées p o u r f ix e r  im m u a b le m e n t la  tâche de chacun.

V. — LES PROBLÈMES ÉCONOMIQUES\

Ces exigences despotiques a v a ie n t p o u r o rig ine  la  c ra in te  
de v o ir  la  v ie  économ ique, dé jà  m a l assurée e t p le ine  de pé rils , 
tro u b lé e  davan tage  encore p a r des changem ents im p révus  
e t des caprices in d iv id u e ls .

Les campagnes e t les ré form es de D io c lé tie n  e t de ses co lla 
bo ra teurs  ram ena ien t dans l ’E m p ire  l ’o rd re  et la  p a ix . La  s itu a 
t io n  économ ique, de ce fa it ,  se t r o u v a it  sensib lem ent am éliorée. 
I l  re s ta it cependant b ien  des terres en fr ich e , b ien des tro u p e a u x  
à re co n s titu e r, b ien  des v ille s  e t des fermes à re co n s tru ire , b ien  
des régions in su ffisa m m e nt peuplées. L a  d iff ic u lté  e t l ’ in ce r
t i tu d e  des tra n sp o rts  é ta ie n t cause que la  ré p a r t it io n  des p ro 
d u its  se fa is a it irré g u liè re m e n t, que des crises locales, ta n tô t 
de d ise tte  e t ta n tô t  de m évente , é ta ie n t fréquentes e t d o u lou 
reuses.

L ’a d m in is tra t io n  nouve lle  é ta it m é th o d iq u e , m ais elle coû
ta i t  cher. I l  y  a v a it q ua tre  cours à e n tre te n ir, de très n o m b re ux  
tra ite m e n ts  à p a y e r; les dépenses m ilita ire s  aussi é ta ien t 
accrues. D io c lé tie n  é ta it en présence de deux tâches, rendre  la 
v ie  p lus fac ile  à l ’ensemble de la  p o p u la tio n  e t augm en te r les 
revenus pub lics  : i l  n ’ é ta it pas aisé de résoudre l ’un  des p ro 
blèmes sans c o m p liq u e r du mêm e coup les données de l ’au tre .

L ’assainissement de la m onna ie , en to u t  cas, é ta it désirab le  
de to u t p o in t de vue. D io c lé tie n  s’en occupa en tre  290 e t 300. 1

1 .  O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  M om m sen, Ueber das Edict Diocletians de pretiis 
reritm venalium, et Dns diocletianische Edict über die Waarenpreise, dans Gesam- 
melte Schriften, l .  I l  (B e rlin , 1905, in-8°), p. 292-340 (artic les parus d ’abord respective
m ent en 1851 et 1890) ; Bouché-Leclercq, Leçons d'histoire romaine (Paris, 1909, 
i ii-1 2), chap X (« L 'a d m in is tra t io n  financ iè re  du B as-E m pire  ») ; A . P igan io l, L'impôt 
de capitation sous le Bas-Empire romain (Paris, 1916, in-8°) ; F . L o t , De l'étendue et 
de la valeur du capul fiscal sous le Bas-Empire, dans la Revue historique du droit 
français et étranger, ann. 1925, p. 5-60 et 177-192 ; du même, L'impôt foncier et la 
capitation personnelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque (Paris, 1928, in-8°, 
fasc. 253 de la « B ib lio th èq u e  de l ’École des H autes É tudes, sciences h is toriques et 
philo log iques »1. Les réform es fiscales de D io c lé tie n  o n t donné lieu  à d ’abondantes 
controverses, q u i ne sont pas term inées.
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U ne frappe  régu liè re  fu t  é tab lie  su r les bases su ivan tes ; le  
po ids de 1 aureus é ta it  o ffic ie llem en t ré d u it  à 5 g r. 45 (60 pièces 
à la  l iv re ) , m esure q u i é ta it de n a tu re  à en fa c il ite r  la  c irc u la 
t io n 1; 1 ém ission d argentei de bon  a lo i, de m êm e po ids que les 
deniers an té rieu rs  à C aracalla  (3 g r. 41, 96 pièces à la  l iv re ) , 
é ta it  re p r ise ; Y A n to n in ia n u s  d isp a ra issa it; des m onnaies de 
bronze légèrem ent argenté  é ta ie n t mises en c irc u la t io n ; la  
pièce m oyenne de la  série, pesant en p rin c ip e  4 g r. 55 (72 pièces 
à la  liv re )  e t v a la n t le l / 4 2 e de Yargenteus, fu t  celle q u i dans la 
p ra tiq u e  p o rta  le nom  de den ier. Ce changem ent dans l ’e m p lo i 
du  m o t, q u i ja d is  a v a it  désigné la  pièce d ’a rgen t e t q u i désor
m ais s a p p liq u a it  à une m onna ie  de bronze de fa ib le  va le u r, 
é ta it  une consequence de la  d é p ré c ia tio n  subie p a r le den ie r au 
cours du  m e siècle.

L a  fa b r ic a t io n  de ces m onnaies dans les a te lie rs  im p é ria u x  
fu t  a tte n tiv e m e n t su rve illée . O n f i t  en sorte  que chacun des 
Augustes e t des Césars e û t, dans les régions q u ’i l  a d m in is tra it  
des a te lie rs  su ffisam m en t p ro d u c tifs  ; c ’est a ins i q u ’u n  hô te l des 
m onnaies fu t  créé à Trêves. Dans le  systèm e a ins i conçu, i l  n ’y  
a v a it  p lus de place p o u r une frappe  d is tin c te  de la  frappe  im p é 
ria le  : le m onnayage d ’A le xa n d rie  fu t  supp rim é , d ’a u ta n t plus 
que l ’u s u rp a tio n  d ’A ch ille u s  a v a it  fo r te m e n t i r r i té  D io c lé tie n  
con tre  les A le xa n d rin s .

La  ré fo rm e  de la  m onna ie  é ta it fa ite  dans l ’in té rê t com m un 
de l ’ É ta t  e t du  com m erce; la  ré fo rm e  des im p ô ts  d irec ts  fu t  
en trep rise  s u rto u t p o u r a lim e n te r le budge t. E n  d é c id an t p o u r 
l ’ensemble de l ’ E m p ire  l ’é tab lissem ent d ’u n  nouveau  cadastre 
e t le re m an iem en t du  rég im e fisca l, D io c lé tie n  che rcha it 
d ’abo rd  à augm en te r le rendem en t de l ’ im p ô t;  i l  ne songeait 
que seconda irem ent à m e ttre  p lus d ’équ ité  dans la  ré p a r tit io n .

L  im p ô t fo n c ie r resta , con fo rm ém en t à l ’e sp rit de to u te  la  
lé g is la tio n  rom a ine , l ’ im p ô t d ire c t p a r excellence. Les rôles 
fu re n t dressés d ’après le pa rtage  du sol en un ités  fiscales d ’égale 
v a le u r; dans la  p lu p a r t des régions l ’u n ité  é ta it  désignée p a r les 
uoms de ju g u m  e t de caput, d ’où les noms de ju g a tio  e t de cap i- 
ta tio  que l ’im p ô t fo n c ie r p o rta  déso rm a is2. Dans l ’e s tim a tio n

»• 11 fa u t se souven ir d ’a illeu rs  que l ’E m p ire  n ’a v a it p lus les m ines de T ransy lvan ie , 
l ’ét j  gum s ’apP ^T u a it o rig ina ire m en t aux terres labourables (c’est, au propre, 

tendue de te rre  p o u r la  cu ltu re  de laque lle  est nécessaire un  « a tte lage » de bœufs),’ 
Prè 3 i St CmPio>’é Pa r “ tension  p o u r les terres de to u te  na tu re  ; caput é qu iva u t à peu 
(te rr 4 “ U?!,té *• L a  surface du  jugum  ou capul v a r ia it  su iv a n t la na tu re  des terres

res arables de bonne ou de m auvaise q ua lité , vignes, o live tte s , pâturages, fo rê ts).
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de l ’ im m eub le  i l  é ta it te n u  com pte  du  nom bre  des colons q u i 
le  t r a v a il la ie n t ; c’est une des raisons p o u r lesquelles les 
p re sc rip tio n s  légales a tta c h a ie n t les colons à la  te rre  le u r 
d é p a rt, d im in u a n t le rendem en t du  fonds, d im in u a it 1 im p ô t 
ou du  m oins en c o m p ro m e tta it le recouvrem en t.

Le ta u x  de l ’ im p ô t p a r u n ité  fiscale é ta it f ix é  e t p u b lié  chaque 
année : cet acte o ffic ie l s’a p p e la it in d ic tio . Comme 1 é va lu a tio n  
des im m eub les, q u i fo u rn issa it la  hase de l ’ im p ô t, é ta it m ise à 
jo u r  tous les qu inze ans —  p a r d é c la ra tio n  des p ro p rié ta ire s  e t 
sous le co n trô le  des agents du  fisc — , les in d ic tio n s  annuelles 
se g ro u p a ie n t en périodes de qu inze années q u i s appe lèrent 
elles-mêmes in d ic tio n s  ; l ’usage, assez incom m ode^ d a illeu rs , 
de d a te r les docum ents p a r l ’année de l ’ in d ic t io n  s in tro d u is it  
peu à peu. Le p o in t de d é jia r t des in d ic tio n s  se place en l ’année 
297 : la  soum ission de l ’E g y p te , en ce tte  année-là, ach e va it la  
p a c ific a tio n  de l ’E m p ire ; D io c lé tie n  p u t fa ire  e n tre r en v ig u e u r 
p a r to u t le  nouveau  systèm e d ’im p ô ts .

L ’ im p ô t personne l subsista  com m e ta xe  accessoire : les cla- 
rissim es le p a ya ie n t sous le nom  d ciuruTïi glebule, les curia les 
sous ce lu i d ’a u ru m  coronarium , ces deux  taxes a y a n t la  fo rm e  de 
supp lém ents  à  l ’ im p ô t fo n c ie r ; i l  f ra p p a it en o u tre  ceux q u i 
n ’ é ta ie n t pas p ro p r ié ta ire s  foncie rs, e t dans ce cas s’a p p e la it, 
lu i  aussi, cap ita tio  ( cap ita tio  p lebe ia ). Sous le n om  d e « ch rysa r- 
gyre », i l  é ta it  p a rtic u liè re m e n t élevé p o u r les in d u s tr ie ls  e t les 
com m erçan ts .

U ne grande nouveau té  fu t  que ces im p ô ts  d irec ts  fu re n t 
perçus en Ita lie  com m e dans les p rovinces. E n  s u p p rim a n t a ins i 
l ’e xe m p tio n  d ’ im p ô t d o n t b é n é fic ia it tra d it io n n e lle m e n t le sol 
ita liq u e , D io c lé tie n  e ffaça it le  de rn ie r vestige  du  d ro it  de 
conquête  en v e r tu  duque l l ’ I ta lie  a v a it  gardé p e n dan t des 
siècles une place ém inente . Payé p a r tous , l ’ im p ô t cessait 
d ’ être  u n  signe de su jé tio n  p o u r d e ve n ir la  ré t r ib u t io n  des ser
vices rendus à chacun p a r l ’ É ta t .  .

E n  com pensa tion , d e u x  im p ô ts  in d ire c ts  cessèrent d  e x is te r : 
l ’ im p ô t su r les a ffranch issem ents e t l ’ im p ô t su r les successions1. 
Les im p ô ts  su r les ventes a u x  enchères e t su r les ventes d ’ es
claves fu re n t m a in te n u s , a ins i que le  p lus lu c ra t i f  des im pô ts  
in d ire c ts , le p o rto riu m . P o u r le p o rto riu m  le  rég im e d u  fermage 
fu t  rem is en usage, alors que tou tes  les au tres taxes é ta ie n t

1. Tou te  m e n tio n  de l ’im p ô t sur les affranchissem ents d isp a ra it dès le n i 0 siècle. 
L ’ im p ô t sur les successions semble a v o ir  été supprim é so it p a r D ioc lé tien , so it p a r 
C onstan tin .
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recouvrées p a r les agents de l ’É ta t  : nous avons d i t  p lus h a u t le 
rô le  qu i, dans la  levée de l ’ im p ô t d ire c t, in c o m b a it a u x  curia les, 
trans fo rm és bon  gré m a l gré en percepteurs.

E ta n t  données les tendances générales d u  B as-E m p ire , 
les fonc tionna ires  des finances é ta ie n t n o m b re u x , dans tou tes 
les pa rties  de l ’a d m in is tra t io n  e t à tous les échelons de la  h ié ra r
chie. A u  som m et des deux  grandes d iv is ions  que com prena ien t 
les finances im péria les  é ta ie n t le ra tio n a lis  (d it  u n  peu p lus ta rd  
ra tio n a lis  summæ reï), h é r it ie r  du  procura to r a ra tion ibus , e t le 
magister re i prioatæ , h é r it ie r  d u  procura to r re i p r iv a tæ 1.

I l  y  a v a it  dans ce systèm e u n  e ffo rt in con tes tab le  vers la  
log ique  e t la  ré g u la rité . Mais i l  é ta it  lo u rd  p o u r les popu la tio n s . 
Les fon c tio n n a ire s  chargés d u  cadastre m ire n t que lque âpre té  à 
grossir les éva lua tions . O n n ’h é s ita it pas à hausser en cours 
d ’année le ta u x  de l ’ im p ô t (s u p e r in d ic tio )  quand  le tré so r 
a v a it  besoin d ’être  re m p li ; des dégrèvem ents, accordés 
p a r la  fa v e u r p lu tô t  que p o u r des raisons de ju s tic e ^ a u g m e n 
ta ie n t le  fa rdeau  des autres con tr ib u a b le s . Dans l ’ensemble 
l ’ im p ô t p ré le v a it, su r les revenus des p a rtic u lie rs , u n e ^ fra c tio n  
tro p  fo r te  p o u r que l ’a c t iv ité  économ ique n ’en s o u ffr î t pas.

Le  poids de l ’ im p ô t d ire c t é ta it  une cause générale d  aug
m e n ta tio n  des p r ix  de re v ie n t. Comme, en m êm e tem ps, la 
p ro d u c tio n , dans beaucoup de contrées, é ta it  insu ffisan te  fau te  
de m a in -d ’œ uvre, com m e les tra n sp o rts  é ta ie n t d iffic iles  e t 
co û te u x  —  p a r eux-m êm es, e t p a r les taxes de c irc u la t io n  ——, 
les p r ix  c o n tin u a ie n t à m o n te r, m a lg ré  l ’ a m é lio ra tio n  de la 
m onna ie . Aussi dans beaucoup de cas le pa iem en t de l ’ im p ô t 
é ta it - i l  exigé en n a tu re  ; inve rsem en t, c’ é ta it  en n a tu re  que les 
fonc tionna ires  e t les so ldats receva ien t une p a rtie  de leurs t r a i 
tem en ts  e t de leurs soldes. Des deux  diocèses ita lie n s , l ’un , ce lu i 
du  n o rd , a l im e n ta it de ses p res ta tions  (a n n o n a )  la  cou r de 
M ila n ; l ’ a u tre  r a v i ta i l la i t  R om e.

C’est p o u r co m b a ttre  la  hausse des p r ix  e t le m ala ise  u n i
versel q u i en ré s u lta it que D io c lé tie n  e t ses coad ju teurs  
p u b liè re n t, en 301, u n  é d it « su r les p r ix  des m archandises », 
connu  sous le n o m d ’ « é d it du  m a x im u m » . U n  p r ix  m a x im u m  
é ta it  fixé  p o u r les denrées e t les salaires ; la  peine de m o r t é ta it 
p révue  p o u r les con trevenan ts  e t leurs com plices, y  com pris  les 
acheteurs q u i se la issera ien t im poser des p r ix  supérieurs au 
ta r if .  L a  ta x a t io n  m a n q u a it de souplesse, en ra ison  de la  d iv e r-

1. V o ir  plus hau t, p . 254.
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s ite  [des cond itions  dans les d iffé ren tes régions de l ’E m p ire  ; 
les sanctions tro p  dures é ta ie n t inapp licab les  ; i l  ne semble pas 
que l ’é d it de 301 a it  ag i de m an iè re  efficace e t du rab le . Le  
tro is ièm e  siècle a v a it d é tru it  tro p  de choses, ébran lé  tro p  p ro 
fo n d é m e n t l ’ économie du  m onde ro m a in  p o u r que D io c lé tie n , 
m a ig re  ses ta len ts  d a d m in is tra te u r, p û t  ram ener la  p rospé rité  
d ’a u tre fo is .

VI. —  DIOCLÉTIEN ET LE CHRISTIANISME1.

P a rtie l en m a tiè re  économ ique, l ’échec de D io c lé tie n  fu t  
com p le t dans son e ffo rt p o u r a b o lir  le ch ris tia n ism e  e t re fa ire  
dans le  paganism e l ’u n ité  re lig ieuse du m onde rom a in .

Q uand D io c lé tie n  organisa la  té tra rc h ie , i l  y  a v a it  p lus de 
tre n te  ans que les chré tiens n ’é ta ie n t pas inqu ié tés . T o u t le 
m onde s a va it où  se te n a ie n t leurs assemblées, q u i é ta ie n t les 
chefs de leurs églises, quels im m eubles elles posséda ien t; les 
a u to rité s  to lé ra ie n t leurs réun ions e t ne s’opposa ien t pas à le u r 
p ropagande, d o n t les succès é ta ie n t n o m b re ux . O n re n c o n tra it 
des chrétiens dans les m ag is tra tu re s  m un ic ipa les , dans les 
assemblées p rov inc ia les , dans les em plo is de l ’É ta t  ; p lusieurs 
occupa ien t des places im p o rta n te s  dans les b u re a u x  des a d m i
n is tra tio n s  centra les. La  fem m e de D io c lé tie n  P risca e t sa fille  
"Valeria, fem m e de Galere, é ta ie n t en re la tio n s  é tro ites  e t en 
grande sym p a th ie  avec des chré tiens. Constance C hlore é ta it  
to u t  près de se c o n v e rt ir  au ch ris tian ism e , b ien  q u ’i l  é v itâ t  de 
donner en p u b lic  tém oignage de ses sen tim ents .

Ces progrès mêm e du  ch ris tian ism e , cette  p a r t ic ip a tio n  des 
chrétiens à 1 a d m in is tra t io n  e t au p o u v o ir  m u lt ip lia ie n t les 
occasions de c o n flit  en tre  leurs ob liga tions  c iv iques e t le u r fo i. 
Les o ffic ie rs, les d u u m v irs , les flam m es que gagna it le  prosé
ly tis m e  ch ré tie n  h é s ita ien t à fa ire  des gestes, à p rononce r des 
fo rm u les q u i im p liq u a ie n t l ’adhésion au paganism e e t l ’a ff irm a 
tion^ de la  d iv in ité  des em pereurs. Si, p a r d e v o ir p ro fessionnel, 
ils  s’y  rés igna ien t, leurs core lig ionna ires en é ta ie n t scandalisés.

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  L . Duchesne, Le concile d'Elvire elles flamines chrétiens, 
dans les Mélanges Renier (Paris, 1887, in -8°, faso. 73 de la  « B ib lio th èq u e  de l ’ École 
des H autes E tudes, sciences h is to riques e t philo log iques »), p. 159-174 ; du  m êm e. 
Histoire ancienne de l'Église, t. I I  (Pans, 1907, in -8°), chap. i  ; K .  Stade, Der Politi- 
in % y l0lSletl‘m  uru*‘ lelzte grosse Chrislenverjolgung (thèse de  F ra n c fo rt, 1926,
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U n  concile  général des églises espagnoles, le  concile  d ’ E lv i r e 1, 
q u i siégea vers 300, e u t à résoudre to u te  une série de cas de 
conscience, à d é te rm in e r ce q u i é ta it perm is e t ce q u i é ta it  in te r 
d i t  a u x  d u u m v irs  e t flam ines chré tiens, à rég le r les pénitences 
p a r lesquelles ils  de va ien t exp ie r, éven tue llem en t, leurs com pro 
m issions avec l ’ id o lâ tr ie .

D io c lé tie n  n ’ é ta it pas u n  fa n a tiq u e . M ais ces tira ille m e n ts , 
ces hés ita tions , d o n t i l  conna issa it ou s e n ta it l ’existence, exas
pé ra ie n t en lu i  l ’hom m e d ’ É ta t .  I l  y  v o y a it  u n  obstacle  à son 
œ uvre, une a tte in te  à la  cohésion e t a u x  ressources de l ’ E m p ire . 
L a  m a jo r ité  des hau ts  fon c tio n n a ire s  re s ta it a ttachée  au paga
nism e e t poussa it D io c lé tie n  con tre  les chré tiens ; Galère le u r  
é ta it  fa rouchem en t hostile .

O n o b t in t  d ’abord  de D io c lé tie n  (vers 295) u n  é d it très sévère 
con tre  les m anichéens ; la  m o r t ou les tra v a u x  forcés é ta ie n t les 
peines prévues p o u r les adhérents du  m an iché ism e, que les 
a u to rité s  païennes re g a rda ien t sans dou te  com m e u n  ch ris 
tian ism e  a b e rra n t, p lus dangereux encore que le  ch ris tian ism e  
n o rm a l. C ontre  les chré tiens, i l  y  e u t d ’abo rd  des condam na
tions  isolées, prononcées au nom  de la  d isc ip line  m ili ta ire  : elles 
fra p p è re n t, en A fr iq u e  e t en O rie n t, des recrues q u i re fusa ien t 
de s e rv ir p a r in trans igeance  chré tienne , des o ffic iers ou des 
soldats q u i ne v o u la ie n t pas p rend re  p a r t  a u x  sacrifices. La  
fréquence de ces cas amena les em pereurs à décider, en 302, 
que les chrétiens sera ien t é lim inés de l ’arm ée ; on procéda aussi
tô t  à ce tte  é p u ra tio n . C ette mesure p o u v a it p a ra ître  de n a tu re  à 
ré ta b lir  la  p a ix  en tre  le  ch ris tian ism e  e t les go u ve rn a n ts ; en 
fa it ,  e lle m e t ta it  en évidence l ’ o p p o s itio n  en tre  la  fo i chré tienne  
e t les in té rê ts  de l ’ É ta t .  Pressé p a r Galère, e t aussi i r r i té  p a r des 
inc iden ts  lo ca u x  q u i se p ro d u is ire n t à N icom éd ie , n o ta m m e n t 
p a r des incendies q u i passèrent p o u r a v o ir  été a llum és p a r les 
chré tiens, D io c lé tie n  p r i t  e t p u b lia , en 303, des éd its  de persé
cu tion .

I l  y  en e u t p lus ieurs , d o n t chacun renché rissa it su r le précé
dent. D ’abo rd  (fé v rie r 303) on in te rd i t  les assemblées du  cu lte , 
on p re s c r iv it la  d e s tru c tio n  des lie u x  de ré u n io n  e t des liv re s  
sa in ts, le  r e t ra it  a u x  chrétiens des fo n c tio n s  pub liques  e t des 
d ig n ités ; pu is les clercs fu re n t arrêtés e t co n tra in ts  au sa crifice ; 
en f in  l ’o b lig a tio n  de sa c rifie r fu t  étendue à tous les fidèles. Le

1. Elvira est une fo rm e récente d’Iliberri, nom  d ’une v ille  de B é tique  (a u jo u rd 'h u i
Grenade),
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re fus é ta it  le p lus souven t p u n i de m o r t. Dans presque tou tes les 
régions —  A sie  M ineu re , S yrie  e t P a lestine , É g yp te , A fr iq u e , 
I ta lie , Thrace , provinces danubiennes, Espagne —  la  persécution  
fu t  menée avec une v io lence cro issante, des p rem iers m ois de 
303 a u x  prem iers m ois de 305 ; i l  y  e u t seu lem ent une courte  
rém iss ion  vers la  f in  de 303, quand  D io c lé tie n  célébra son 
entrée dans la  v in g tiè m e  année de son règne. P risca e t V a le ria  
a b ju rè re n t le  ch ris tia n ism e ; p lus ieurs des chrétiens de la  cour 
de N icom éd ie  fu re n t exécutés. I l  y  e u t u n  peu p a r to u t beau
coup de m a r ty rs , p a rm i les évêques, les prê tres e t les sim ples 
fidèles. B eaucoup aussi fa ib l ire n t : des évêques re m ire n t sans 
résistance les liv re s  sa in ts e t les trésors des églises a u x  agents 
chargés des p e rq u is itio n s  ; des chrétiens sa c rifiè re n t ou du  m oins 
se p ro cu rè re n t le c e r t if ic a t de sacrifice .

Les édits de persécu tion  é ta ie n t va lab les p o u r to u t  l ’E m p ire . 
M ais Constance C hlore ne les a p p liq u a  que p o u r la  fo rm e  dans 
les prov inces d o n t i l  a v a it  la  garde ; i l  est v ra i que dans la 
p lus  grande p a rtie  de ces contrées les groupes chré tiens n ’é ta ien t 
encore n i n o m b re u x  n i riches. I l  se con ten ta  de d é m o lir  quelques 
édifices e t laissa les personnes indem nes.

A ille u rs , m a lg ré  les m o rts , m a lg ré  les défa illances in d iv i 
duelles, les églises ne succom ba ien t pas. Obligés de se d isperser 
e t de se cacher, les chrétiens re s ta ie n t ch ré tiens, avec l ’ espoir 
que la  « grande persécu tion  », com m e la  p o s té rité  d e va it 
l ’appe le r, se lassera it de mêm e que s’é ta ie n t lassées les persécu
tio n s  an térieures. E t  beaucoup p a rm i les persécuteurs se dem an
d a ie n t s i la  persécution , grosse dépense de tem ps e t de force et 
sa n g lan t déch irem en t de la  société rom a ine , se ju s t i f ia i t  p a r 
les ré su lta ts  obtenus.

V II. —  RETRAITE DE D IOCLÉTIEN ; PORTÉE DE SON 
ŒUVRE1.

D io c lé tie n , q u i a v a it  une so ixa n ta in e  d ’années, é ta it m alade 
depuis l ’ h iv e r de 303-304. Le  m o m e n t lu i se m b la it venu  de 
céder le p re m ie r ra n g  a u x  Césars, préparés à la  fo n c tio n  su 
prêm e p a r douze ans de co lla b o ra tio n . Le 1er m a i 305 i l  abd iqua  
à N icom éd ie , pen d a n t que M a x im ie n  a b d iq u a it à M ila n ; les deux

1 . O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  A u x  o u v ra g e s  g é n é ra u x  in d iq u é s  p . 3 2 0 , a jo u te r ,  
s u r !è p a la is  d e  D io c lé t ie n , E .  H é b r a r d  e t  J .  Z e i l le r ,  Spalało. Le palais de Dioclétien 
(P a r is ,  1912, in~f°).
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em pereurs se re tirè re n t, D io c lé tie n  dans son pays, près de 
Salone, M a x im ie n  en Lucan ie  ; ils  conserva ien t le  t i t r e  de 
seniores A u g u s ti, q u ’on p e u t rend re  p a r « Augustes honora ires ».

Constance C hlore e t Galère devena ien t Augustes. Les deux  
n o u veaux  Césars, choisis su r les in d ica tio n s  de Galère, fu re n t 
encore deux  offic iers d ’o rig ine  obscure, Sévère q u i fu t  a d jo in t 
à Constance, e t M a x im in , surnom m é D a ia  ou D aza, q u i fu t  
a d jo in t à G a lè re l .

De sa re tra ite  D io c lé tie n  c o m p ta it v o ir  fo n c tio n n e r le  rég im e 
organisé p a r lu i.  L a  s itu a tio n  économ ique é ta it m éd iocrem en t 
sa tis fa isan te , e t le p rob lèm e du  ch ris tian ism e  re s ta it à résoudre ; 
m ais, dans l ’ensemble, D io c lé tie n  a v a it le d ro it  d ’ être fie r  de ce 
q u ’ i l  a v a it fa it .  Les fron tiè res  é ta ie n t calmes ; l ’a d m in is tra t io n  
é ta it soigneusem ent réglée ; la  m onna ie  é ta it  assainie. U n  m ouve 
m e n t de renaissance in te lle c tu e lle  se dess ina it : des écoles 
é ta ie n t rouve rtes , p a r exem ple à A u tu n  ; les tra d it io n s  de la 
rh é to riq u e  la tin e  se renoua ien t, e t les au teurs des Panégy
riques cé léb ra ien t en périodes classiques les b ie n fa its  du  n o u 
veau gouvernem ent. Les immenses therm es de D io c lé tie n  
s’ é leva ien t à R o m e ; le pa la is dans leque l D io c lé tie n  se re tn a  
e t dans les ru ines duque l s’est b â tie  la  v i lle  de Spa la to  é ta it  un  
éd ifice  sp lendide , d o n t l ’a rch ite c tu re  e t la  déco ra tion  m a n i
fes ten t l ’ in fluence  p ro fonde  de l ’a r t  a s ia tique , e t p a r t ic u liè re 
m e n t syrien .

M ais i l  é ta it d o u te u x  que l ’é q u ilib re  p û t  se m a in te n ir  lo n g 
tem ps. L a  té tra rc h ie  a v a it  donné de bons résu lta ts  parce q u ’une 
fo r te  pe rsonna lité , celle de D io c lé tie n , im p o s a it sa su p é rio rité  
a u x  tro is  autres princes. S i ce tte  c o n d itio n  n ’é ta it p lus réalisée, 
i l  é ta it  à c ra ind re  que l ’ E m p ire  ne fû t  déch iré  p a r q ua tre  a m 
b itio n s  riva les . D io c lé tie n  a v a it  fa i t  p éné tre r dans tous les 
dom aines l ’a c tio n  ou le co n trô le  de l ’ É ta t  ; i l  a v a it a ins i accom p li 
une besogne de ce n tra lisa tio n  : la  chaîne h ié ra rch ique  des fo n c 
tionna ires  re lia it  tous les p o in ts  de l ’ E m p ire  à des a d m in is tra 
tions  centra les com parables à des m in is tè res m odernes. Mais 
en mêm e tem ps, p a r la  m u lt ip lic a t io n  des cours e t des cap ita les, 
D io c lé tie n  a v a it  p réparé  la  v ic to ire  des forces cen trifuges. Les 
Augustes e t les Césars, désignés p a r leurs services personnels, 
appara issa ien t com m e les p lus élevés en grade p a rm i les fo n c 
tio n n a ire s ; m ais, d ’a u tre  p a rt, l ’é tiq u e tte  les is o la it de 1 h u m a 

1- C h a c u n  des d e u x  p r i t  les  g e u tilic e s  d e  son  A u g u s te  : F la v iu s  V a le r iu s  S e v e ru s , 

G a le r iu s  V a le r iu s  M a x im u m s .
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n ité  e t les t r a i t a i t  com m e des d ieux . E n f in  D io c lé tie n , se sou
v e n a n t de sa p rop re  carriè re , p re n a it le  m é rite  in d iv id u e l p o u r 
règle dans la  n o m in a tio n  des princes, des fonc tionna ires  e t 
des o ffic iers ; m ais dès la  géné ra tion  su iva n te  i l  é ta it fa ta l que 
l ’hé réd ité  v în t  c o n tra r ie r le lib re  cho ix , d ’a u ta n t p lus que les 
d ifficu lté s  économiques e t la  d é p o p u la tio n  d ir ig e a ie n t la  société 
rom a ine  vers une sorte  de s tru c tu re  p a r castes. D u rab le  en 
certaines de ses pa rties , p a r l ’a ff irm a tio n  de l ’abso lu tism e, pa r 
le  dessin des cadres a d m in is tra t ifs , p a r les grandes lignes du 
systèm e fisca l, l ’œ uvre de D io c lé tie n , p a r d ’au tres côtés, é ta it 
p réca ire , en ra ison  des couran ts  co n tra d ic to ire s  q u i s’in d i 
q u a ie n t dans les fa its  e t dans les esprits .
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C H A P IT R E  X I V

C O N S T A N T IN  

L 'E M P I R E  C H R É T IE N  

(306-337 ) 1 * * * * * *

L ’a b d ic a tio n  de D io c lé tie n  e t de M a x im ie n  fu t  su iv ie  de 
lu tte s  c iv iles  q u i fu re n t acharnées p e n d a n t n eu f ans (305- 
314) e t ne se te rm in è re n t to u t  à fa i t  q u ’après d ix  au tres années 
encore, en 324. U ne fo is de p lus, l ’ E m p ire  s o u ffra it d u  m a l q u i 
lu i  é ta it in h é re n t depuis l ’o rig ine , l ’ in ca p ac ité  d ’o rgan iser régu 
liè re m e n t e t p a c ifiq u e m e n t la  transm iss ion  de l ’a u to r ité . A u  
m ilie u  de ces événements le systèm e té tra rc h iq u e  fu t  abandonné ; 
C ons tan tin  r e f it  à son bénéfice l ’u n ité  du  p o u v o ir  e t v o u lu t 
qu ’i l  f û t  la  p ro p r ié té  h é ré d ita ire  de sa d yn a s tie . Sa p o lit iq u e  
s opposa de m êm e à celle de D io c lé tie n  su r u n  a u tre  p o in t 
d ’im p o rta n ce  beaucoup p lus grande encore : l ’em pereur adhéra 
au ch ris tian ism e , q u i non  seu lem ent cessa d ’ê tre  p ro s c r it, m ais 
d e v in t la  re lig io n  p riv ilé g ié e  e t en que lque sorte  o ffic ie lle  de 
l ’E m p ire .

1 . O u v r a g e s  d ’e n s e m b l e  a  c o n s u l t e r . —  O n  p e u t  to u jo u rs  u t i l is e r  J .  B u r c k -  
h a r d t ,  Die Zeit Constantin's des Grossen (B â le , 1 8 5 3 , in - 8 °  ; 2 e é d ., L e ip z ig ,  1 8 8 0  ;

é d ., L e ip z ig ,  1 9 2 4 ) . L ’a r t ic le  s u r C o n s ta n tin ,  Conslantinus, n °  2 , d a n s  P a u ly  e t  
W is so w a , Real-Encydopàdie, t .  I V  (1 9 0 0 ), c o l. 1 0 1 3 -1 0 2 6 , p a r  B e n ja m in ,  e s t in s u f f is a n t ;  
. * M a u r ic e ,  Constantin le Grand. L'origine de la civilisation chrétienne (P a r is , 1924, 
*n ~8°), e s t lo in  de  v a lo ir  les é tu d e s  n u m is m a tiq u e s  d u  m ê m e  a u te u r .  E n  o u tr e ,  S e e c k , 
o u v ra g e  c ité  p lu s  h a u t ,  p . 3 2 0 , t .  I  à  I I I ;  S e e c k , Regesten der Kaiser und Pàpsle fü r
le Jahre 311 bis 476 n. Chr. (S tu t tg a r t ,  1 9 1 9 , in -4 ° )  ; S te in ,  o u v ra g e  c ité  p lu s  h a u t ,  

Ç* ? 2 0 . U n e  h is to ire  g é n é ra le  à  p a r t i r  d u  d é b u t  d u  i v e s ièc le  e s t fo u rn ie  p a r  The Cam-
ndge medieval hisiory, p u b lié e  sous la  d ir e c t io n  de  H .  M .  G w a tk in  e t  J .  P .  W h i t n e y ,  

/  f  : The Christian Roman Empire and the foundation of the Teutonic kingdoms (C a m -
ïrd g e , 1 9 1 1 , in -8 ° )  : p o u r  C o n s ta n t in ,  v o ir  les  c h a p . i  (p a r  G w a tk in )  e t  n  (p a r
• S . R e id ) .

S ources  p o u r  le  rè g n e  de  C o n s ta n t in :  les Panégyriques V I ,  V I I ,  V I I I ,  I X  e t  X ;  la  Vie 
e Constantin é c r ite  (e n  g re c ) p a r  son c o n te m p o ra in  E u s è b e  de  C ésarée  ; u n  o p u s c u le  
U o n y m e  in t i t u lé  Origo Constantini imperatoris (é d it io n  M o m m s e n , d a n s  les  Monu- 
teftía  Germaniae histórica, C/irónica minora, t .  I  ; ce v o lu m e  fo rm e  le  t .  I X  des Auc- 

ç res antiquissimi) ; E u t r o p e  ( l iv r e  X ) ,  A u r e l iu s  V ic to r ,  R u f iu s  F e s tu s , V Epitome de 
O ró se  ; Z o s im e  ( l iv r e  I I ) .  Ces sources s o n t o u  te n d a n c ie u s e s  [Panégyriques, 

0 J18èb e ), o u  m a ig re s . L e s  do n n é e s  les  p lu s  u t il is a b le s  se t r o u v e n t  d a n s  le  Code Théodosien, 
rp. , 8 c o n s t itu t io n s  im p é r ia le s  à  p a r t i r  d e  C o n s ta n tin  o n t  é té  ré u n ie s  s u r l ’o r d r e  de  
J  a? ^ ° Se en  ^ 3 8 - D ’u t i le s  re n s e ig n e m e n ts  au ss i se t i r e n t  de la  n u m is m a t iq u e  : v o ir

• M aurice, Numismatique constantinienne (P a r is , 1908-1912, 3 v o l. in -8°).
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P a r ce tte  c h ris tia n is a tio n  de l ’ E m p ire , le règne de C onstan
t in  m arque  v ra im e n t une ère nouve lle . A u  c o n tra ire , dans le 
dom aine de l ’a d m in is tra t io n , C o n s ta n tin  a con tin u é  l ’ œ uvre de 
D io c lé tie n  en la  c o m p lé ta n t; e t la  v ie  économ ique e t sociale 
n ’a pas changé de cours.

I.  —  LA GUERRE C IVILE ET LA F IN  DE LA TÉTRAR- 
CHIE (305-324) K

I l  y  a v a it  deux  raisons p o u r que la  té tra rc h ie  de Constance 
C hlore, Galère, Sévère e t M a x im in  D a ia  cessât b ie n tô t de fo n c 
tio n n e r no rm a lem en t.

L a  prem iè re  é ta it  l ’ a n tip a th ie  réc ip roque  en tre  Constance 
e t Galère. Constance, p ro b a b le m e n t com m e plus âgé, é ta it 
nom m é a v a n t Galère dans les actes o ffic ie ls ; m ais Galère, 
successeur d ire c t de D io c lé tie n , é ta it  le rep résen tan t de J u p ite r. 
A u to r ita ire  e t v io le n t, i l  n ’é ta it  pas disposé à accepter la  p ré 
séance de Constance. C hacun des deux  Augustes te n a it  à a f f ir 
m e r son ra n g  : à ses diocèses de V iennoise, des Gaules e t des 
B re tagnes, Constance a jo u ta  le  diocèse des Espagnes, ne con
f ia n t à Sévère que l ’ I ta lie  e t l ’A fr iq u e ; Galère, de son côté, se 
cha rgea it des Thraces e t de l ’Asie M ineu re , ne la issan t à M a x i
m in  D a ia  que le diocèse d ’O r ie n t (essentie llem ent S yrie  et 
É g y p te ), avec A n tio ch e  p o u r résidence h a b itu e lle .

L a  seconde cause de désordre é ta it  l ’a m b itio n  du  fils  de 
M a x im ie n , M axence (M arcus A u re liu s  V a le rius  M axen tius), 
e t du  fils  de Constance C hlore, C o n s ta n tin  (Caius F la v iu s  Vale- 
riu s  C onstan tinus). C hacun des d e u x  s’e s tim a it q u a lif ié  p o u r le 
césarat e t a v a it  u n  en tourage d ’am is q u i encouragea it cette 
p ré te n tio n . Tous deux  é ta ie n t jeunes, C o n s ta n tin  s u r to u t : ne 
d ’ u n  p re m ie r m ariage —  p e u t-ê tre  d ’ un  co n cu b in a t —  de Con
stance Chlore avec une fem m e du  peuple , Hélène, que l ’on d isa it 
a v o ir  été servan te  d ’auberge, i l  d e v a it a v o ir  à peine d ix -h u it  
ans1 2 ; m ais i l  s’ é ta it de bonne heure in it ié  a u x  a ffa ires, e t i l

1. O u v r a g e s  A c o n s u l t e r . — Outre les ouvrages de Seeck cités p. 347, voir 1*B
articles du même dans Pauly et Wissowa, Real-Encyclopàdie : Daia, t.  IV  (1901)> 
col. 1986-1990, Licinius, n° 31 a, t. X I I I  (1926), col. 222-231, Alexandros,n° 71 (Don»' 
tius Alexander), t. I  (1S93), col. 1445 ; P. Jouguét, En quelle année finit la guerre 
entre Constantin et Licinius ? dans les Comptes rendus de l ’Académie des Inscriptions< 
année 1906, p. 231-236. .

2. La date de sa naissance est incertains. — Constance Chlore s était séparé d Helenc 
pour épouser Theodora, belle-fille da Maximien (voir plus haut, p. 322).
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é ta it  d.éîà pop u la ire  p a rm i les so ldats. Le  m ariage  de Maxence 
avec la  fi l le  de G alère, les fiança illes  de C o n s ta n tin  avec Fausta , 
fil le  de M a x im ie n , para issa ien t augm ente r les chances des deux  
jeunes gens. I l  est possible que D io c lé tie n  a it  songé à les désigner 
com m e Césars ; cependant ce re to u r ra p id e  à 1 hé réd ité  ne se 
se ra it pas accordé avec ses p rinc ipes , e t i l  a v a it  p ré féré  nom m er 
les hom m es n o u veaux  que Galère lu i  re co m m a n d a it. M axence 
e t C o n s ta n tin  en ga rd a ie n t de la  rancœ ur.

Galère a v a it  jugé  p ru d e n t de fa ire  v e n ir  C o n s ta n tin  auprès 
de lu i  ; i l  l ’ e m p lo y a it à gue rroyer su r le D anube. M ais au débu t 
de 306 C o n s tan tin , p a r u n  ra p id e  voyage q u i ressem b la it fo r t  
à une évasion, a lla  re tro u v e r son père. I l  passa avec lu i  en B re 
tagne  e t l ’accom pagna dans une cam pagne au n o rd  de 1 ne, 
co n tre  les P ietés e t les S co ts1; b ie n tô t après Constance, dé jà  
m alade quand  i l  e n tre p r it  ce tte  e xp é d itio n , m o u ra it  à E b u ra -
cum  (25 ju i l le t  306). , ,

Les troupes de B re tagne  e t de Gaule, a uss itô t, p roc lam èren t 
C o n s ta n tin  A uguste . O n re v e n a it au tem ps de 1 anarch ie  m i l i 
ta ire  si Galère a cce p ta it com m e va lab le  le ch o ix  des so lda ts. 
I l  ne le  co n firm a  pas, m ais jugea q u ’i l  fa l la it  fa ire  une conces
s ion : Sévère re ç u t le  ra n g  d ’A uguste  auque l la  m o r t de Con
stance lu i  d o n n a it d ro i t ;  C o n s ta n tin  d u t se sa tis fa ire  du  t i t r e  
d e  Q p.sflr

A  R om e cependant M axence é ta it  ja lo u x  du  demi-succes 
de C o n s ta n tin . L a  p o p u la t io n  de la  v i l le  é ta it h u m ilié e  p a r les 
progrès des résidences im p é ria le s ; tous les Ita lie n s , irrites^ des 
règles récentes q u i le u r  a p p liq u a ie n t les mêmes im p ô ts  qu  aux  
p ro v in c ia u x , é ta ie n t p rê ts à la  ré vo lte  ; les cohortes p ré to 
riennes é ta ie n t dans les mêmes d ispos itions , car la  nouve lle  
o rg a n isa tio n  de l ’arm ée le u r e n le va it to u t  p restige , e t elles 
é ta ie n t menacées d ’ être supprim ées. S’a p p u y a n t su r tous ces 
m écon ten ts , M axence se f i t  p ro c la m e r « p rin ce  », prm eeps 
(28 octobre  306) ; i l  appela a u ss itô t M a x im ie n , q u i accou ru t de 
Lucan ie  e t re p r it  le ra n g  d ’u n  A uguste  en fo n c tio n . Sévere, pou r 
co m b a ttre  les usu rpa teu rs , ré u n it  des troupes dans le n o rd  de 
l ’ I ta lie  e t s’ approcha de R om e. M ais beaucoup de ses soldats 
l ’abandonnèren t p o u r passer à M a x im ie n , le u r ancien  chef ; 
Sévère d u t se re p lie r ju s q u ’à R avenne, s’y  en fe rm er e t cap i
tu le r  après u n  c o u rt siège; à quelque tem ps de la  Maxence le

1. C’est par ces noms et non plus par celui de Calédoniens qu on désigné désormais 
les populations de l ’Écosse. Les Scots sont des Celtes d’Irlande, qu. vers cette date 
viennent dans le nord'dc la Bretagne d’abord en pillards, puis en immigrant?.
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f™ m Xer Uti l r ’ bf  ?  qUG M a x ]m ie n  Iu i e û t p rom is  la  v ie  sauve 
(d07). Galère à la  te te  d ’une arm ée, e n tra  à son to u r  en Ita lie  
p o u r y  re  a b lir  la  s itu a tio n  : i l  se re t ira  b ie n tô t p a r c ra in te  
d  une dé fa ite . r

M a x im ie n  e t M axence n ’a va ie n t pas ta rd é  à engager des 
p o u rpa rle rs  avec C o n s ta n tin  : le  m ariage de C ons tan tin  e t de 
ra u s ta  fu t  cé lébré; i l  fu t  convenu que les troupes des Gaules 
so u tie n d ra ie n t celles d ’ I ta lie  ; M a x im ie n  reconna issa it à Con
s ta n tin  le  t i t r e  d A uguste . Ce fu t  une ra ison  su ffisan te  p o u r que 
Galere (en 308), au lie u  de don n e r à C o n s ta n tin  la  p lace d ’A u - 
guste laissée vacan te  p a r la  d is p a r it io n  de Sévère, y  é levâ t 
d emblee sans 1 étape du césarat, un  de ses com pagnons d ’armes, 
L ic im u s  (Y a lenus L icm ia n u s  L ic in iu s ).

E n  307 e t 308 la  con fus ion  fu t  e x trê m e 1. Le  désaccord se 
m r t en tre  M a x ,m ie n  e t Maxence : M axence a v a it  p ris  lu i  aussi 
le t i t r e  ¿ A u g u s te  e t les Ita lie n s  obéissaient à son a u to r ité  
p lu tô t  qu à celle de M a x im ie n ; l ’en ten te  cessa de m êm e en tre  
Maxence e t C o n s ta n tin , q u i v o y a it  M axence gagner des p a r
tisa n s  en Espagne. L ic im u s , hors d ’é ta t de co n q u é rir l ’ I ta lie  
o c c u p a it Ip diocèse des Pannonies. M a x im in  D a ia  pu isaue 
personne n  a c ce p ta it p lus le ra n g  de César, se p roc lam a  A um is te  
à son to u r . L  em barras é ta it  te l que Galère v o u lu t o b te n ir  de 
D io c lé tie n ,q u  i l  re p r it  le p o u v o ir ;  lu i  seul pa ra issa it capable de 
re m e ttre  1 E m p ire  en ord re  ; m ais i l  se refusa obs tiném en t à 
q u it te r  sa re tra ite . Le  tro u b le  fu t  au com ble quand  le v ica ire  
d A fr iq u e , L u c iu s  D o m itiu s  A le xa n d e r, p ro f ita  du  désarro i 
general e t se f i t  p ro c la m e r em pereur p a r les troupes de son 
diocese. Galere se résigna à reconna ître  com m e Augustes, ou tre  
L ic im u s , C o n s ta n tin  e t M a x im m  D a ia  : i l  fa l la it  concen tre r les
f r AV u r  la  des tru c tio n  des usu rpa teu rs  q u i te n a ie n t l ’ I ta lie  
e t 1 A fr iq u e .

Des co m p é tite u rs  q u i é ta ie n t en lu t te ,  M a x im ie n  fu t  le 
p re m ie r é lim in é  Chassé p a r M axence, i l  s ’é ta it  ré fug ié  auprès 
de C o n s ta n tin  ; i l  a v a it déposé, puis repris  la  pou rp re  im pé ria le  ; 
f in a le m e n t i l  s a rm a con tre  C o n s tan tin , dans la  p ro v in ce  de 
V ienno ise  fu t  v a in cu  e t d ’abo rd  épargné; m ais, à que lque 
tem ps de là , accuse de co m p lo t con tre  C o n s tan tin , i l  fu t  m is à 
m o r t ou c o n tra in t de se tu e r (débu t de 310). Dans les m ois 
q u i s u iv ire n t (310 e t peu t-ê tre  311), le p ré fe t du  p ré to ire  de 
M axence, R u fius  V o lus ianus, c o n q u it l ’A fr iq u e  su r D o m itiu s

1. La chronologie des événements est incertaine dans le détail.
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A lexande r, q u i fu t  v a in cu  e t tu é ; l ’e xp é d it io n  fu t  condu ite  
avec une énergie fé roce; C arthage e t s u r to u t C irta  eu ren t 
beaucoup à so u ffr ir.

Galère m o u ru t su r ces en tre fa ites  (m a i 311), après a v o ir  
été rongé pen d a n t p lus d ’u n  an p a r une m a lad ie  crue lle  q u i con
tr ib u e  à e xp liq u e r son a tt itu d e  passive à l ’ égard des événements 
d ’ O cc iden t. M a x im in  D a ia  e t L ic in iu s  p ré te n d a ie n t tous deux 
se sa is ir des prov inces q u ’i l  a v a it adm in istrées : u n  c o n flit  arm é 
fu t  é v ité  au m oyen  d ’u n  accord p ro v iso ire  q u i d o n n a it les p ro 
vinces d ’E u rope  à L ic in iu s , celles d ’Asie à M a x im in .

E n  O cc iden t, C o n s ta n tin  e t M axence é ta ie n t face à face. 
Maxence é ta it e n h a rd i p a r la  v ic to ire  récente de ses troupes 
en A fr iq u e  ; i l  é ta it  f ie r  s u r to u t d ’ être le m a ître  de R om e et de 
l ’ I ta lie . Mais l ’arm ée de son adversa ire  é ta it  en tra înée p a r 
p lus ieurs campagnes heureuses que C o n s ta n tin  a v a it  menées 
depuis 306 con tre  les F rancs e t les A lam ans. L ’u n  e t l ’a u tre  se 
p répa rè ren t à la  guerre dans les dern iers m ois de 311. P réve
n a n t M axence q u i se p ro p o sa it d ’e n tre r en R étie , C o n s ta n tin  
passa les A lpes, b a t t i t  à p lus ieurs reprises les troupes de M axence 
dans l ’ I ta lie  du  n o rd  e t m archa  su r R om e. L a  dern ière  rencon tre  
eu t lie u  le 28 octobre  312, a u x  Roches Rouges (Saxa R u b ra ), 
près du  p o n t M ilv iu s  ou M u lv iu s , q u i traverse  le T ib re  à quelques 
m illes  en a m o n t de R o m e ; Maxence fu t  com p lè tem en t va in cu , 
e t se noya dans le T ib re  en essayant de fu ir .  E n tré  tr io m p h a le 
m e n t dans R om e le lendem a in  de la  b a ta ille , C o n s ta n tin  licenc ia  
les p ré to riens e t f i t  reconna ître  sans résistance son a u to r ité  
dans tou tes  les prov inces q u i a va ie n t accepté celle de M axence : 
les Ita lie n s  s’ é ta ie n t aperçus q u ’i l  é ta it aussi co û te u x  de sou
te n ir  une guerre c iv ile  que de p a ye r les im p ô ts .

N i L ic in iu s  n i M a x im in  n ’ é ta ien t in te rve n u s  d ire c te m e n t 
dans la  lu t te ;  m ais L ic in iu s  a v a it appuyé  C ons tan tin , tand is  
que M a x im in  a v a it  b ien  a ccu e illi les p ropos itions  d ’a lliance 
que Maxence lu i adressa it. A in s i la  m ésentente s’a g g ra va it 
en tre  L ic in iu s  e t C o n s ta n tin  d ’une p a rt, M a x im in  de l ’au tre . 
M a x im in  s’a ch a rn a it à persécuter les chré tiens, a lors que L ic i
n ius e t s u r to u t C o n s ta n tin  su iva ie n t une p o lit iq u e  to u te  d iffé 
ren te  ; la b ru ta lité  de M a x im in  le re n d a it o d ieux  à beaucoup de 
ses sujets.

Ce fu t  lu i  q u i p r i t  l ’ in it ia t iv e  de rom pre  la  co n ven tion  conclue 
après la  m o r t de Galère : au p rin te m p s  de 313, v o u la n t é la rg ir 
s° n  dom aine a u x  dépens de L ic in iu s , i l  passa le Bosphore e t 
s em para de B yzance. L ic in iu s  v in t  s’opposer à son avance;
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les deux  armées se re n co n trè re n t près d ’A n d rin o p le . I l  y  e u t 
des négocia tions q u i n ’a b o u tire n t pas, pu is une b a ta ille  que 
M a x im in  p e rd it. I l  s’e n fu it en Asie, p o u rs u iv i p a r son a d ve r
saire e t abandonné p a r les p o pu la tions  ; i l  a v a it  reculé ju s q u ’en 
C ilic ie , quand  i l  m o u ru t, à Tarse, so it de m a lad ie , s o it p a r le 
po ison (été de 313). D ’im p ito ya b le s  exécu tions, ordonnées p a r 
L ic in iu s , f ire n t d isp a ra ître  son entourage, en mêm e tem ps 
q u ’un  fils  de Galère e t u n  fils  de Sévère ; V a le ria , fil le  de D io 
c lé tien  e t veuve de Galère, m o u ru t de mêm e u n  peu p lus ta rd .

I l  y  a v a it accord  app a re n t en tre  L ic in iu s  e t C o n s ta n tin  : 
après la  m o r t de M axence e t a v a n t la  dé fa ite  de M a x im in , L ic i 
n ius  a v a it  épousé C onstan tia , sœ ur de C o n s ta n tin ; les mesures 
im p o rta n te s  é ta ie n t décidées de concert en tre  les deux  Augustes. 
Mais i l  n ’y  a v a it pas en tre  eux de sym p a th ie  sincère, e t chacun 
des deux  s o u h a ita it de déposséder l ’a u tre  ou du m oins de 
ré d u ire  sa p a rt. Une co n sp ira tio n  d irigée con tre  C onstan tin  
p a r des personnages de sa cou r fu t  découve rte ; elle passa 
—  p ro b a b le m e n t à bon  d ro it  —  p o u r a v o ir  été m ontée p a r 
L ic im u s . Ce fu t  le p ré te x te  d ’une guerre que C o n s ta n tin  m ena 
avec énergie : p a r ta n t de la  fro n tiè re  du  R h in  où i l  v e n a it de 
nouveau  de b a ttre  des F rancs, i l  e n v a h it les prov inces de L ic i
n ius , re m p o rta  une p rem iè re  v ic to ire  en P annon ie , non  lo in  
de S irm iu m , une a u tre  —  d iffic ile m e n t acquise d ’a illeu rs  —  en 
Thrace. L ic in iu s  d u t céder à C o n s ta n tin  deux diocèses, Pan- 
nonies e t M ésies; i l  ne conse rva it en E u rope  que le diocèse 
des Thraces (314).

L a  p a ix , ré ta b lie  à ces co n d ition s , é ta it  fra g ile . E lle  p u t 
d u re r cependant près de d ix  années; c’est p ro b a b le m e n t dans 
ce tte  période de ré p it  que se place la  m o r t de D io c lé tie n  (316 ?). 
I l  a v a it  p u  cons ta te r que, réorganisée p a r lu i,  la  po lice  des fro n 
tières é ta it  b ien  assurée : aucun  danger sérieux ne les a v a it 
menacées m a lg ré  les tro u b le s  in té rie u rs . M ais le systèm e de la  
té tra rc h ie  s’é ta it  révé lé  incapab le  de v iv re . C o n s ta n tin  et 
L ic in iu s  renoncèren t os tens ib lem ent a u x  p rinc ipes  de D io 
c lé tie n  quand  ils  se m ire n t d ’accord p o u r p roc lam er Césars, 
le  1er m ars 317, C rispus, né du  co n cu b in a t de C o n s ta n tin  e t de 
M in e rv in a , C o n s ta n tin  le Jeune, fils  de C ons tan tin , né p ro b a 
b lem en t hors m ariage , e t L ic in iu s  le Jeune, fils  de L ic in iu s  e t 
d ’une esclave, lé g it im é  peu après sa naissance : l ’aîné des 
tro is  Césars, C rispus, a v a it  une d iza ine  d ’années; C o n s ta n tin  
le Jeune é ta it  to u t  à fa i t  en bas âge. On s u b s titu a it réso lum en t 
l ’hé réd ité  à la  co o p ta tio n . E n  m êm e tem ps, p o u r fo n d e r ré tro -
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a c tive m e n t son a u to r ité  su r u n  d ro it  h é ré d ita ire , C o n s ta n tin  
fa is a it ou la issa it m e ttre  en c irc u la t io n  des généalogies m en
songères q u i ra tta c h a ie n t Constance C hlore à C laude le Go
th iq u e . I l  s’a p p e la it, depuis 315, C o n s ta n tin  le G rand (M axim us).

E n  ra ison  m êm e de ce re to u r à l ’e sp rit d yn a s tiq u e , chacun 
des deux  Augustes d é s ira it é lim in e r l ’a u tre  e t ga rder to u t  le 
p o u v o ir  p o u r lu i-m ê m e  e t p o u r les siens; des deux  p a rts , on 
s’ob se rva it e t on  a tte n d a it u n  m o m e n t fa vo rab le . C o n s ta n tin  
se te n a it  de préférence dans les provinces q u ’i l  v e n a it d ’ac
q u é r ir .  I l  eu t d ’a illeu rs  à défendre la  ligne  du  D anube contre  
les Sarm ates, e t L ic in iu s  de son côté e u t à repousser des a ttaques 
des G oths. Mais les arm em ents d o n t ces campagnes é ta ie n t 
l ’occasion p o u va ie n t être aussi b ien  em ployés à la  guerre c iv ile . 
Comme i l  é ta it  a rr iv é  naguère p o u r M a x im in  D a ia , la  p o lit iq u e  
relig ieuse é ta it devenue une cause d ’h o s tilité  en tre  les deux 
em pereurs, L ic in iu s  s’é ta n t m is à persécuter les chré tiens. E n  
3 2 4 l , chacun des deux  com pé titeu rs  a v a it  achevé de p répa rer 
son armée et sa f lo tte , e t la  lu t te  s ’o u v r i t  : le p ré te x te  saisi 
p a r L ic in iu s  fu t  l ’ in tru s io n  dans ses provinces des troupes de 
C ons tan tin , q u i a va ie n t pénétré  en Thrace p o u r m a rche r contre  
les G oths. L ic in iu s  fu t  b a ttu  (en ju i l le t )  près d ’A n d rin o p Ie ; 
sa f lo tte  fu t  d é tru ite  p a r celle de C o n s tan tin , m ise sous le com 
m andem en t n o m in a l de C rispus; passé en Asie, i l  f u t  de n o u 
veau b a ttu  (en septem bre) à C hrysopo lis , su r la  r iv e  as ia tique  
du  Bosphore. R éfug ié  à N icom édie , i l  d u t se rendre  à Con
s ta n tin , q u i d ’abo rd  lu i  laissa la  v ie  e t l ’in te rn a  à Thessalo. 
n ique , m ais, quelques m ois p lus ta rd , l ’accusa de co m p lo t e t le 
f i t  tu e r . L ic in iu s  le Jeune fu t  écarté du  p o u v o ir  e t in te rn é  en 
A fr iq u e ; lu i  aussi d e v a it être exécuté p a r la  s u ite 2. Dès 323, 
C o n s ta n tin  a v a it  fa i t  u n  César de son tro is ièm e fils , Con
stance (C onstan tius), né (de Fausta ) en 317. N ’a y a n t auprès de 
lu i que des hé ritie rs  e t non  des collègues, i l  é ta it, dans to u t  l ’ E m 
p ire , m a ître  u n ique  e t absolu.

I L  —  C O N STAN TIN  E T  LE  C H R IS T IA N IS M E 3.

L 'in é g a lité  de tra ite m e n t en tre  les chrétiens des diverses 
pa rties  de l ’ E m p ire , dé jà  sensible sous le  règne de D io c lé tie n ,

1. Cette date est plus probable que celle de 323.
2. Peut-être en 326, peut-être seulement en 336.
3. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — Ed. Schwartz, Kaiser Constantin und die chrisiliche 

Kirche (Leipzig, 1913, in-8 °) ; L. Duchesne, Histoire ancienne de l ’Eglise, t. I I  (Paris,
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s’accentua encore après son a b d ica tio n . L ’ Espagne, quand 
elle e u t passé sous l ’a u to r ité  de Constance C hlore, bénéfic ia  de 
la  to lé rance d o n t la  Gaule e t la  B re tagne  connaissa ient dé jà  
les effets : on cessa d ’ y  persécuter les ch ré tiens, q u i te n a ie n t 
dans la  pén insu le  ibé rique  beaucoup p lus de place que dans les 
autres provinces de Constance. C o n s ta n tin  m o n tra  p lus o u ve r
te m e n t encore que son père sa sym p a th ie  p o u r le ch ris tian ism e . 
N i Sévère, n i L ic in iu s , n i Maxence ne le p o u rs u iv ire n t avec zèle : 
la  lu t te  p o u r le  p o u v o ir  les pass ionna it b ien  p lus que la  persé
c u tio n  re lig ieuse. M ais dans les diocèses o r ie n ta u x  Galère e t 
M a x im in  D a ia  co n tin u è re n t à s’acha rne r con tre  les évêques 
e t les fidè les ; les m a r ty rs  fu re n t n o m b re u x  s u rto u t dans les 
prov inces de M a x im in .

C ependant i l  é ta it  d iff ic ile  que la  persécu tion , abandonnée 
en O cc iden t, peu efficace en O rie n t, s ’o b s tin â t lo n g te m p s  
encore. L a  m a lad ie  de Galère acheva de le lasser : d ’accord 
avec C o n s ta n tin  e t L ic in iu s , i l  p u b lia  en 311, peu de jo u rs  a va n t 
sa m o r t, un  é d it q u i a u to r is a it les chrétiens à p ra t iq u e r le u r 
cu lte  e t le u r p re s c r iv a it de p r ie r  le u r D ie u  p o u r le  sa lu t de 
l ’E m p ire  e t des em pereurs. Cet é d it ne fu t  ja m a is  abrogé : c ’est 
v é r ita b le m e n t à p a r t ir  de ce m o m e n t que l ’existence du  c h r is tia 
n ism e fu t  o ffic ie lle m e n t reconnue e t perm ise.

I l  ne s’ag issa it p lus que de fa ire  exécu te r l ’é d it de Galère 
dans to u t  l ’ E m p ire , c ’est-à -d ire  d ’en é tendre l ’a c tio n  a u x  p ro 
vinces où  la  d o m in a tio n  é ta it usurpée p a r M axence, e t à celles 
q u i dépenda ien t de M a x im in . M axence, dés ireux de ne pas a v o ir  
con tre  lu i  les chré tiens d ’ I ta lie , le u r o c tro ya  vo lo n tie rs  le béné
fice des mesures nouve lles. M ais M a x im in  a v a it  reçu de m a u 
vaise grâce l ’ é d it de to lé rance e t, après en a v o ir  d ’abo rd  à peu 
près te n u  com pte , re p r it  la  persécu tion  a v a n t la  f in  de 311 ; i l  
m i t  à m o r t  n o ta m m e n t l ’évêque d ’A le xa n d rie , P ie rre , e t 
l ’évêque d ’Émèse, S ilva in . P o u r re n fo rce r les cultes païens, 
i l  v o u lu t les organ iser sous la  fo rm e  d ’une h ié ra rch ie  a d m i
n is tra t iv e , assez analogue à celle du  clergé ch ré tie n  : dans 
chaque v ille  u n  p rê tre  p r in c ip a l d e v a it a v o ir  a u to r ité  su r tous 
les au tres ; les p rê tres p r in c ip a u x  des d iffé ren tes v ille s  a u ra ie n t 
au-dessus d ’eux  u n  g ra n d -p rê tre , chef d u  cu lte  p o u r to u te  la  
p ro v in c e ; le sacerdoce a ins i d is c ip lin é  a u ra it p o u r tâche essen
tie lle  de co m b a ttre  le  ch ris tia n ism e .

1907, in-8°), de Dioclétien à Théodose ; P. Batiffol, Le catholicisme, des origines à saint 
Léon, t. I I  : La paix conslantinienne et le catholicisme (Paris, 1914, in-12) ; P. Mon
ceaux, Histoire littéraire de VAfrique chrétienne, t. IV  : Le donatisme (Paris, 1912, in-80)*
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L a  p o lit iq u e  de C o n s ta n tin  e t de L ic in iu s  se d ir ig e a it en u n  
sens to u t  con tra ire . P endan t la  cam pagne con tre  M axence, Con
s ta n t in  a v a it résolu de se c o n v e rt ir  déc idém ent au ch ris tian ism e  
e t d ’ y  chercher u n  a p p u i de son p o u v o ir . O n  ne ta rd a  pas à 
ra co n te r q u ’i l  a v a it  p ris  ce tte  ré so lu tio n  à la  su ite  d ’une v is io n  
m iracu leuse : une c ro ix  e t une promesse de v ic to ire  lu i  é ta ien t 
apparues dans le cie l, quelques jou rs  a v a n t la  b a ta ille  du  p o n t 
M ilv iu s . C o n s ta n tin  e t L ic in iu s , réun is à M ila n  après la  dé fa ite  
de Maxence (débu t de 313), c o n firm è re n t e t co m p lé tè ren t l ’é d it 
de 311 : la  lib e rté  de cu lte  accordée a u x  chrétiens d e v a it être 
p le ine  e t en tiè re  ; les im m eubles q u i le u r a va ie n t a p p a rte n u  e t 
q u i a va ie n t été saisis d e va ien t le u r être  re s titu é s ; une lib e rté  
égale é ta it ga ran tie  d ’a illeu rs  à tou tes  les re lig ions . L a  chu te  de 
M a x im in  D a ia  assura l ’a p p lic a tio n  de ces d ispos itions  en Asie 
e t en É g y p te ; 1 annee 313 fu t  a ins i celle où com m ença « la  
p a ix  de l ’Ég lise » : la  guerre des persécutions se te rm in a it  p a r 
la  v ic to ire  du  ch ris tian ism e  dans to u te  l ’étendue du  m onde 
rom a in .

I l  y  e u t b ien  une reprise de la  pe rsécu tion  dans les années 
q u i s u iv ire n t, m ais ce tte  reprise fu t  b rève , e t localisée dans 
les prov inces de L ic in iu s 1. L ic in iu s , q u i re s ta it païen, é ta it 
p o rté  à v o ir  dans les chré tiens des pa rtisans  de C onstan tin , 
son r iv a l;  i l  fu t  i r r i té ,  en o u tre , p a r les a g ita tio n s  d o n t l ’hérésie 
d ’A riu s  é ta it la  cause2. A  p a r t ir  de 319 ou de 320, les chrétiens 
d ’Asie  e t d ’ É g yp te  fu re n t inqu ié tés  : L ic in iu s  le u r re fu sa it 
to u te  fa ve u r, les chassait des em plo is pub lics  e t de l ’a rm ée; 
sa po lice in te rd is a it  ou dérangea it les assemblées du  cu lte  e t 
les conciles; des chrétiens q u i p ro te s ta ie n t fu re n t condamnés 
a u x  t ra v a u x  forcés ou exécutés. L a  v ic to ire  de C o n s ta n tin  su r 
L ic in iu s  m it  f in  à ces m auva is  tra ite m e n ts .

Les em pereurs persécuteurs, Galère, M a x im in  D a ia , L ic in iu s , 
a va ie n t eu auprès d ’eux des conseillers, p rê tres, devins, fo n c 
tionna ires  tra d it io n a lis te s , q u i les poussaient à co m b a ttre  le 
ch ris tian ism e . Ces adversaires du  ch ris tian ism e  fu re n t im p u is 
sants con tre  la  v o lo n té  déclarée de C o n s ta n tin , e t mêm e i l  ne 
semble pas q u ’ils  a ie n t sérieusem ent fa i t  e ffo rt p o u r réag ir. 
p a r un  re to u rn e m e n t to ta l d ’une ra p id ité  su rp renan te , le ch ris - 
«anism e passa de la  p ro s c r ip t io n  à une s itu a tio n  p riv ilég iée , 
sans q ue personne osât p ro te s te r avec quelque énergie.

î ‘ Voir plus haut, p. 353. 
' Voir plus loin, p. 399.

—  355 —



g * Ce q u i dé te rm ine  ce tte  a tt itu d e  générale, c ’est a v a n t to u t 
l ’échec des persécutions, b ien  é ta b li a u x  y e u x  de tous , e t e n tra î
n a n t chez tous , sauf chez quelques païens fana tiques , la  co n v ic 
t io n  que persévérer dans la  lu t te  v io le n te  con tre  le c h r is tia 
n ism e se ra it peine perdue. O n a v a it  eu beau déc im er les églises 
ou les c o n tra in d re  à p lie r  m om en taném en t, à force de té n a c ité  
e t de souplesse elles a va ie n t trave rsé  les p ires épreuves; elles 
é ta ien t in d e s tru c tib le s . L a  colère des païens s é ta it usée a v a n t 
la  pa tience des v ic tim e s . Une ém o tio n  sym p a th iq u e  e t respec
tueuse s’a tta c h a it  au souven ir des m a r ty rs , m o rts  p o u r une

idée. . . . .
Les esprits  popu la ires se dem anda ien t m a in te n a n t s i le

D ie u  des chré tiens n ’ é ta it  pas aussi v ra i e t p lus pu issan t que 
les au tres, pu isque ses fideles, a y a n t con tre  eux  les arm es de 
l ’ É ta t  e t l ’o p in io n  du  p lus g rand  nom bre , a v a ie n t résisté . 
Les m a lheurs  du  tem ps s’e x p liq u a ie n t p e u t-ê tre , non  p o in t 
p a r la  colère des anciens d ie u x  ir r ité s  con tre  l ’ im p ié té  des chré
tiens , m ais p a r la  vengeance du  D ieu  des chré tiens d o n t on 
a v a it  m a ltra ité  les dévots. I l  é ta it sage de la isser l ib re  le cu lte  
de ce D ieu  red o u ta b le , e t mêm e d ’y  p a rtic ip e r. Ces sen tim ents  
s’e x p r im e n t c la ire m e n t dans 1 e d it de 311, p a r leque l Galere 
désavoua it sa p o lit iq u e  passée. C o n s ta n tin , p o u r sa p a r t ,  s’ é ta it  
péné tré  de la  c o n v ic tio n  q u ’i l  d e v a it son tr io m p h e  au D ieu  
des chré tiens, d o n t Constance C hlore e t son fils  a va ie n t m é rité  
la  b ienve illance  en s’abs tenan t d ’a p p liq u e r les éd its  de persé-

CU()n  é ta it  a ins i c o n d u it, non  pas à te n ir  la  balance égale en tre  
l ’ancienne re lig io n  e t la  nouve lle , m ais à donner I avantage 
à ce lle -c i; e t beaucoup de païens se c o n v e rtire n t. O n se n ta it 
confusém ent que le paganism e é ta it  épuisé, q u ’i l  y  a v a it dans le 
ch ris tia n ism e  une force d ’a ve n ir, riche  de poss ib ilités  indé fin ies . 
Les événem ents a va ie n t p ro u vé  que les em pereurs s é ta ien t 
trom pés, quand  ils  a va ie n t c ru  que dans l ’ in té rê t de 1 É ta t  i l 
fa l la it  su p p rim e r le ch ris tian ism e . M ie u x  com pris , cet in té rê t 
d e v a it au co n tra ire  in v ite r  les princes à fa vo r ise r les chrétiens : 
le u r fa ire  une place de c h o ix  dans l ’ É ta t ,  c ’ é ta it  les rendre 
so lida ires du  b ien  p u b lic , s’assurer le u r concours p o u r la  défense 
de l ’ E m p ire  e t de la  société, les ra llie r  à la  c ité  te rres tre  q u ’au- 
p a ra v a n t iis  é ta ie n t portés à h a ïr e t à m épriser.

L a  fo i personnelle  de C o n s ta n tin  e t le  souci de fo r t i f ie r  l ’E m 
p ire  s’acco rda ien t donc p o u r le d é te rm in e r à p ro tége r e t p a tro n 
ner le  ch ris tian ism e , à e n ric h ir l ’ Ég lise e t g ra n d ir  son in fluence .

Constantin
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I l  ne re ç u t le bap têm e que peu de tem ps a v a n t sa m o r t ;  m ais 
ce re ta rd  s’ exp lique  p a r u n  ca lcu l que fa isa ie n t beaucoup de 
catéchum ènes : ré d u ire  le  p lus possib le l ’ in te rv a lle  en tre  le 
bap têm e, q u i efface tou tes  les fau tes an té rieu res, e t la  m o r t,  
c’ é ta it  d im in u e r d ’a u ta n t les chances de péché, augm ente r 
d ’a u ta n t les chances de sa lu t. B ie n  a v a n t d ’ être bap tisé , Con
s ta n t in  é ta it rée llem en t c o n v e rti e t se co n d u isa it en ch ré tien . I l  
v e illa  à l ’exacte a p p lic a tio n  de l ’é d it q u i o rd o n n a it la  re s t itu 
t io n  des biens enlevés a u x  ch ré tiens , e t versa dans de n o m 
b re u x  cas des in dem n ités  supp lém enta ires ; les im m eubles 
a p p a rte n a n t a u x  églises fu re n t exem pts d ’im p ô t fo n c ie r, e t les 
églises e u ren t la  fa c u lté  de recevo ir des legs. Les lib é ra lité s  
im péria les  a id è re n t à la  c o n s tru c tio n  de n o uveaux  édifices p o u r 
le  c u lte ; le pa la is  de L a tra n , q u i a p p a rte n a it à la  fem m e de 
C o n s ta n tin , fu t  donné à l ’ évêque de R om e. Grâce à l ’ em pereur 
e t à sa m ère H élène, des sanctua ires s’ é levèrent en P a lestine , 
su r la  g ro tte  de B e th léem  où le  C h ris t é ta it  né, su r re m p la c e 
m e n t de sa c ro ix , su r son tom beau , e t a tt irè re n t b ie n tô t beau
coup de pè lerins. P a r déférence p o u r les préceptes chré tiens, 
C o n s ta n tin  abrogea les d ispos itions légales dirigées con tre  le 
cé lib a t e t im posa a u x  tr ib u n a u x  e t a u x  co rpo ra tions  ouvrières 
le repos d o m in ic a l; i l  in s t itu a  u n  nouveau  m ode d  a ffra n 
chissem ent, l ’a ffranch issem ent p a r-d e v a n t l ’ évêque. Le  m ono
gram m e que fo rm a ie n t les prem ières le ttre s  grecques d eC hris tos  
fig u ra  su r les m onnaies e t en tê te  des in s c rip tio n s  offic ie lles.

La  so llic itu d e  de C o n s ta n tin  à l ’ égard de l ’ Eglise l ’am ena d a il
leurs  à in te rv e n ir  dans les affa ires religieuses p o u r m a in te n ir  
p a rm i les chré tiens l ’u n ité  de d isc ip lin e  e t de dogm e; Les conciles 
d ’A rles (314) e t de N icée (325), q u i a va ie n t p o u r o b je t de m e ttre  
f in , le p re m ie r au schisme do n a tis te , le  second à l ’hérésie 
a rie n n e 1, fu re n t convoqués p a r l ’ em pereur, q u i s u iv it  de près 
leurs tra v a u x . E m pêcher le  ch ris tian ism e  de s’ a ffa ib l ir  p a r des 
dissidences, c’ é ta it  h â te r le  re cu l d u  pagan ism e^e t en m êm e 
tem ps p ré v e n ir  des a g ita tio n s  dangereuses p o u r l ’ o rd re  p u b lic . 
Le ch ris tian ism e  p re n a it a ins i, très  v ite ,  l ’aspect d ’une re lig io n  
d ’ É ta t ,  ce q u i a v a it  l ’avantage de range r de son côte la  force 
gouvernem enta le , m ais l ’ in co n vé n ie n t d ’ e n tra în e r 1 ingérence 
du p o u v o ir  te m p o re l dans le  dom aine  de la  conscience e t de 

ïa fo i. . . , . . . . t
Le paganism e conse rva it le  d ro it  à 1 existence que lu i  a va ie n t

Voir plus loin, p. 398-399.
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g a ra n ti les édits im p é ria u x . C o n s ta n tin  c o n tin u a it à p o rte r le 
t i t r e  de g rand  p o n tife ; c ’est assez a v a n t dans son règne seu
le m e n t que le m onogram m e ch ré tien  rem plaça su r ses m onnaies 
1 im age du  dieu S o le il1 2; le  cu lte  im p é ria l su b s is ta it, p ra t iq u e 
m e n t ré d u it à v ra i d ire  à des m a n ife s ta tio n s  de loya lism e  e t à des 
fêtes laïcisées. D é jà  cependant la  p o lit iq u e  im p é ria le  te n d a it à 
s o rie n te r vers la  persécu tion  du paganism e. L a  co n su lta tio n  
des haruspices e t des devins ne fu t  perm ise que dans des cas 
dé te rm inés ; p lus ieurs tem ples d ’Asie fu re n t d é tru its  ou fermés ; 
les fon c tio n n a ire s  fu re n t choisis de préférence p a rm i les chré
tiens . Dans les éd its  mêm e q u i a u to r is a ie n t les païens à 
ga rde r le u r re lig io n , i l  é ta it pa rlé  d ’elle en term es in ju r ie u x , et 
la  lib e rté  du  cu lte  é ta it  présentée com m e une concession p ro 
v iso ire .

I I I .  —  LA FONDATION DE CONSTANTINOPLE a .

C o n s tan tin , en c h r is tia n is a n t l ’ E m p ire , le tra n s fo rm a it p ro 
fondém en t. U n  a u tre  de ses actes fu t  dé grande conséquence 
p o u r l ’a v e n ir  : c’est ce lu i p a r leque l i l  fonda  une nouve lle  cap i
ta le , égale e t r iv a le  de Rom e.

I l  v é n é ra it l ’anc ienneté de R om e e t ne négligea pas d ’em 
b e llir  la  v ille . I I  ne p o u v a it fa ire  p o u r elle m oins que n ’a v a it 
fa i t  M axence, q u i a v a it  c o n s tru it u n  c irque , décoré le F o ru m  de 
s ta tues, e t com m ence à élever, près du  F o ru m , u n  tem p le  à la  
m ém o ire  de son fils  R om u lus  e t une bas ilique  colossale. Con
s ta n t in  acheva le tem p le  e t la  bas ilique , d o n t les voû tes géantes 
so n t p a rm i les p lus belles ru ines de R om e. Son n om  fu t  p o rté  
aussi p a r 1 a rc, in a u gu ré  en 315, q u i rappe lle  sa v ic to ire  su r 
M axence e t d o n t la  déco ra tio n  est en bonne p a rtie  fa ite  de 
m o rceaux em prun tés à p lusieurs m onum ents  an té rieu rs , a ins i 
que p a r de vastes therm es b â tis  su r le Q u ir in a l.

C ependant t ro p  d ’em pereurs, à R om e, a va ie n t laissé le u r 
m arque  a v a n t la  sienne. T ro p  de places aussi y  é ta ie n t occupées 
p a r les sanctua ires de la  re lig io n  q u ’i l  re je ta it. I l  v o u la it  a t ta 
cher sa m ém oire  à des v ille s  q u i se ra ien t presque en tiè rem en t

1. On la  re tro uve  même, après lu i,  sur des m onnaies de C onstan tin  I I .
2. O u v r ag es  a  c o n s u lt e r . ■ L. B réh ie r, Constantin et la  fondation de Constanti

n o p le ,dans la  Revue historique, t .  C X IX  (1915), p. 241-272 ; C. Ém ereau, Notes sur 
les origines et la formation de Constantinople, dans la  Revue archéologique, t .  X X I
M Q 9 5  11 n  A o k
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son œ uvre. C irta , relevée p a r ses soins de la  ru in e  qu  a v a it  
en tra înée p o u r elle l ’u su rp a tio n  de D o m itiu s  A lexande r, s appela 
désorm ais C onstantine . Le mêm e nom  fu t  p ris  aussi pa r A rles, 
où C o n s ta n tin  f i t  p lus ieurs séjours et o u v r it  un  a te lie r m oné
ta ire . Mais sa grande c réa tion  fu t  celle de C onstan tinop le , 
a la  v ille  de C ons tan tin  ».

La  v ie ille  v i lle  grecque de Byzance fu t  le  noyau  de C onstan
tin o p le  ; C o n s ta n tin  déve loppa beaucoup la  c ité , c o n s tru is it 
de nouveaux  q u a rtie rs , des pa la is, dés églises, une enceinte, 
appela  en masse des h a b ita n ts . Le 11 m a i 330 la  fê te  de la  déd i
cace de C onstan tinop le  fu t  célébrée e t la  v ille  m ise so lennelle
m e n t sous la  p ro te c tio n  de D ieu . C o n s ta n tin  y  résida de façon 
presque con tinue  de ce tte  da te  à sa m o r t ;  i l  y  a v a it  préparé  
son tom beau , dans une des églises édifiées p a r lu i,  celle des
A pô tres . . . .

L ’in s ta lla t io n  d ’une résidence im p é ria le  a C onstan tinop le  se 
ju s t i f ia i t  p a r l ’ im p o rta n ce  s tra tég ique  e t économ ique des 
d é tro its . C’est près de là  que s’ é ta ien t liv ré s  les engagements 
décisifs, dans les guerres contre  M a x im in  D a ia  e t con tre  L ic i-  
n ius. E n  ou tre , cette  p o s itio n  o ff ra it  p o u r la  défense du te r r i 
to ire  ro m a in  p lus d ’avantages que N icom éd ie  ou S irm iu m  . 
assez éloignée du  D anube p o u r être à 1 a b r i d u n  coup de m a in , 
C onstan tinop le  le s u rv e illa it d ’ assez près p o u r p e rm e ttre  de 
p rom ptes  ripostes a u x  agressions. O r le bas D anube é ta it à 
ce tte  date  le secteur le p lus menacé de la  fro n tiè re . I l  fa l la it  
fa ire  bonne garde en face des Sarm ates e t des G otbs, ta n tô t 
en lu t te  les uns con tre  les au tres, ta n tô t  d ’accord p o u r fo rce r 
les passages du fleuve. C o n s ta n tin  se te n a it  à C onstan tinop le  
ou dans la  rég ion  avo is inan te  quand  une de ses armées b a t t i t  
les G oths (332), e t quand de n o m b re u x  barbares, Sarm ates e t 
Vandales, évincés des terres q u ’ils  occupa ien t au n o rd  du  
D anube, s o llic itè re n t e t o b tin re n t des étab lissem ents en pays
ro m a in  (334). ,

M ais C ons tan tinop le  n ’é ta it pas seu lem ent une residence 
im p é ria le  p lus favorisée que celles où  h a b ita ie n t naguère les 
princes de la  té tra rc h ie . C o n s ta n tin  f i t  d ’ elle, sys tém a tiquem en t, 
une rép lique  o rien ta le  de R om e. I l  lu i  donna un Sénat, des p ré 
teurs 1 ; elle d e v a it a v o ir  un  peu p lus ta rd  un  p ré fe t de la  v ille . 
Rom e conserva en p rop re  les consuls p o u r que lque tem ps

La  fondation de Constantinople

1- D ’abord  deux (un p ou r les tu te lles , un  pou r les procès de lib e rté ) ; p lusieurs 
autres fu re n t créés p ar la  su ite , qu i euren t la charge des jeux .
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encore1 2. Chacune des deux  v ille s  possédait u n  corps de cheva
lie rs . P o u r l ’a d m in is tra t io n  e t l ’app ro v is io n n e m e n t de Con
s ta n tin o p le , beaucoup de dé ta ils  fu re n t calqués su r ce q u i é ta it 
en usage à Rom e.

L a  langue o ffic ie lle  é ta it  le la t in ,  à C onstan tinop le  com m e à 
R om e. Mais C onstan tinop le  n ’en é ta it  pas m oins dans u n  pays 
grec p a r la  langue couran te , p a r la  géographie e t p a r l ’h is to ire , 
e t le nom  m êm e de la  v ille  é ta it  grec. C ette sorte  de dédoub le
m e n t de R om e é ta it de n a tu re  à h â te r la  d iv is io n  de l ’ E m p ire  
en deux m o itié s , d iv is io n  dé jà  annoncée e t amorcée p a r des 
événements an té rieu rs . P lus îo in ta in e m e n t, ce tte  fo n d a tio n  
p ré p a ra it aussi la  d iv is io n  de la  ch ré tie n té  en une Église 
d ’O cc iden t e t une Église d ’O rie n t. Mais au p re m ie r m o m e n t, 
en ce q u i concerne le ch ris tian ism e , la  c ré a tio n  de C onstan
tin o p le , en é lo ignan t de R om e l ’ em pereur, eu t p o u r e ffe t 
de fa c il ite r ,  dans le te r ra in  lib re  de l ’ancienne ca p ita le , le  p ro 
grès de l ’ in fluence  de l ’évêque de R om e.

IV . — L ’ŒUVRE ADMINISTRATIVE DE CONSTANTINK

E n  m a tiè re  a d m in is tra t iv e , l ’ œ uvre de C o n s ta n tin  p ro 
longea celle de D io c lé tie n 3; s’in s p ira n t du  m êm e e sp rit, elle 
consolida l ’abso lu tism e im p é ria l, e t acheva d ’organiser la  
h ié ra rch ie  des n o m b re u x  fonc tionna ires  q u i com posa ien t les 
cadres de l ’É ta t  ro m a in . C o n s ta n tin  semble a v o ir  p ris  p la is ir  à 
fa ire  re v iv re  quelques anciennes d é n o m in a tio n s ; m ais ses' 
e m prun ts  au passé se b o rn è ren t à la  te rm in o lo g ie , e t n u lle  te n 
ta t iv e  ne fu t  fa ite  p o u r res tau re r, mêm e p a rtie lle m e n t, les in s t i
tu t io n s  des deux  p rem iers siècles.

C’est a ins i que le v ie u x  t i t r e  de « com pagnon de l ’em pe
re u r », comes A u g u s ti, p r i t  une extens ion  e t une v a le u r tou tes

1. V o ir  p lus lo in , p . 415.
2. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  Ouvrages cîe Seeck, E. S te in , B u rc k h a rd t, M aurice  

(Numismatique), cités plus h au t, p . 320 e t 347; Seeck, Die Reichsprâfektur des vierten 
J  ahrhunderts, dans Rheinisches Museum , t .  L X I X  (1914), p . 1-39 ; E . Ch. B ahu t, 
Recherches sur la  garde impériale et sur le corps d ’officiers de l ’armée romaine aux I V e et 
V e siècles, dans la Revue historique, t .  C X IV  (1913), p . 225-260, e t C X V I (1914), p . 225- 
293, d o n t les conclusions sont d iscutab les ; A . E . B oak e t J . E . D un la p , Two stu
dies in  later Roman and Byzantine administration  (N cw -Y o rk , 1924, in -4 °, t .  X IV  
des « U n iv e rs ity  o f M ich ig an  S tudies, h u m a n is tic  series »), su r le magister officio- 
rum  e t le præpositus sacri cubiculi ; N . H . Baynes, a rtic le  c ité  p lus h a u t, p . 309.

3. V o ir  p lus h au t, p . 320, no te , sur la  d if fic u lté  de discerner exactem ent les mesures 
q u i re m on te n t à D ioc lé tien  et celles q u i fu re n t prises p a r C onstan tin .
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nouve lles. I l  ne désigna p lus les am is e t conseillers appelés à 
su iv re  l ’em pereur dans u n  voyage ou une e x p é d it io n ; le t i t r e  
de cornes, « com te  », fu t  désorm ais une q u a lif ic a tio n  géné
riq u e  accordée à de n o m b re u x  fo n c tio n n a ire s , d ’ a ttr ib u t io n s  
très d iverses, les uns dans les em plo is c iv ils  e t les autres dans 
les com m andem ents m ilita ire s , les uns à la  cou r e t les autres 
dans les p rov inces . H iérarch isés en tro is  classes (comités p r im i,  
secundi, te r t i i o rd in is ), les com tes com prena ien t n o ta m m e n t les 
m em bres du  consisto ire , les p r in c ip a u x  em ployés des services 
a d m in is tra t ifs , les m anda ta ires  de l ’em pereur envoyés en m is 
sion e x tra o rd in a ire  dans les p rov inces. S o it dans les dernières 
années de C o n s ta n tin , s o it peu après lu i,  le ra tio n a lis  summæ re i 
d e v in t le « com te  des dépenses im péria les  », cornes sacrarum  
la rg it io n u m , e t le  m agister re i p riva tæ  d e v in t le  « com te de la  
fo r tu n e  p rivé e  », cornes re i p riva tæ 1.

Le t i t r e  de questeur fu t  donné à u n  fo n c tio n n a ire  nouveau, 
le  « questeur d u  pa la is im p é ria l », quæstor sacri p a la t i i,  q u i fu t  
une sorte  de secréta ire de l ’em pereur : i l  p a r la it  au nom  de 
l ’em pereur d e va n t le  Sénat ou dans le  consisto ire , ré d ig e a it les 
actes que l ’em pereur re v ê ta it de sa s igna tu re . L  in fluence  
du questeur du  pa la is é ta it  grande, en ra ison  de sa co lla b o ra 
t io n  constan te  avec le  souvera in . C ependant elle ne d im in u a  pas
au consisto ire  le  rô le  des chefs de bu reau , n i s u r to u t ce lu i de 
le u r supé rieu r d ire c t, le « m a ître  des offices », m agister offi- 
cio rum , q u i rem p laça  sous C o n s ta n tin  le  v ica rius  a cons iliis  
sacris de D io c lé tie n 2. ;

C o n s ta n tin  ne m o d ifia  pas le nom bre  des prov inces : s’ i l  f i t  de 
la  P a m p h y lie  une p ro v in ce  d is tin c te  de la  L y c ie , ce tte  c réa tion  
fu t  compensée p a r la  ré u n io n  des d e u x  N u m id ies  en une seule. 
Le diocèse des Mésies fu t  dédoub lé  : i l  y  e u t d o ré n a va n t u n  
diocèse de D acie (Mésie Supérieure, Dacies, P ré va lita ne ), 
e t u n  diocèse de M acédoine (M acédoine, É p ires , Thessalie, 
C rè te )3. La  p ro v in ce  d ’Achaïe fu t  m ise en dehors des diocèses : 
p a r u n  hom m age au g lo rie u x  passé de la  Grèce, elle fu t  de 
nouveau gouvernée p a r u n  p roconsu l, com m e l ’Asie e t l ’A fr iq u e .

De m êm e que D io c lé tie n  a v a it  superposé le diocèse à la  p ro 
v ince , C o n s ta n tin  superposa la  p ré fec tu re  au diocèse; en 
d ’au tres term es, les diocèses fu re n t groupés en c irconscrip tions

1. V o ir  p lus hau t, p . 341.
2. V o ir  p lus h a u t, p . 328. . . .
3. Les provinces du diocèse de D acie sont de langue la tin e  (à quelques cantons 

près), celles du  diocèse de Macédoine de langue grecque (vo ir p lus h au t, p . 330, n . à).
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te r r ito r ia le s  appelées p ré fectures. L a  té tra rc h ie  a v a it préparé  
ce tte  o rg a n is a tio n ; m ais i l  est rem arquab le  que C ons tan tin  
l ’a i t  réalisée, alors q u ’ i l  a v a it  re fa it  à son p ro f it  l ’u n ité  du  p o u 
v o ir  ; i l  m a in t in t  la  p lu ra lité  des p ré fe ts du  p ré to ire  q u o i
q u ’elle ne fû t  p lus en co rré la tio n  avec la  p lu ra lité  des princes. I l  
y  e u t pen d a n t que lque tem ps h é s ita tio n  e t flo tte m e n t en tre  la  
concep tion  de la  co llé g ia lité  e t l ’a t t r ib u t io n  à chaque p ré fe t 
d ’une zone d is tin c te  ; les com m odités de l ’a d m in is tra t io n  q u o ti
d ienne f ire n t p ré fé re r la  seconde s o lu tio n , b ien  q u ’elle p û t 
d even ir, en tem ps de crise, dangereuse p o u r l ’u n ité  de l ’ E m p ire . 
F in a le m e n t, de 337 à 395 i l  y  eu t, en règle générale, tro is  pré fe ts 
d u  p ré to ire , e t tro is  p ré fectures : une p ré fec tu re  du  p ré to ire  des 
Gaules, co m prenan t le  diocèse b re to n , les deux  diocèses gau
lo is  e t le diocèse espagno l; une p ré fec tu re  du  p ré to ire  d ’ I ta lie , 
co m prenan t les deux diocèses ita lie n s , le  diocèse a fr ic a in  e t les 
tro is  diocèses (Pannonies, Dacie, M acédoine) englobés sous le 
n om  d ’ U ly r ic u m ; une p ré fec tu re  du  p ré to ire  d ’ O rie n t, com pre
n a n t les diocèses th race , as ia tique , p o n tiq u e  e t o rie n ta l.

Les p ré fe ts du  p ré to ire  é ta ien t, p o u r les affa ires a d m in is 
tra tiv e s , in te rm éd ia ires  en tre  les v ica ires  ou proconsuls et 
l ’em pereur. E n  m a tiè re  ju d ic ia ire , ils  é ta ie n t, chacun dans son 
ressort, les suprêmes juges d ’appel : i l  a r r iv a it  que des p la ideurs  
obstinés fissent appel du  p ré fe t à l ’em pereur, m ais c ’ é ta it un  
abus q u i fu t  in te rd it  p a r C ons tan tin . Spécialisés dans ces a t t r i 
b u tio n s  c iv iles , les p ré fe ts , d o n t le caractère  une fo is encore 
é ta it  cha n g é 1, n ’a va ie n t p lus aucun  com m andem ent m ili ta ire  : 
de to u t  ce q u i conce rna it les forces armées, seul le service de 
l ’in tendance  —  fo u rn itu re  de l ’a rgen t, des v iv re s , du  m a té 
r ie l —  dépenda it d ’eux.

Comme chefs de l ’arm ée e t supérieurs des ducs, C ons tan tin  
in s t itu a , à la  place des pré fe ts du  p ré to ire , les « m aîtres des 
soldats », m a g is tr i m ilitu m . On p e u t reconna ître  dans le u r t i t r e  
u n  so u ve n ir du  magister equ itum  a d jo in t au tre fo is  au d ic ta 
te u r. Ces com m andants  en chef é ta ie n t au nom bre  de deux, u n  
« m a ître  de l ’ in fa n te r ie  » ( m agister ped itum )  e t u n  « m a ître  de la  
cava lerie  » ( m agister equ itum ) ; au-dessus d ’eux i l  n ’y  a v a it  que 
l ’e m p e re u r2.

1. V o ir  p lu s  h a u t, p . 190, 288, 328.
2. Après C onstan tin , chaque Auguste  a eu deux magistri militum quand i l  y  a v a it 

p lus d ’un A uguste. En outre , le t i t r e  de magister militum a été em ployé aussi pou r dési
gner des com m andants d ’armée, d is tin c ts  des chefs suprêmes q u i é ta ien t les collabo
ra teu rs im m éd ia ts  des empereurs. Ces s ign ifica tion s  d ifférentes peuven t donner lieu  
à des confusions.
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Les cohortes p ré to riennes, licenciées au lendem a in  de la  
dé fa ite  de M axence, res tè ren t d é fin it iv e m e n t supprim ées; 
les cohortes urba ines eu ren t b ie n tô t après le m êm e so rt. Rom e 
n ’a v a it  p lus assez de p riv ilèges  p o u r conserver ce tte  garn ison 
spéciale. A u  c o n tra ire , le  corps des protectores, garde personnelle 
de l ’em pereur, p r i t  une im p o rta n ce  accrue : i l  co m p re n a it des 
fantassins e t des ca va lie rs ; l ’a p p e lla tio n  de protectores domes- 
t ic i  fu t  p e u t-ê tre 1 réservée d ’abo rd  a u x  cava lie rs, m ais s’é ten 
d i t  p lus ta rd  à tous les protectores, m ontés ou n o n ; le « com te  
des dom estiques » ( cornes domesticorum)  ou co m m andan t de la  
garde fu t  u n  des p r in c ip a u x  personnages de la  cour. Les p ro 
tectores é ta ie n t une é lite  m ili ta ire ,  e t l ’em pereur cho is issa it 
vo lo n tie rs  chez eux les o ffic iers supérieurs du  reste de l ’armée. 
Eux-m êm es c o n tin u a ie n t à se re c ru te r de préférence p a rm i 
les o ffic iers subalternes des d iffé ren ts  corps de tro u p e  ; m ais on 
accepta aussi dans leurs rangs, au cours du  i v e siècle, des ado
lescents de fa m ille  sénatoria le  : p a r ce tte  vo ie  la  carriè re  m i l i 
ta ire  se ro u v r it  à ceux des jeunes clarissim es q u i y  é ta ie n t 
portés p a r leurs goûts.

I l  y  e u t encore, p a rm i les gens q u i é ta ie n t à la  d isp o s itio n  
de l ’em pereur, d ’autres groupes m ilita r isé s , sous le nom  de 
scholæ. C’é ta it le  cas p a r exem ple p o u r les agentes in  rebus : la  
d isc ip lin e  e t la  h ié ra rch ie  m ilita ire s  que C o n s ta n tin  le u r a p p li
qua les fa isa ie n t p lus aptes à re m p lir  les besognes de po lice 
q u i le u r é ta ie n t confiées; en tre  au tres services, ils  re n 
d a ie n t ceux q u ’ on d e m a n d a it a n té rie u re m e n t a u x  cohortes
urba ines. ,

La  p lace des perfectissim es dans l ’a d m in is tra t io n  e t la  société 
rom aines é ta it grande dès le règne de D io c lé tie n ; le u r rô le  se 
déve loppa encore sous le règne de C o n s tan tin , e t ce m ouvem en t, 
q u i d e v a it c o n tin u e r après lu i,  a l la it  am ener à brève échéance 
l ’a b so rp tio n  du  pe rfe c tiss im a t, noblesse personnelle, dans le  
c la riss im a t, noblesse h é ré d ita ire . Après C ons tan tin  i l  n ’est 
p lus question  de « chevaliers rom a ins  », sauf à R om e e t à Con
s ta n tin o p le , où ce te rm e  désigne des m ilices de parade, formées 
de jeunes nobles e t fa ites p o u r l ’o rnem en t des cortèges e t des 
carrousels. A  la  même époque le q u a lif ic a t if  de y i r  egregias, 
a ttaché  sous le H a u t-E m p ire  a u x  fonc tions  pub liques  d ’ordre  
équestre, d isp a ra ît. Ce son t des perfectissim es que 1 on re n 
con tre  dans tou tes  les fo nc tions  de quelque im p o rta n ce , e t

1. I l  y  a, en ce q u i concerne les protectores, beaucoup de po in ts  obscur
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tous  te n d e n t à d e ve n ir clarissim es • beaucoup, sous C onstan
t in  e t s u r to u t sous ses successeurs, o b tie n n e n t cet avancem ent 
s o it p a r une fa ve u r personnelle , so it p a r une mesure co llec tive  
q u i confère le c la riss im a t à to u te  une catégorie de fo n c tio n 
na ires, après une durée dé te rm inée  de services. Dans la  h ié ra r
chie des com tes, les p lus  élevés son t clarissim es, les autres per- 
fectissim es ; m ais la  p lu p a r t  de ceux-c i, les uns après les au tres, 
so n t p rom us au ra n g  de ceux-là . Des prov inces gouvernées 
d ’abo rd  p a r des præsides son t, au b o u t d ’u n  c e rta in  tem ps, 
confiées à des « consulaires ». Le p ré fe t de l ’annone, le p ré fe t 
des v ig ile s , le com te des dom estiques, les v ica ires , des ducs, 
des fon c tio n n a ire s  des finances passent, à diverses dates du  
i v e siècle, du  p e rfe c tiss im a t au c la riss im a t. A in s i les progrès 
mêm e du  p e rfe c tiss im a t fo n t q u ’i l  d isp a ra ît, tra n s fo rm é  en 
c la r is s im a t; si l ’on v e u t e x p rim e r ce fa i t  en langage du  H a u t-  
E m p ire , on d ira  que l ’o rd re  équestre pe rd  son existence 
p rop re , parce q u ’i l  est, peu à peu, to u t  e n tie r élevé à l ’o rdre  
séna to ria l.

C ette fu s io n  suppose q u ’i l  n ’y  a p lus de cens séna to ria l, e t 
l ’on ne v o i t  n u lle  p a r t  q u ’une question  d ’a rgen t se so it jam a is  
posée lo rs  du  passage d ’u n  perfectiss im e p a rm i les clarissim es. 
Ou b ien  le cens a été léga lem ent supp rim é , ou b ie n  i l  est p ra 
t iq u e m e n t négligé, ou  b ien  encore la  v a le u r réelle  correspon
d a n t à sa va le u r nom ina le  est s i fa ib le  q u ’i l  est à la  
portée  de presque to u t  le m o n d e 1. A  la  société censita ire  
d ’A uguste  se tro u v e  substituée  une h ié ra rch ie  de fo n c tio n 
naires.

Grossi p a r  l ’a f i lu x  des perfectissim es —  i l  n ’y  a p lus, p o u r 
la  lis te  des sénateurs, aucune l im ite  de nom bre  — , le c la riss i
m a t est de m oins en m oins capable d ’u n io n  e t de cohésion. 
P a rm i les fam ille s  sénatoria les, les unes v iv e n t su r leurs te rres, 
les au tres à la  cour, les autres dans les a d m in is tra tio n s  p ro v in 
c ia les; de pe tites  dynasties se fo rm e n t, dynasties de p ro p r ié 
ta ires  su r leurs dom aines, de courtisans dans l ’en tourage du 
p rince , de fon c tio n n a ire s  dans leurs bu reaux.

B ie n  que le p e rfe c tiss im a t ne fû t  pas hé ré d ita ire , i l  y  a v a it 
to u jo u rs  eu, n a tu re lle m e n t, beaucoup de fils  de perfectissim es 
q u i su iva ie n t la  m êm e carriè re  que leurs pères e t devena ien t 
perfectissim es à le u r to u r . Cette quas i-hé réd ité  de fa i t  se change 
en une hé réd ité  de d ro it  du  jo u r  où  le perfectiss im e est p rom u

1. V o ir  p lus h a u t, p . 336 e t note 1.
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au c la riss im a t. A in s i, au i v e siècle, le rég im e des castes 
s’app lique  a u x  classes d irigean tes  de la  société rom a ine  aussi 
s tr ic te m e n t q u ’a u x  hum bles, o u v rie rs , colons e t sim ples soldats. 
L a  v ie  de chaque in d iv id u  est dé term inée p a r celle de son père. 
P o u r b rise r les cadres convenus e t se fa ire  une existence pe r
sonnelle, i l  n ’y  a guère que des so lda ts barbares, à q u i le u r 
énergie pe rm e t de m o n te r d u  rang  le  p lus obscur a u x  com m an
dem ents les p lus hau ts . , .

A f in  de ré ta b lir ,  au p ro f it  de ses co llabo ra teu rs  les p lus m e n 
ta n ts , une d is tin c tio n  p a rtic u liè re , C o n s ta n tin  créa la  d ig n ité  
de « p a tr ice  », sorte  de déco ra tio n  q u i m e t ta it  une pa ren té  
f ic t iv e  en tre  le t i tu la ire  e t l ’em pereur e t n ’ é ta it  pas tra n s 
m iss ib le  p a r hé ritage . Le  te rm e  de p a tr ic iu s , que nous t r a 
duisons p a r « p a tr ice  », est le m êm e q u i a v a n t le i v e siècle 
dés igna it le  p a tr ic ie n ; m ais les p a tr ic ie n s , d o n t la  su rv ie  a v a it 
été assurée ta n t  b ien  que m a l ju s q u ’ à la  f in  du  ni® siècle p a r des 
nécessités relig ieuses, n ’e u ren t p lus aucune ra ison  d ’ être du  
jo u r  où l ’ E m p ire  fu t  c h ré tie n ; dès lo rs i l  n ’y  e u t p lus c réa tion  
de fam illes  p a tr ic ie n n e s ; la  classe des p a tr ic ie n s  é ta it vouée à 
l ’e x tin c tio n .

L ’ im press ion  d o m in a n te , quand  on se represente ce tte  
société du  i v e siècle, est celle de l ’ âpreté  avec laque lle  1 E ta t 
re q u ie rt p o u r son usage tou tes  les forces des individus^, f ix a n t 
lu i-m êm e la  fo rm e  sous laque lle  elles d o iv e n t s exercer. L  em p lo i, 
co u ra n t à ce tte  époque, du  te rm e  m il i t ia  p o u r désigner to u t 
service p u b lic , m ili ta ire  ou non, est in s tru c t if  e t e xp rim e  la 
d isc ip lin e  rigoureuse q u i pèse ou v o u d ra it  peser su r tous. Mais 
ce tte  p ré te n tio n  à l ’om n ipo tence  n ’est pas u n  signe de v ig u e u r ; 
c’est, au co n tra ire , u n  sym p tôm e  de faiblesse e t de c ra in te  : 
l ’ É ta t ,  q u i se sent menacé de désagrégation, cherche à ré a g ir 
p a r des a ffirm a tio n s  a u to r ita ire s , e t dem ande beaucoup de 
s e rv ilité  p o u r essayer d ’o b te n ir  u n  peu d ’e s p rit socia l e t de
dévouem ent. . , , .

Comme D io c lé tie n , C o n s ta n tin  a com pris  que 1 o rd re  a v a it 
p o u r cond itions  la  ré g u la rité  des re la tions  économ iques e t la  
bonne q u a lité  de la  m onna ie . I l  am é lio ra  le systèm e m oné ta ire  
auque l i l  donna p o u r base une pièce d ’o r de 4 gr. 55 (72 pièces 
à la  l iv re ) , appelée « sou », solidus, c’es t-à -d ire , au sens p rop re , 
« e n tie r ». U ne pièce d ’a rgen t de mêm e po ids, le m ilia rense, 
v a lu t en p rin c ip e  le qua to rz ièm e de la  pièce d or. Le  sou d  or 
de C o n s ta n tin  d e v a it rester, p e n d a n t de longs siècles, la  m o n 
naie fondam en ta le  de l ’ E m p ire  b y z a n tin .
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Constantin

V. — LA SUCCESSION DE CONSTANTIN1.

C o n s ta n tin  e n te n d a it pe rp é tu e r le p o u v o ir  dans sa fa m ille  ; 
la  dés igna tion  com m e Césars de ses fils  encore en fan ts  m a n i
fe s ta it c la irem en t ce tte  vo lo n té . De Constance C hlore e t de 
lu i  so rt la  dynas tie  q u ’on appe lle  celle des seconds F la v ie n s , 
p o u r la  d is tin g u e r de la  dynas tie  de Yespasien, avec laque lle  
elle a en com m un le gen tilice  F la v iu s .

A u x  ye u x  des princes de ce tte  dynas tie , le d ro it  hé ré d ita ire  
au p o u v o ir  é ta it un  d ro it  d iv in  : la  p ro te c tio n  d iv in e  é ta it  su r 
C o n s ta n tin  e t les siens, q u ’elle fû t  conçue, com m e au d é b u t 
du  règne, sous l ’aspect païen du  ra tta c h e m e n t au d ieu  Sole il 
ou q u ’elle p r î t  la  fo rm e  chré tienne  : d ’a illeu rs  le D ieu  des ch ré 
tiens é ta it  le « Sole il de ju s tice  » d o n t le d ieu  sola ire des païens 
n ’a v a it  été que la  p ré f ig u ra t io n  confuse. L ’in s c r ip t io n  gravée 
su r l ’arc de C o n s ta n tin  a ff irm a it q u ’i l  a v a it  va in cu  « p a r l ’in s 
p ira t io n  de la  d iv in ité  ». Les princes de sa fa m ille  son t, d ’après 
les fo rm u les p ro toco la ires , « nés p o u r le b ien  de l ’É ta t  ». A  
p a r t ir  de C ons tan tin , la  série des noms e t t itre s  im p é ria u x  
s ’ouvre , non  p lus p a r les m o ts  Im p e ra to r Cæsar..., m ais p a r 
les m o ts  D om inus  noster F la v iu s ... : on  exp rim e  a ins i d ’une 
p a r t  la  s u b s titu t io n  de la  m onarch ie  absolue, avouée com m e 
te lle , du  d o m in a t, au p r in c ip a t, d ’a u tre  p a r t le ra p p o r t de des
cendance —  réel ou supposé —  q u i fonde su r l ’héritage  de Cons
ta n t in  les d ro its  de tous les em pereurs postérieurs e t les fa it  
m em bres de la  gens F la v ia .

C ontre  ce tte  concep tion  du  p o u vo ir , n u lle  o p p o s itio n  ne 
s’éleva. I l  y  e u t b ien , dans la  transm iss ion  de l ’a u to r ité  im p é 
r ia le , u n  acc iden t im p ré v u , m ais i l  fu t  amené p a r u n  dram e 
in t im e  q u i se joua  en tre  les m em bres de la  fa m ille  régnan te . 
L ’aîné des Césars, C rispus, a l la it  a v o ir  v in g t  ans quand  i l  f u t  m is 
à m o r t su r l ’o rd re  de C o n s tan tin , p o u r des raisons obscures (326) ; 
peu t-ê tre  C rispus lu t - i l  v ic tim e  des in tr ig u e s  de sa belle-m ère 
Fausta , fem m e de Cons ta n t in  ; le fa i t  est que F austa  fu t  exécutée 
à son to u r , peu de tem ps après l u i 2. A u x  deux  Césars su r
v iv a n ts , C o n s ta n tin  le  Jeune e t Constance, C o n s ta n tin , en 333,

1. O uvr ag es  a  c o n s u lt e r . —  J . M aurice , L a  dynastie solaire des seconds Flaviens, 
dans la  Revue archéologique, t .  X V II  (1911, 1), p. 377-406 ; Seeck, a rtic le  Crispus , 
dans P au ly  e t W issowa, Real-Encyciopâdie, t .  IV  (1901), col. 1722-1724.

2. D'après la  tra d it io n , Fausta  a u ra it a im é C rispus e t l ’a u ra it accusé p a r d é p it 
d  a v o ir  été repoussée ; C onstan tin  a u ra it reconnu tro p  ta rd  l ’ innocence de son f ils . 
La ressemblance entre cette h is to ire  e t celle de Phèdre est in q u ié ta n te .

—  366 —



La  succession de Constantin

en a d jo ig n it u n  tro is ièm e , son fils  C onstan t (Constans), né (de 
Fausta ) vers 323 ; en 335 i l  f i t  u n  qua trièm e  César de son neveu 
D e lm a tiu s 1. U n  frè re  de D e lm a tiu s , H a n n ib a lia n u s , épousa une 
fil le  de C o n s tan tin , C ons tan tina , e t C o n s ta n tin  v o u lu t que lu i 
aussi eû t p lace au gouvernem ent. U n  pa rtage  auque l C ons tan tin  
procéda en 335 a t t r ib u a it  à C o n s ta n tin  le Jeune les diocèses de 
B re tagne , de Gaule e t d ’ Espagne, à C onstan t les diocèses 
d ’ I ta lie , d ’A fr iq u e , de P annon ie  e t de D acie , à D e lm a tiu s  les 
diocèses de Thrace e t de M acédoine (avec l ’Achaïe), à Constance 
les diocèses d ’Asie e t d ’O r ie n t ; H a n n ib a lia n u s  re ce va it le 
diocèse de P o n t avec le  t i t r e  de « ro i des ro is  » : C o n s ta n tin  
é v ita it  a ins i d ’é lever à c in q  le  nom bre  des Césars, e t en mêm e 
tem ps m a rq u a it à H a n n ib a lia n u s  sa tâche , q u i é ta it  de m a in 
te n ir  ou d ’ é ta b lir  la  suzera ineté  rom a ine  su r l ’A rm é n ie  e t le  
Caucase. C hacun des c in q  princes a d m in is tra it  son lo t  sous 
les ordres de C onstan tin .

I l  se ra it b ien  é to n n a n t que C o n s tan tin , q u i n ’ a v a it  ce rta ine 
m e n t pas oub lié  ce q u i s’é ta it  passé après l ’a b d ic a tio n  de D io 
c lé tien , e û t regardé ce pa rtage  com m e su ffisan t à rég le r sa 
succession e t com m e d e va n t res te r va la b le  après sa m o r t.  I l  
ne p o u v a it se d iss im u le r ce que cet é m ie tte m e n t de l ’a u to r ité , 
ce tte  m u lt ip lic a t io n  des cours p rinc iè res e t des organes a d m i
n is tra t ifs  a va ie n t nécessairem ent de dangereux p o u r la  p u is 
sance rom a ine . Sans dou te  se ré s e rv a it- il de v o ir  p e n d a n t 
que lque tem ps à l ’ œ uvre ces c in q  adolescents, a v a n t de d isposer 
d é fin itiv e m e n t de son hé ritage  e t de p rendre  des mesures q u i, 
com m e au tem ps où D io c lé tie n  co m m a n d a it, co n c ilie ra ie n t l ’u n ité  
de l ’ E m p ire  e t la  p lu ra lité  des princes. M ais la  m o r t l ’en leva alors 
q u ’i l  a v a it  à peine une c in q u an ta in e  d ’années. I l  songea it à 
une e x p é d it io n  con tre  Sapor I I ,  ro i de Perse, q u i v o u la it  
d isp u te r a u x  R om ains le  te r ra in  cédé p a r N a rsès2, quand  
i l  to m b a  m alade, vers Pâques de l ’année 337 ; i l  se f i t  b a p t i
ser, e t m o u ru t près de N icom édie , le jo u r  de la  Pentecôte 
(22 m a i 337), sans a v o ir  aucun  de ses fils  auprès de lu i.  De 
nouveau l ’ E m p ire  a lla it  ê tre l iv ré  a u x  querelles des c o m p é ti
teurs.

t .  Flavius Delmatius, père du César Delmatius, était fils de Constance Chlore et de 
'f’heodora.

2. Sapor I I ,  fils posthume d’HormisdaS I I ,  avait été proclame roi dès sa naissance, 
en 310.
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C H A P IT R E  X V

L A  D É S A G R É G A T IO N  D E  L ’E M P IR E

(337-395J 1

Les fron tiè res  de l ’ E m p ire  a va ie n t été re la tiv e m e n t t r a n 
qu illes pen d a n t le  p re m ie r tie rs  du  i v e siècle ; à 1 in té r ie u r , 
C ons tan tin , après les années em ployées à é lim in e r ses r iv a u x , 
a v a it  eu le lo is ir  de p a rfa ire  l ’œ uvre de ré o rg a n isa tio n  a d m i
n is tra t iv e  e t sociale en treprise  p a r D io c lé tie n . M ais, p o u r conso
lid e r  les résu lta ts  de ce t r a v a il  e t les co rr ig e r là  où i l  é ta it  néces
saire, l ’ E m p ire  a u ra it  eu besoin d ’une p a ix  p lus longue, q u i 
lu i  fu t  refusée. C o n s ta n tin  m o r t,  les discordes c iv iles  se ra l lu 
m è re n t e t les menaces extérieures re p a ru re n t. T a n tô t p a r- 
tao'é en tre  p lus ieurs m aîtres  ja lo u x  e t hostiles, ta n tô t  u n ifié  
sous une a u to r ité  despotique, tro u b lé  p a r les dernières lu tte s  
du  paganism e con tre  le ch ris tian ism e , e n vah i p a c ifiq u e m e n t ou 
v io le m m e n t p a r les barbares, le m onde ro m a in , m a lg ré  les 
e ffo rts  m é rito ire s  de quelques-uns de ses p rinces, s’est ache
m iné  vers la  désagrégation ; elle est irré m é d ia b le m e n t commencée 
quand  le siècle s’achève.

Après c in quan te  années d ’a m é lio ra tio n  passagère sous D io 
c lé tien  e t C o n s ta n tin , on  v o i t  se m a n ife s te r de nouveau des 
sym ptôm es de crise m a té rie lle  e t m ora le . L ’a ffa ib lissem en t de

1. O u v r a g e s  d ’ e n s e m b l e  a  c o n s u l t e r . —  Gibbon (voir plus haut, p. 213), t. I I I  de 
la réédition Bury ; O. Seeck, ouvrage cité plus haut, p. 320, t. IV  et V, et Regesten (voir 
nlus haut d . 347) ; The Cambridge medieval history (voir plus haut, p. 34/), t. i,  
chaü III (par N. H. Baynes), vu  (par M. Bang) et vin (par Baynes) pour 1 expose 
des PfaÎÎs,lPchap. x ix  (par P. V in^radofî) et xx  (par H. F Stewart) pour l ’etat

. 320.économique et moral; E. Stein, ouvrage cité plus haut, p-
Sources pour cette période : en première ligne, le Code Théodosien, et la partie con

servée des Iles gestæ d’Ammien Marcellin, écrites dans les dernières années d u iy  siede :
' *T - - nous n avons que les livres AV i -a a a i ,l ’ouvrage commençait au règne de Nerva ; » . . .  i r ------Y"i 7 T„K»rU YTï

correspondant aux années 353-378. En outre, les Panégyriques X I  (Julien) et X I I  
(Théodose) ' les livres I I  à IV  de Zosime ; Orose ; Aurelius Victor (s arrête à Con
stance I I ,  en 360) ; Eutrope (s’arrête à la mort de Jovien) ; Rufius Festus (écrit sous 
Valens) ; Epitomede Cæsaribus (s’arrête à Théodose). Les écrits (en grec) de empereur 
Julien, les discours et les lettres (en grec) de Themistios et de Libanms, les discoms et 
les lettres (en latin) de Symmaque fournissent des données précieuses, en raison de 
la part que ces personnages ont prise aux affaires publiques.



Les fils de Constantin (337-361)

la  cu ltu re  sc ie n tifiq ue , sensible depuis des générations, a f in i  
p a r e n tra în e r le recu l de la  techn ique  ; l ’o u tilla g e , au lie u  de 
se pe rfe c tio n n e r, est de p lus en p lus dé fec tueux  ; aussi les 
d ifficu lté s  économiques s’aggravent-e lles . D ans la  recherche 
anxieuse d u  p a in  q u o tid ie n , les égoïsmes s’exaspèren t e t la  
n o tio n  de l ’ in té rê t général s’efface. On n ’est guère disposé à se 
dévouer p o u r u n  E ta t  q u i se révè le  incapab le  dé p ro tége r e t 
d ’a ide r les in d iv id u s .

1. —  LES FILS DE CONSTANTIN (337-361) ; MENACES 
INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES1.

C o n s ta n tin  é ta it à peine enseveli dans son tom beau  de Con
s ta n tin o p le  p a r les soins de Constance, accouru de l ’E u p h ra te  
à la  nouve lle  que son père é ta it  m o u ra n t, quand  l ’ é ta t de choses 
où sa d is p a r it io n  la issa it l ’ E m p ire  fu t  b ru ta le m e n t m o d ifié . 
C hacun de ses h é ritie rs  ju g e a it sa p a r t  t ro p  re s tre in te  ; chacun 
é ta it  en tou ré  de conseillers q u i l ’e x c ita ie n t con tre  les au tres, 
conseillers d ’a u ta n t p lus in flu e n ts  que les p lus âgés des Césars 
a va ie n t une v in g ta in e  d ’années ; C onstan t, dans le  lo t  duque l 
R om e é ta it com prise, n ’a v a it  que qua to rze  ans.

Les fils  de C o n s ta n tin  re g a rd a ie n t D e lm a tiu s  e t H a n n ib a - 
lianus  com m e des in tru s . Tous deux  se tro u v a ie n t, a ins i que 
Constance, à C onstan tinop le , quand  u n  sou lèvem ent m ili ta ire  
écla ta , fom en té  sans dou te  p a r l ’en tourage de Constance. D e l
m a tiu s  e t H a n n ib a lia n u s  fu re n t massacrés, a ins i que le u r père e t 
q u ’u n  a u tre  frè re  de C o n s ta n tin , C onstan tius  2. Le  te r ra in  a ins i 
déb layé, les Césars se m ire n t d ’accord , au m oins p ro v iso ire 
m e n t, e t le 9 septem bre 337 le Sénat de R om e, e n re g is tra n t le u r 
en ten te , p roc lam a  Augustes les tro is  fils  de C o n s ta n tin  le G rand , 
C o n s ta n tin  I I ,  Constance I I  e t C onstan t. Constance I I  a jo u ta it  
à sa p a r t  les diocèses de P o n t e t de Thrace ; le diocèse de M acé

1- O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — O . Seeck, articles Conslantinus, n° 3 (Constantin II) , 
Constantius, n° 4 (Constance II), Conslans, n° 3 (Constant), Constantius, n° 5 (Gallus), 
Decentius, n° 1, dans Pauly et Wissowa, Real-Encyclopàdie, t. IV  (1901), col. 1026- 
1028, 1044-1094, 948-952, 1094-1099, 2268-2269 ; C. Jullian, Histoire de la Gaule, 
1- V II  (Paris, 1926, in-8°), chap. iv . Sur l ’établissement des Francs Saliens dans 
l ’Empire, voir G. Des Marez, Le problème de la colonisation franque et le régime agraire 
dans la Basse-Belgique (Bruxelles, 1926, in-4°, extr. des « Mémoires publiés par la classe 
"las lettres de l ’Académie royale de Belgique»), et, à propos de ce livre, l ’article de 
Marc Blocb, Peuplement et régime agraire, dans la Revue de synthèse historique, t .  X L I I  
(1926), p. 9 3 -9 9 .

2. Fils, comme Delmatius le père, de Constance Chlore et de Theodora.
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doine passa it à C onstan t. C’est à ce tte  ré p a r t it io n  des diocèses 
en tre  les fils  de C o n s ta n tin  que se con fo rm a  la  d é lim ita t io n  des
p ré fe c tu re s1. ..

Constance I I  é ta it  occupé p a r la  défense de 1 O r ie n t : i l  e u t 
à dégager N is ib is  assiégée p a r Sapor, à co m b a ttre  en A rm én ie  
les partisans des Perses, à négocier avec les A rabes du désert 
de Syrie . Sur le  D anube e t le R h in , les barbares é ta ie n t à peu 
près tra n q u ille s , e t r ie n  n ’empêcha C o n s ta n tin  I I  de chercher 
à s’a g ra n d ir a u x  dépens de C onstan t. A  la  te te  de ses troupes , 
i l  e n v a h it l ’ I t a l ie ;  m ais i l  fu t  v a in cu  e t tu é  près d ’A qu ilée  
(340). Les provinces de C o n s ta n tin  I I  to m b è re n t sous la  d om i- 
n a tio n  de C onstan t ; a in s i les deux  fils  de C o n s ta n tin  e t de 
F austa  se p a rtagea ien t to u t  l ’ E m p ire , e t, b ien  qu  ils  ne fussent 
pas d ’accord  en m a tiè re  re lig ieuse, Constance so u tenan t les 
ariens e t C onstan t les o rthodoxes, b ien  que la  possession des 
diocèses de M acédoine e t de D acie  p û t fa c ile m e n t d e ve n ir l i t i 
gieuse, i l  n ’y  e u t jam a is  en tre  eux d ’h o s tilité  ouve rte . C onstan t 
s’em p loya  à c o n te n ir les Francs su r le R h in , les P ietés e t les 
Scots dans le n o rd  de la  B re tagne . Constance I I ,  de 348 à 35U, 
fu t  a tta q u é  de nouveau  p a r Sapor ; on se b a t t i t  long tem ps, 
avec des succès d ive rs , a u to u r de N is ib is  ; Sapor lassé f in i t  
p a r accepter une p a ix  q u i ne lu i  concéda it aucun  avantage.

A  ce m o m e n t la  s itu a tio n  se tro u b la  en O cc iden t. C onstan t 
n ’é ta it  pas a im é des soldats ; u n  de ses p r in c ip a u x  offic iers 
M agnence (F la v iu s  M agnus M agnen tius), né à A m iens d ’un  
père b re to n  e t d ’une m ère franque , p ro f ita  de cette  im p o p u 
la r ité  p o u r sou lever les troupes de Gaule e t se fa ire  p roc lam er 
A uguste  ( ja n v ie r 350). C onstan t, q u i é ta it  a lors ju s te m e n t en 
G aule, p r i t  la  fu ite  vers l ’ Espagne, fu t  re jo in t  e t se tu a . 
Magnence fu t  reconnu com m e em pereur dans la  p lu p a r t  des 
p rov inces  occidenta les ; m ais les troupes du D anube, p lu tô t  
que de se ra llie r  à l ’em pereur cho is i p a r la  G aule, p roc lam èren t 
u n  v ie il  o ffic ie r, Y é tra n io n  (m ars 350) ; vers le m êm e tem ps un  
neveu de C o n s ta n tin  le G rand , N e p o tia n u s 2, q u i se t r o u v a it  
en Ita lie , p re n a it le t i t r e  d ’A uguste  e t occupa it Rom e.

C ette crise anarch ique  é ta it dangereuse. C ependant elle 
fu t  assez v ite  te rm inée . N epo tianus , à R om e, ne p u t te n ir  
q u ’un  m ois contre  les troupes envoyées p a r Magnence : i l  d u t 
se rendre e t fu t  m is à m o rt. Y é tra n io n , après des pou rpa rle rs

La désagrégation de l ’Em pire

1. Voir plus haut, p. 362.
2. Fils d’Eutropia, fille de Constance Chlore et de iheodora,
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avec Constance, renonça à rés is te r, déposa la  p ou rp re , re m it 
ses troupes à Constance e t o b t in t  la  perm iss ion  de v iv re  dans 
la  re tra ite  en B ith y n ie  ( f in  350). Magnence aussi v o u lu t négocier 
e t dem anda à Constance le partage  du  p o u v o ir  ; m ais Con
stance refusa to u te  tra n s a c tio n  e t décida de ch â tie r l ’usu rpa 
te u r. Comme la  fro n tiè re  o rien ta le  ne p o u v a it être laissée sans 
su rve illance , Constance, q u i n ’a v a it  pas de fils , t i r a  u n  de ses 
cousins germ ains de la  disgrâce où i l  l ’a v a it  te n u  ju s q u ’alors : 
c ’ é ta it F la v iu s  C laudius C onstan tius  G a llus, fils  (né en 325) 
de ce C onstan tius  q u i a v a it  été égorgé en 337. G allus fu t  
nom m é César e t envoyé à A n tio ch e , p o u r com m ander l ’arm ée 
de l ’E u p h ra te  e t a d m in is tre r l ’O r ie n t (351).

Magnence ne d é c lin a it pas le  com bat. I l  nom m a César son 
frè re  ou cousin  D ecentius e t le  chargea de défendre le R h in  ; 
car les Germ ains m enaça ien t de le tra ve rse r, sachant les troupes 
rom aines occupées a ille u rs , e t encouragés, en ou tre , p a r les 
émissaires de Constance, q u i v o u la it  je te r  les barbares contre  
son r iv a l a fin  de l ’a ffa ib lir . Magnence lu i-m êm e m archa  au- 
d e va n t de Constance ; les deux  armées se re n co n trè re n t en 
Pannonie. Magnence p r i t  Siscia su r la  Save, m ais une b a ta ille  
acharnée, à M ursa près du  D anube, fu t  une v ic to ire  p o u r Con
stance (28 septem bre 351) ; Magnence d u t évacuer tou tes  les 
provinces danubiennes. Une seconde cam pagne, en 352, donna 
à Constance l ’ I ta lie . E n fin , en 353, les troupes de Constance, 
franch issan t les A lpes, b a tt ire n t celles de Magnence en Gaule ; 
Magnence se tu a  à L y o n  e t D ecentius, quelques jo u rs  après, à 
Sens.

Comme C o n s ta n tin  tre n te  ans p lus tô t ,  Constance I I  a v a it 
a insi reco n s titu é  à son p ro f it  l ’u n ité  im p é ria le . Mais i l  a v a it 
à fa ire  face à p lus ieurs d ifficu lté s . A près com m e a v a n t la  m o r t 
de Magnence, les Francs e t p lus encore les A lam ans se m o n tra ie n t 
agressifs. L ’o rd re  é ta it  tro u b lé  en A fr iq u e  p a r les conséquences 
du dona tism e. D u  côté de l ’ O r ie n t, G allus a v a it  eu à ré p r im e r 
1Jn sou lèvem ent en P a lestine , puis les brigandages des Isauriens. 
La  Syrie  e t s u r to u t A n tio ch e  so u ffra ie n t de la  d ise tte . E n fin  
Constance, caractère soupçonneux, n ’ a v a it guère confiance 
dans le loya lism e  de Gallus.

La  condu ite  de G allus, à la  su ite  de l ’a g ita tio n  provoquée 
"  A n tioche  pa r la  ra re té  des v iv re s , donna corps a u x  cra in tes 
de Constance. G allus p u n it  de m o r t les fonc tionna ires  q u ’ i l  
lo g e a it responsables de la  fam ine  ; quand  un  p ré fe t du  p ré to ire , 
^ona itianus , lu i  dem anda, au n om  de l ’em pereur, des e x p li
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cations, G allus le  f i t  em prisonner, puis exécuter, a ins i que 
p lusieurs de ses proches. T o u t se passa it com m e si G allus v o u 
la it  se débarrasser de ceux q u i p o u va ie n t su rve ille r e t co n tra rie r 
ses visées am bitieuses. Constance le som m a de v e n ir  auprès de 
lu i,  e t G allus, p a y a n t d ’audace, se m it  en ro u te  p o u r M ila n  . 
une fois é loigné de ses prov inces e t de ses troupes, a v a n t m êm e 
d ’être a rr iv é  en Ita lie , i l  fu t  appréhendé, dépou illé  de son t i t r e  
de César e t fin a le m e n t décap ité  ( f in  354).

A v a n t le ra p p e l e t la  co n d a m n a tio n  de G allus, Constance 
a v a it a rrê té  les A lam ans en t r a ita n t  avec eux. M ais les hos
t i l ité s  recom m encèrent en 355 : F rancs, A lam ans e t Saxons 
passèrent le R h in , p illè re n t Cologne e t rava g è ren t une p a rt ie  
de la  Gaule. E n  ou tre , des te n ta tiv e s  d ’u su rp a tio n  se p ro d u i
sa ien t en P annon ie , où Constance d u t révo q u e r e t in ca rcé re r le 
gouve rneu r A frica n u s , e t en Gaule, où  le m a ître  de 1 in fa n te r ie  
S ilvanus p r i t  le t i t r e  d ’A uguste  e t le p o rta  pen d a n t quelques 
semaines, ju s q u ’à ce que Constance le  f î t  tu e r  p a r u n  tra ître . 
De nouveau  Constance s e n tit le  beso in  d ’u n  c o a d ju te u r : i l  
e u t recours à J u lie n  (F la v iu s  C laudius Ju lia n u s ), frè re  de 
G a llu s1. J u lie n  a v a it  a lors v in g t-q u a tre  ans ; i l  a v a it  vécu 
ju sq u ’à v in g t  ans dans une disgrâce e t une q u a s i-c a p tiv ité  d où 
i l  é ta it  s o r t i quand  G allus é ta it devenu César 5 in te rn e  de n o u 
veau lo rs de la  con d a m n a tio n  de G allus, i l  fu t ,  p a r u n  re v ire 
m e n t rap ide , nom m é César en novem bre  355, e t re çu t la  m iss ion  
de défendre la  Gaule.

J u lie n  m ena en 356 une cam pagne ardue p o u r n e tto y e r la  
Gaule des barbares, q u i s’é ta ie n t avancés ju s q u ’à A u tu n  ; i l  
p u t réoccuper Cologne e t p r i t  ses qu a rtie rs  d ’h iv e r à Sens. Les 
A lam ans v in re n t l ’y  assiéger au d é b u t de 357 ; i l  se dégagea, 
b a t t i t  des G erm ains q u i a va ie n t te n té  u n  coup de m a in  sur 
L y o n  e t, au m ois d ’a oû t de la  mêm e année, re m p o rta  une 
grande v ic to ire  su r les A lam ans, près d ’A rg e n to ra tu m  (S tras
bou rg ). Les prov inces rom aines é ta ie n t libérées ; seuls res
tè re n t su r la  r iv e  gauche du  R h in  ceux des barbares auxquels 
J u lie n  accorda des é tablissem ents : ce fu t  le cas p o u r les Francs 
appelés Saliens, su r le  cours in fé r ie u r  du  fleuve. J u lie n  p u t  a 
p lus ieurs  reprises, dans les années su ivan tes , p rom ener ses 
troupes au delà du  R h in . P endan t ce tem ps Constance 
dé fenda it avec succès le D anube con tre  les Quades e t les 
Sarmates.

1. Julien était fils du même père que Gallus, mais d’un second mariage.
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U ne menace aussi grave v in t  de l ’E m p ire  perse : Sapor, à peu 
près in a c t i f  depuis 350, renouve la  en 359 ses p ro je ts  de conquête. 
A près des négocia tions q u i d iss im u lè re n t ses p ré p a ra tifs  de 
guerre, i l  s’ em para d ’A m id a  sur le  T ig re  e t e n v a h it la  Mésopo
ta m ie . Constance se re n d it  en Asie p o u r d ir ig e r la  rés is tance ; 
i l  lu i  fa l la it  des re n fo rts  : i l  envoya en G aule des offic iers q u i 
de va ien t p rend re  une p a rtie  des troupes de J u lie n  e t les am ener 
en O rie n t.

Ce fu t  la  cause ou le  p ré te x te  de la  ru p tu re  en tre  les deux 
princes. Ju lie n , q u i ré s id a it a lors à P a ris , é ta it  p o p u la ire  dans 
son arm ée, e t aussi auprès des p ro v in c ia u x  : i l  a v a it  fa i t  to u t  
ce q u i é ta it  en son p o u v o ir  p o u r a lléger leurs im p ô ts . Les 
G aulois ne v o y a ie n t pas avec p la is ir  l ’a ffa ib lissem en t de l ’ armée 
q u i les dé fenda it. Les so lda ts, hab itués à leurs garnisons de 
G aule e t à le u r chef, ne p a rta ie n t pas vo lo n tie rs  p o u r u n  pays 
lo in ta in , sous les ordres d ’inconnus. A u  surp lus i l  y  a v a it  dans 
ce tte  arm ée de Ju lie n  beaucoup de barbares entrés au service 
de R om e en v e rtu  d ’une co n ve n tio n  q u i le u r d o n n a it, pensa ien t- 
ils , le d ro it  de re fuser le  service a illeu rs  q u ’en O cc iden t. Ju lie n , 
en m auva is  term es avec le  p ré fe t d u  p ré to ire , se m é fia it des 
espions de Constance e t c ra ig n a it le  so rt de G allus. Toutes ces 
circonstances e u re n t p o u r ré s u lta t que des troupes désignées 
p o u r l ’e xp é d itio n  d ’O rie n t, p lu tô t  que de q u it te r  Ju lie n , le 
sa luèren t du  n om  d ’A uguste , à P aris , e t q u ’i l  décida de s’im 
poser com m e collègue à Constance (360).

L ’avance des Perses en M ésopotam ie é ta it arrê tée, m ais 
l ’arm ée rom a ine  ne reg a g n a it que le n te m e n t le  te r ra in  pe rdu . 
E n tre  Constance e t J u lie n  des négocia tions s’engagèrent, pa r 
émissaires, e t tra în è re n t en lo n g u e u r ; re p re n a n t les procédés 
d o n t i l  s’ é ta it se rv i con tre  Magnence, Constance encouragea it 
les A lam ans à a tta q u e r la  G aule e t la  R é tie . J u lie n  repoussa 
les A lam ans e t m archa  con tre  Constance p o u r lu i  a rrache r une 
p a r t d ’ em p ire  ou le  renverser. I l  a rr iv a  ju s q u ’à Naïssus en 
Dacie (N isch) sans a v o ir  à l iv re r  de com ba t sérieux. A v a n t q u ’i l  
eû t rencon tré  les troupes envoyées con tre  lu i  p a r Constance, la  
nouve lle  se ré p a n d it que Constance, âgé de q u a ra n te -q u a tre  ans 
seulem ent, é ta it  m o r t de m a lad ie  en C ilic ie  (3 novem bre  361) : 
Ju lie n  n ’a v a it  p lus de co m p é tite u r, e t l ’armée m êm e de Con
stance se ra llia  à lu i.  I l  e n tra  dans C onstan tinop le  ; quelques 
hauts fon c tio n n a ire s  q u i a va ie n t, dans les événements récents, 
Pris p a r t i  con tre  lu i,  fu re n t jugés p a r une com m ission  spéciale 
q u i le  débarrassa d ’eux  p a r la  m o r t  ou l ’e x il.
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H . — JULIEN (361-363) ; RETOUR OFFENSIF DU PAGA
NISM E1.

Ju lie n  a v a it été bap tisé  e t élevé dans le ch ris tian ism e , comm e 
son frè re  e t com m e les fds de C ons tan tin . Mais ses souvenirs 
d ’enfance l ’a va ie n t amené à p rendre  le ch ris tia n ism e  en haine ; 
ses m aîtres chrétiens a va ie n t fa i t  figu re  p o u r lu i  d  ennemis e t 
de geôliers. P lus ta rd , é tu d ia n t en Asie, à C onstan tinop le  e t a 
A thènes, i l  s’ é ta it passionné p o u r la  l it té ra tu re  e t la  ph ilosoph ie  
grecques ; la  fo rm e  la  p lus m ys tiq u e  du néop la ton ism e 1 a v a it 
p a rtic u liè re m e n t sédu it. Q uand i l  e u t une v in g ta in e  d  années,
3 é ta it païen de cœ ur, e t ne resta  ch ré tien  d  apparence qu aussi 
long tem ps q u ’i l  y  e u t danger p o u r lu i  à fa ire  conna ître  ses vra is  
sen tim ents . E n  se dé c la ra n t con tre  Constance i l  se lib é ra  de
ce tte  co n tra in te . .

Dans ce que les écriva ins chrétiens o n t appelé son apostasie, 
i l  y  a v a it sans dou te  a u tre  chose que des rancunes personnelles. 
D epuis la  m o r t de C o n s tan tin , le m onde ro m a in  a v a it ete b ien  
ag ité  non  seulem ent p a r les guerres en tre  p ré tendan ts  à 1 em 
p ire , m ais encore p a r les querelles religieuses. Beaucoup de 
troub les  é ta ie n t nés des schismes e t des hérésies ; beaucoup de 
personnages peu sym pa th iques jo u a ie n t u n  rô le  dans ces d is
putes e t m a n œ u vra ie n t a u to u r des em pereurs. On p o u v a it se 
dem ander s i C ons tan tin  ne s’ é ta it pas tro m p é  quand  i l  a v a it 
c ru  assurer la  p a ix  de l ’ E m p ire  en le c h ris tia n isa n t. R e s titu e r 
au paganism e le caractère de re lig io n  o ffic ie lle , to u t  en la issan t 
lib re  le  cu lte  ch ré tie n , ce se ra it p e u t-ê tre  re je te r a l  a rr ie re -p la n  
les discussions en tre  évêques e t les rendre  ino ffensives p o u r 
l ’ É ta t .  Ju lie n  conceva it le paganism e s im u lta n é m e n t sous d ifle -  
ren ts  aspects, com m e u n  syncré tism e m y s tiq u e , com m e le fo n 
dem en t d ’une m ora le  insp irée  des anciens ph ilosophes, e t comm e 
une in s t i tu t io n  d ’o rd re  p u b lic  ap te  à g rouper les bons c itoyens. 
Les e ffo rts  q u ’i l  f i t  p o u r re s tau re r l ’ ancienne re lig io n  p a rta ie n t 
du  désir de d is c ip lin e r e t de conso lider la  société rom a ine .

I l  p r i t  le  con tre -p ied  des mesures p a r lesquelles C onstant

. „  __P Allard, Julien l ’Apostat (Paris, 1900-1903, 3 vol.
in 80) -UG N e i i  Uimperatore G iliia m  l ’Apostata (Milan, 1902, in-8°) ! J. Geffcken, 
m-8  ) ,  U .  JNegn, ^  imper dang la collection « Das Erbe der Alten ») ;
K a ise r Julianus ( %  E.  ̂ dans Pauly et Wissowa, Real-Encyclopâdie, t.  X  
f l 9 Ï 7Î  c T l e - 9 1 W  M n k a Z  Julians Gesetzgebun^erk und Reich*wey 
Œ g . l n s l a  revue K«o, t.  X V II I  (1923), p. 104-200 ; C. Julhan, Histoire de la 
Gaule, t. V I I  (Paris, 1926, in-8°), chap. v.
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e t s u r to u t Constance I I  a va ie n t gêné e t a p p a u v ri les cultes 
païens j  les sacrifices, q u i a va ie n t été in te rd its  de façon géné
ra le  l , fu re n t au torisés, e t les représentants de l ’ É ta t  y  p a r t i 
c ip è re n t ; des tem ples q u i a va ie n t été fermés fu re n t ro u ve rts  ; 
a illeu rs , dans les loca lités  où les conversions au ch ris tian ism e  
a va ie n t été nom breuses, on a v a it  perm is  ou encouragé l ’occu
p a tio n  p a r les chrétiens d ’ im m eubles a p p a rte n a n t a u x  anciens 
cultes : J u lie n  en o rdonna la  re s t itu t io n , e t là  où  des édifices 
païens a va ie n t été dém olis , i l  en p re s c r iv it la  re co n s tru c tio n  
a u x  fra is  de l ’ évêque ou de la  com m unauté  chré tienne . A d o p 
ta n t  le  p la n  de M a x im in  D a ia , i l  te n ta  d ’ organ iser le  clergé 
païen pa ra llè le m e n t au clergé ch ré tien , dans chaque v ille  e t 
chaque rég ion . Des emblèmes païens re p a ru re n t su r les enseignes 
m ilita ire s . A  l ’égard des chrétiens l ’em pereur se p iq u a it  de to lé 
rance e t d ’ im p a r t ia l ité  : cela re ve n a it à d ire  que, ne che rchan t pas 
à sa vo ir où  é ta it  l ’o rth o d o x ie  ch ré tienne , i l  la issa it les sectes 
lu t te r  les unes con tre  les autres e t s’a ffa ib l ir  m u tu e lle m e n t.

I l  é ta it d iff ic ile  q u ’une fo is ce tte  cam pagne commencée, 
Ju lie n  ne fû t  pas en tra îné  p lus lo in . I l  se donna d ’abo rd  p o u r 
règle de re fuser a u x  chrétiens to u te  fa ve u r, to u t  tra ite m e n t 
p r iv ilé g ié ;  pu is les chré tiens fu re n t soum is à des re s tric tio n s  
spéciales : beaucoup d ’en tre  eux  se v ire n t  exclus des fonc tions  
pub liques  e t des com m andem ents m ilita ire s  ; i l  fu t  in te rd it  
a u x  chrétiens d ’enseigner la  g ram m aire  e t la  rh é to riq u e .

Le nom bre  des païens p a rm i les fon c tio n n a ire s  é ta it  to u 
jo u rs  assez élevé p o u r que la  v o lo n té  de J u lie n  t r o u v â t 
des exécu tan ts . S ouvent m êm e les sous-ordres, dépassant ses 
in te n tio n s , a g ire n t de façon  b ru ta le  e t p rovocan te . Des chré
tiens de le u r  côté, p ro te s tè re n t avec v ig u e u r, in s u ltè re n t p u b li
quem en t l ’em pereur e t les cu ltes païens ; i l  y  e u t des condam 
na tions  à l ’e x il e t à la  peine cap ita le . E n  Syrie  e t en É g yp te , 
régions où le  paganism e a v a it  encore beaucoup d ’adeptes e t 
où  la  pe rsécu tion  des chré tiens, naguère, a v a it  du ré  p lus lo n g 
tem ps q u ’a illeu rs , des chré tiens fu re n t massacrés p a r la  pop u 
lace. Des m a n ifes ta tions  an ti-ch ré tiennes  eu ren t lie u  aussi en 
A fr iq u e , avec la  co m p lic ité  de certa ins gouverneurs. Les dissen
tim e n ts  re lig ie u x  recom m ença ien t à déch ire r beaucoup de 
v ille s , com m e a v a n t ' l ’ é d it de 311.

I l  é ta it  c la ir  que l ’essai de re s ta u ra tio n  du  paganism e n ’a v a it  
pas les conséquences q u ’en a v a it espérées Ju lie n . D epuis la

Voir plus loin, p. 3G2.
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p a ix  de l ’ Ég lise le  ch ris tian ism e  s’é ta it  in s ta llé  tro p  fo r te 
m e n t dans la  société rom a ine , s’ é ta it m êlé de tro p  près au gou
ve rn e m e n t, p o u r q u ’on p û t  re v e n ir sur les fa its  accom plis . Les 
mesures décidées p a r J u lie n  é ta ie n t p o u r l ’ E m p ire  des causes 
nouvelles de désordre e t d ’a ffa ib lissem ent. L a  persistance de la  
fa m in e  dans la  rég ion  d ’A n tio ch e  n ’é ta it  sans dou te  pas sans 
re la tio n  avec les troub les  dé term inés en S yrie  p a r l ’a g ita tio n  
con tre  les chrétiens.

J u lie n  p ro m u lg u a it, dans d ’ autres dom aines, des éd its  q u i 
te n d a ie n t à a m é lio re r la  s itu a tio n  économ ique. I l  ré d u isa it le  
personnel de la  cou r e t de la  po lice  ; i l  a llégea it ce rta ins im p ô ts . 
I l  re to u c h a it le systèm e m oné ta ire  é ta b li p a r C o n s ta n tin , en 
m e tta n t l ’a rgen t e t l ’o r dans le  ra p p o r t de u n  à douze : le 
ra p p o r t de u n  à qua to rze , adm is p a r C ons tan tin , a v a it  l ’ in co n 
vé n ie n t d ’être  in fé r ie u r à la  va le u r rée lle  de l ’a rgen t, e t i l  en 
ré s u lta it que ce m é ta l c irc u la it  peu. L a  pièce d ’a rgen t couran te  
fu t  d o ré n a va n t la  s iliq u a , égale en poids à la  m o itié  du  m ilia -  
rense de C o n s ta n tin  e t d u  sou d ’o r, e t v a la n t u n  v in g t-q u a tr iè m e  
d u  sou d ’or.

Mais ces ré form es de d é ta il co m p ta ie n t peu, en regard  de 
l ’ insuccès auque l é ta it condam née l ’ idée m aîtresse du  règne. 
Une fois de p lus —  e t ce d e va it ê tre la  dern ière  fo is — , comme 
a u x  tem ps de D ecius, de V a lé rien  e t de D io c lé tie n , le p o u v o ir  
o ffic ie l, la  force de l ’ É ta t  a v a it  p ris  p o s itio n  con tre  le c h r is tia 
n ism e ; m ais les seuls effets p ro d u its  p a r ce tte  te n ta tiv e  
é ta ie n t des désordres lo ca u x  e t des souffrances in d iv id u e lle s  ; 
aucun  recu l général du  ch ris tian ism e  ne se dessinait.

Cette expérience, q u i d é b u ta it m a l e t p ro m e tta it  peu, n ’eu t 
pas le lo is ir  de se p ro longe r. Les Perses re ve n a ie n t au com ba t 
en M ésopotam ie e t m enaça ien t N is ib is . J u lie n  p a r t i t  con tre  
eux  au p rin te m p s  de 363. I l  descend it p a r la  r iv e  gauche la 
va llée  de l ’ E u p h ra te , re fo u la  les Perses d e va n t lu i,  puis fra n c h it 
le  T ig re  dans la  rég ion  de C tésiphon. Après a v o ir  hésité en tre  le 
siège de C tésiphon e t la  pou rsu ite  de l ’armée perse, i l  se décida 
à s’en foncer à l ’est du  T ig re , à la  recherche de Sapor. La  m arche 
é ta it  d iff ic ile  e t les app rov is ionnem en ts  insu ffisan ts  ; Ju lie n  
p r i t  la  d ire c tio n  du  no rd -ouest, p o u r gagner le cours supé
r ie u r  du  T ig re  e t le te r r ito ire  ro m a in . Les Perses ha rce la ien t 
l ’armée en re tra ite  ; au cours d ’un  de ces com bats J u lie n  re çu t 
une blessure d o n t i l  m o u ru t en quelques heures (26 ju in  363). 
E n  sa personne d ispa ra issa it la  descendance m âle de Con
stance C hlore. L ’arm ée, serrée de près p a r les Perses, ne p o u v a it
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res te r sans chef : e lle  p roc lam a  em pereur, après d é lib é ra tio n
des fonc tionna ires  présents e t des o ffic ie rs, le com te des domes
tiq u e s , Jo v ie n  (F la v iu s  Jov ianus), q u i é ta it  chré tien .

I I I .  —  VALENTINIEN ET SA DYNASTIE ; EFFORTS 
DE REMANIEMENT ADMINISTRATIF (364-378) K

A v a n t to u t  Jo v ie n  e u t à ram ener l ’ arm ée dans les fron tiè res  
de l ’ E m p ire  e t à te rm in e r la  guerre con tre  les Perses. L a  tâche 
fu t  dure . P endan t les jo u rs  q u i s u iv ire n t la  m o r t  de J u lie n  les 
a ttaques de l ’ennem i se m u lt ip liè re n t ; le  passage su r la  r iv e  
d ro ite  du  T ig re , que v o u la it  te n te r  Jo v ie n , p ré se n ta it de gros 
risques. Sapor p ro f ita  des circonstances p o u r o f f r ir  à Jo v ie n  
une p a ix  q u i sa u va it l ’ arm ée, m ais a tte ig n a it g ravem ent le 
p restige  de R om e : l ’ E m p ire  a b a n d o n n a it a u x  Perses presque 
tous les d is tr ic ts  de la  r iv e  gauche du  T ig re  acquis en 298, e t 
la  p a rtie  m é rid iona le  de la  p ro v in ce  de M ésopotam ie, avec 
N is ib is  ; en ou tre , i l  se désin téressa it de l ’A rm én ie  e t renonça it 
à ses anciens d ro its  de p ro te c to ra t su r ce royaum e ; la  p a ix  
é ta it conclue p o u r tre n te  années. Jo v ie n  fu t  poussé à accepter 
ces cond itions  non  seu lem ent p a r la  d iff ic u lté  de la  s itu a tio n  
m ili ta ire ,  m ais aussi p a r son désir de se m o n tre r  sans re ta rd  
dans les prov inces in té rieu res  e t d ’y  conso lider son p o u v o ir . Le 
tr a ité  n ’en é ta it  pas m oins u n  tra ité  de dé fa ite , e t Sapor p o u 
v a i t  se v a n te r  d ’a v o ir  enlevé p a r les armes a u x  R om ains une 
p o r t io n  de le u r te r r ito ire  (363).

I l  est p robab le  que la  p o p u la r ité  de Jo v ie n  auprès de ses 
so ldats e t de ses su je ts ne gagna rie n  à cet événem ent. C ependant 
i l  n ’y  e u t pas de rébe llion . Jo v ie n  annu la  les éd its  d irigés p a r 
J u lie n  con tre  les chré tiens e t ré ta b li t  les règ lem ents en v ig u e u r 
à la  f in  du  règne de Constance I L  I I  é ta it  encore en Asie M ineure  
quand  i l  m o u ru t su b ite m e n t, de m o r t  n a tu re lle  (fé v rie r 364). 
I l  ne fu t  pas question  de lu i  donne r p o u r successeur le fils  q u ’ i l  
la issa it. Comme à la  m o r t de Ju lie n , une ré u n io n  de hauts 
fonc tionna ires  e t de généraux, à N icée, dé libé ra  su r le ch o ix  
d ’u n  em pereur, e t désigna V a le n tin ie n . 1

1. O u v r a g e s  a c o n s u l t e r . — Outre les ouvrages d’ensemble cités plus haut, p. 368, 
Seeck, articles Iovianus, n° 1, dans Pauly et Wissowa, Real-Encyclopâdie, t. IX  (1916), 
col. 2006-2011, et Gratianus, n° 3, ibid., t. V I I  (1912), col. 1831*1839; W. Heering, 
Kaiser Valenlinian 1 (364-375), (thèse de Iéna, 1927, in-8°) ; C. Jullian, Histoire de 
to Gaule, t. V I I  (Paris, 1926, in-8°), chap. v i .
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V a le n tin ie n  (F la v iu s  V a le n tin ia n u s ), fils  d ’u n  o ffic ie r d ’o r i
g ine pannon ienne q u i é ta it  a rr iv é  ju s q u ’ au ra n g  de gouverneur 
de p ro v in ce , é ta it lu i-m êm e  o ffic ie r dans la  garde im p é ria le  ; 
i l  a v a it  p ro b a b le m e n t p lus de qua ran te  ans. L ’arm ée lu i  
dem anda de s’a d jo in d re  to u t  de su ite  u n  collègue : on se rappe 
la i t  q u ’à deux  reprises Constance I I  a v a it reconnu  la  nécessité 
d ’u n  co a d ju te u r p o u r que tou tes  les fron tiè res  fussent défendues. 
V a le n tin ie n  nom m a A uguste  son frè re  cadet F la v iu s  Valens 
e t lu i  con fia  l ’ O r ie n t ; lu i-m êm e  e u t p o u r résidence h a b itu e lle  
M ila n , ta n d is  que Valens s’in s ta lla it  à C onstan tinop le . T h é o ri
quem en t les deux  em pereurs é ta ie n t é g a u x ; en fa i t  V a le n t i
n ie n  a v a it  su r son frè re  les mêmes avantages que jad is  D ioc lé 
t ie n  su r M a x im ie n . C ependant l ’u n ifo rm ité  de p o lit iq u e  n  é ta it 
pas com plè te  en tre  les d e u x  pa rties  de l ’E m p ire  : Valens s é ta it 
ra llié  à l ’a rian ism e , ta n d is  que V a le n tin ie n  re s ta it a tta ch é  à 
l ’o rth o d o x ie  ; aussi les de u x  frères a va ie n t- ils  dans les affa ires 
religieuses des a tt itu d e s  sensib lem ent d iffé ren tes.

E n  p re n a n t son frè re  p o u r co lla b o ra te u r, V a le n tin ie n  a v a it 
m an ifes té  sa v o lo n té  que le p o u v o ir  dem eurâ t dans sa fa m ille . I l  
a g it dans le  m êm e sens en 367, lo rsque, re le v a n t d ’une m a lad ie  
q u i a v a it  m is sa v ie  en danger, i l  nom m a u n  tro is ièm e  A uguste , 
son fils  G ra tie n  (F la v iu s  G ra tia n u s ), âgé de h u it  ans. Q uand 
G ra tie n  a rr iv a  à l ’adolescence, son père lu i  f i t  épouser Con- 
s ta n tia , fil le  de Constance I I ,  a fin  de ra tta c h e r en quelque 
m an iè re  sa fa m ille  à celle de C onstan tin .

V a le n tin ie n  e t Valens é ta ie n t des so ldats de c u ltu re  ru d i
m e n ta ire  ; m ais ils  fa isa ie n t consciencieusem ent le u r m é tie r 
d ’em pereurs. Ils  sen ta ien t q u ’u n  processus de d isso lu tio n  r u i 
n a it  peu à peu l ’ É ta t  e t la  société, e t ils  s’e ffo rcè ren t de l ’a rrê te r. 
Seulem ent ils  ne tro u v è re n t guère d ’a u tre  m oyen  que de com 
p liq u e r e t de rend re  p lus s tr ic tes  les c lassifica tions a d m in is 
tra tiv e s  q u i, depuis D io c lé tie n  e t C o n s tan tin , ense rra ien t 1 a c ti
v i té  de tous les h a b ita n ts  de l ’ E m p ire . C’est sous le u r règne 
v ra ise m b la b le m e n t que se f ix a  une d iv is io n  des sénateurs^ en 
tro is  catégories, en tre  lesquelles é ta ie n t ré p a rtis  les t itu la ire s  
des d iffé re n ts  em plo is  sé n a to ria u x  : s im ples c larissim es, spec- 
tabïles, e t illu s tre s i . D e mêm e que les fonc tionna ires  pas
sa ien t, in d iv id u e lle m e n t ou p a r g roupes1 2, d u  p e rfe c tiss im a t au 
c la riss im a t, ils  p u re n t désorm ais s’ é lever du  ra n g  de c la ris -

1. Ces titres sont à transcrire plutôt qu’à traduire. Les trois mots expriment la même 
image (« éclatant, en vue, en lumière ») et la gradation établie est arbitraire»

2. Voir plus haut, p. 364.
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sim e à ce lu i de spectabilis, du  ra n g  de spectabilis  à ce lu i 
d ’ i llu s tr is  : p a r exem ple, les v ica ires , q u i a va ie n t été, dans les 
p rem ie rs  tem ps du  B a s-E m p ire , perfectissim es, e t q u i é ta ie n t 
devenus clarissim es sous Constance I I ,  fu re n t ensu ite  p rom us 
spectabiles. Le  corps des fonc tionna ires  d é te n a it tous les p o u 
v o irs , lé g is la tif, e x é c u tif e t ju d ic ia ire  ; e t le  classement social de 
chacun é ta it dé te rm iné  a v a n t to u t  p a r la  fo n c tio n  rem p lie . 
C’est p a r une a p p lic a tio n  de ce de rn ie r p rin c ip e  que V a le n tin ie n  
e t Valens a b o lire n t la  re s tr ic t io n  légale, t r a d it io n  venue des 
siècles les p lus anciens, q u i fe rm a it le  Sénat a u x  fils  d ’a ffranch is . 
L a  te rm in o lo g ie  du  H a u t-E m p ire  é ta it  oub liée peu à peu : i l  y  
a v a it  to u jo u rs  à R om e des fo n c tio n n a ire s  préposés à l ’e n tre 
t ie n  des b â tim e n ts  p u b lics , des quais e t des égouts, des aque
ducs, m ais la  p lu p a r t d ’en tre  eux échangèrent le  t i t r e  de « cu ra 
te u r  » contre  ce lu i de « com te » ou de « consula ire  » h

Ce que les règ lem en ta tions  im péria les  ne p o u v a ie n t guère 
co rrige r, c’ é ta ie n t les d ifficu lté s  économ iques. P ro d u c tio n  
ap p a u vrie  e t fisca lité  ex igeante , ces d e u x  données c o n tra d ic 
to ires  résum a ien t to u jo u rs  la  s itu a tio n  e t la  re n d a ie n t pén ib le . 
V a le n tin ie n  f i t  ce q u ’i l  p u t p o u r tro u v e r  des p a llia tifs . I l  f i t  
p é r ir  dans des supplices féroces des fonc tionna ires  p ré va r ica 
teu rs . I l  s’a tta ch a  à m a in te n ir  le  bon  a lo i de la  m onna ie  : les 
pièces d ’o r e t d ’a rgen t p o rte n t à p a r t ir  de son règne des m arques 
a tte s ta n t que le m é ta l a été v é rifié . L a  ré p a r t it io n  e t la  pe r
ce p tio n  des im p ô ts  d o n n a ie n t lie u  à de graves abus ; chaque 
classe de la  p o p u la t io n  s’é v e rtu a it à re je te r su r les autres sa 
p a r t  des c o n tr ib u tio n s , e t les personnes les p lus riches é ta ie n t 
celles q u i réussissaient le  m ie u x  à ne pas paye r le u r dû . V a len 
t in ie n  im ag ina  d ’in s t itu e r  dans chaque c ité  u n  « défenseur de 
la  c ité  » (defensor c iv ita tis ) : désigné p a r le  suffrage des c itoyens 
e t co n firm é  dans sa fo n c tio n  p a r le  p ré fe t d u  p ré to ire  ou l ’em 
pe reu r, le défenseur a v a it  p o u r m iss ion  de s igna le r a u x  a u to 
rité s  supérieures (gouverneur, v ica ire , p ré fe t, m a ître  des so l
da ts) les abus de p o u v o ir , les actes d ’a rb itra ire , les in jus tices  
fiscales. Les défenseurs d e va ien t ê tre  amenés, p a r la  force des 
choses, à se fa ire  les p ro tec teu rs  des classes les p lus hum bles 
contre  les fonc tionna ires  lo ca u x  e t con tre  les classes possé
dantes. Dès lo rs ils  gênaient t ro p  d ’in té rê ts  p o u r que le u r  rô le  
fû t  fac ile  e t efficace. Les clarissim es o b tin re n t la  c ré a tio n  de 1

1. Les « curateurs des routes » d’Italie, eux, ont disparu après Constantin. I l  était 
normal que les gouverneurs des districts italiens fussent chargés du soin des routes, 
comme les gouverneurs des provinces en général.
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« défenseurs d u  Sénat », au  nom bre  d ’u n  ou deux  p a r p rov ince , 
q u i v e illè re n t au m a in tie n  des p riv ilèges fisca u x  a ttachés au 
c la riss im a t, b ien  qu ’ ils  fussent peu com patib les  avec l ’ équ ité  ; 
ces défenseurs du  Sénat fu re n t a c tifs  ju s q u ’a u x  dernières 
années du  i v e siècle. I l  y  a v a it, en ou tre , p o u r chaque église un  
« défenseur de l ’église » : chargé des in té rê ts  tem pore ls  de la 
com m unauté  ch ré tienne , i l  les d é fe n d a it s u r to u t con tre  les p e r
cepteurs. A in s i la  p o p u la t io n  se d iv is a it  en groupes q u i lu t 
ta ie n t à q u i se s o u s tra ira it le  m ie u x  a u x  charges pub liques. 
Dans ces co n d ition s , les défenseurs des cités, si louab le  que fû t  
l ’ idée p rem iè re  de ce tte  fo n c tio n , ne p u re n t a v o ir  q u ’une a c tio n  
m éd ioc rem en t b ien fa isan te . Les classes m oyennes e t les classes 
pauvres c o n tin u è re n t à so u ffr ir.

Les em pereurs essayèrent aussi de redonner quelque v ie  
a u x  assemblées p ro v in c ia le s , auxque lles le tr io m p h e  du  ch ris 
tia n ism e , en s u p p rim a n t les cérém onies païennes e t les sac ri
fices, a v a it  enlevé le u r ra ison  d ’ê tre  p r im it iv e . Ils  p re s c r iv ire n t 
des séances périod iques acco rdè ren t des fa c ilité s  de tra n s 
p o r t  a u x  m em bres appelés à y  siéger, des im m u n ité s  spéciales 
a u x  prés iden ts . L a  ré u n io n  d ’assemblées diocésaines, super
posées a u x  assemblées p ro v inc ia les , fu t  aussi perm ise ou recom 
m andée. Les vœ u x  émis dans ces assemblées d e va ien t éc la ire r 
le p o u v o ir  ce n tra l su r les besoins des d iffé ren tes régions. Mais 
elles ne com prena ien t, en fa it ,  que les gros p ro p rié ta ire s  et 
les gouverneurs : inap tes à représente r v ra im e n t les in té rê ts  
généraux du  pays où elles se te n a ie n t, elles n ’eu ren t q u ’une 
existence assez v id e  ; les adresses de fé lic ita tio n s  e t les décrets 
h o no rifiques  e m p lire n t la  p lu p a r t de leurs procès-verbaux, 
e t les p la in tes  q u ’ elles e n vo ya ie n t pa rfo is  a u x  empereurs 
n ’ é ta ie n t guère que l ’écho de d issen tim ents  personnels en tre  
quelque rich e  p ro v in c ia l e t le  gouve rneu r ou le v ica ire .

IV . —  TROUBLES INTÉRIEURS ET ATTAQUES SUR 
LES FRONTIÈRES» .

L a  bonne v o lo n té  de V a le n tin ie n  e t de Valens ne fu t  pas 
sans p ro d u ire  quelques résu lta ts . Les t ra v a u x  pub lics  q u i

1 .  O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  L e s  m ê m e s  q u ’a u  p a ra g ra p h e  p ré c é d e n t ; en  o u tr e ,  
L. Halphen, Les Barbares ( to m e  V  de  la p ré s e n te  H is to ir e ) ,  c h a p itre  n  ; A .  A l fö ld i ,  
Der Untergang der Römerherrschalt in Pannonien (B e r l in ,  1 9 2 4 -1 9 2 6 ,  2  vol. in - 8 ° ) .
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fu re n t exécutés sous le u r règne, so it à R om e (p o n t V a le n t i
n ien ), so it à C onstan tinop le  (aqueduc), so it dans les p rov inces , 
p a r exem ple en A fr iq u e  P roconsu la ire  e t en N u m id ie , son t les 
ind ices d ’une v ie  re la tiv e m e n t a c tive  e t prospère. N éanm oins 
la  s itu a tio n  générale de l ’ E m p ire  s’aggrava e t ses chances 
d ’ a ve n ir d im in u è re n t, en ra ison  des troub les  in té rie u rs  e t des 
a ttaques auxque lles les fro n tiè re s  fu re n t soumises.

E n  365, p e n d a n t que Valens é ta it  en Asie, u n  u s u rp a te u r 
re c ru ta  d ’assez n o m b re u x  pa rtisans  à C onstan tinop le  : c ’ é ta it 
u n  c e rta in  Procope, appa ren té  à la  m ère de Ju lie n . Des troupes 
ra lliées à P rocope passèrent le  Bosphore e t occupèren t la  B ith y -  
n ie. M ais, quand  elles te n tè re n t de pousser p lus  lo in , Valens 
réuss it à p ro vo q u e r assez de défections p o u r re m p o rte r, en 
P h ryg ie , une v ic to ire  aisée. P rocope fu t  l iv ré  à V alens, q u i le 
m i t  à m o r t  e t ch â tia  c rue llem en t ses adhérents (m a i 366). P lus 
ta rd  Valens e u t à co m b a ttre  des bandes de b rigands, en S yrie  
e t en Isaurie .

P a rm i les prov inces de V a le n tin ie n , l ’A fr iq u e  e t la  B re tagne  
fu re n t agitées p a r des révo ltes . D ’abo rd  des tr ib u s  a ssa illire n t 
les p o rts  de T r ip o lita in e  (364) ; la  c u p id ité  des fonc tionna ires  
e t des o ffic iers q u i, au lie u  de fa ire  le u r d e vo ir, v o u lu re n t p ro 
f i te r  des événem ents p o u r vend re  leurs services a u x  v ille s  
a ttaquées pro longea les désordres e t dém ora lisa  les m e ille u rs  
élém ents de la  p o p u la tio n . E n  B re tagne , la  lo u rd e u r des 
im p ô ts  e t le re ta rd  dans le pa iem en t des soldes m ilita ire s  a va ie n t 
dé te rm iné  u n  m écon ten tem en t q u i l iv r a i t  l ’ île  sans défense 
a u x  incurs ions des Scots e t a u x  p ira te ries  des Saxons ; u n  o ff i
c ie r d ’o rig ine  espagnole, le com te Tbéodose (Theodosius), ca lm a 
les esprits e t b a t t i t  les barbares (368-369). Peu de tem ps après 
i l  fa l lu t  envoye r en A fr iq u e  cet hom m e q u i v e n a it de fa ire  ses 
preuves : la  ré b e llio n  d ’u n  chef ind igène , F irm u s , m enaça it 
d ’en lever a u x  R om ains les prov inces de M au ré tan ie  Césarienne 
e t S itif ie n n e , e t p o u v a it s’é tendre vers la  N u m id ie . F irm u s  
a p p a rte n a it à une fa m ille  riche  e t in flu e n te  de K a b y lie  ; in it ié  
a u x  coutum es des R om ains dans les troupes desquels i l  a v a it 
se rv i, i l  songeait peu t-ê tre  à se fa ire  reconna ître  com m e collègue 
p a r lés em pereurs, avec l ’A fr iq u e  p o u r zone de com m andem ent. 
I l  t r o u v a it  beaucoup de v o lon ta ires chez les paysans m a ltra ité s  
p a r le fisc ; le dona tism e , fo rm e  re lig ieuse d u  p a rtic u la ris m e  
a fr ic a in , é ta it  aussi une des forces su r lesquelles i l  s’ é ta y a it. I l  
occupa Césarée, p i lla  ou in q u ié ta  p lus ieurs  v ille s  d u  l i t to r a l  m a u 
r ita n ie n  (372). Théodose, devenu m a ître  de la  cava le rie , d é b a r
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qua en A fr iq u e  en 373 ; de u x  années de com bats pénib les e t de 
négocia tions avec les tr ib u s  a b o u tire n t à la  dé fa ite  e t à la  m o r t 
de F irm u s  (375). Cette v ic to ire  ré ta b lis s a it l ’o rd re  en A fr iq u e , 
m ais les dévasta tions subies p a r la  M au ré tan ie  é ta ie n t d iffic iles  
à répare r. E n  ou tre , dans le  m onde des hauts fon c tio n n a ire s  
e t des offic iers supérieurs, les m éfiances e t les haines réc iproques, 
les accusations de tra h iso n  e t de m a lve rsa tions  e n tre te n a ie n t 
l ’ in c e rtitu d e  e t le  m ala ise ; en 376 Théodose fu t  décap ité  à 
C arthage p o u r des griefs m a l connus e t p ro b ab lem en t in jus tes .

C ependant les dangers les p lus redou tab les é ta ie n t ceux 
q u i ve n a ien t de l ’e x té rie u r. Dès les p rem iers m ois du  règne 
de V a le n tin ie n , les A lam ans f ire n t des incurs ions en Gaule e t en 
R é tie  ; le m a ître  de la  cava lerie  Jo v in u s  les b a t t i t  en 366 à 
Scarpone, dans la  va llée  de la  Moselle. A  p a r t ir  de 367, V a le n 
t in ie n  co n d u is it lu i-m êm e les opéra tions : i l  p u t o b te n ir  con tre  
les A lam ans le concours des B urgondes e t m ena ses troupes 
à deux ou tro is  reprises au delà du  R h in . M ais, à peine t r a n 
q u ille  du  côté des A lam ans, d o n t le ro i M acrianus signa avec 
lu i  un  tra ité  d ’a lliance  (374), i l  e u t à défendre la  fro n tiè re  du  
D anube con tre  les Quades e t les Sarm ates. Les envahisseurs 
é ta ie n t n o m b re ux  e t subm ergea ien t les garnisons rom aines. Le 
duc Théodose, fds du  m a ître  de la  cava lerie  q u i c o m b a tta it 
a lors en A fr iq u e , réuss it à dégager la  p rov ince  de Mésie Supé
rieu re  (374) ; V a le n tin ie n , la issan t G ra tie n  à Trêves, v in t  en 
P annon ie  lu t te r  con tre  les Quades, en tu a  beaucoup e t envoya 
des détachem ents au delà du  D anube (375). L u i-m êm e  s’ é ta it 
in s ta llé  su r la  r iv e  rom a ine  du  fleuve p o u r y  passer l ’h iv e r e t 
reprendre  la  cam pagne au p rin te m p s , quand  i l  m o u ru t, au cours 
d ’une audience accordée à des ambassadeurs envoyés p a r les 
Quades, d ’ une apop lex ie  causée peu t-ê tre  p a r une des v io len tes  
colères auxque lles i l  é ta it  su je t (novem bre 375). Sa m o r t 
e n tra îna  le  fléch issem ent de la  résistance rom a ine  en P annon ie  : 
ses fa m ilie rs , après a v o ir  fa i t  acc lam er A uguste  p a r les troupes 
son fils  V a le n tin ie n  I I ,  u n  e n fa n t de q u a tre  ans, rappe lè ren t 
les corps campés su r la  r iv e  gauche e t ram enèren t la  plus 
grande p a rtie  de l ’arm ée vers l ’ I ta lie  ou la  Gaule ; en 376 l ’aggra
v a tio n  de la s itu a tio n  en O r ie n t empêcha de fa ire  u n  nouve l 
e ffo rt en Pannonie.

P o u r Valens, en e ffe t, la  besogne é ta it  a rdue. I l  d e va it p a r
tage r ses forces en tre  deux  théâ tres d ’opéra tions très d is ta n ts  
l ’un  de l ’a u tre , l ’A rm én ie  e t le bas D anube. Les Perses en ten 
d a ie n t p ro f ite r  du  tra ité  q u ’ils  a va ie n t im posé à J o v ie n  : pen-
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Troubles intérieurs et attaques sur les frontières

d a n t que Valens é ta it occupé p a r l ’u s u rp a tio n  de Procope, 
Sapor in tro n is a  ses créatures en A rm é n ie  e t en Ib é rie , pu is e n tra  
lu i-m êm e en A rm é n ie  p o u r y  a n é a n tir  les résistances. Les p ro 
vinces rom aines du  P o n t a u ra ie n t été b ie n tô t menacées s i  
l ’E m p ire  a v a it  gardé une a tt itu d e  passive. R o m p a n t le tra ité  
de Jov ien , Valens in te r v in t  p o u r sous tra ire  l ’A rm é n ie  e t l ’ Ib é rie  
à  la  d o m in a tio n  perse ; ses troupes re m p o rtè re n t des succès 
en 372 e t 373 ; on  co n c lu t a lors une trê ve , e t Valens l ’em 
p lo y a it  à p répa re r u n  corps e xp é d itio n n a ire , quand  les événe
m ents de Thrace  l ’o b lig è re n t à  nég lige r l ’Asie.

Vers 350 les G oths sem b la ien t être  so lidem en t in s ta llé s  du  
D o n  au D anube ; i l  n ’y  a, pos té rieu rem en t à  ce tte  da te , aucune 
trace  de la  dynas tie  du  Bosphore C im m érien . Les re la tio n s  des 
G oths avec Valens n ’ é ta ie n t pas très bonnes : Valens le u r re p ro 
c h a it d ’a v o ir  fo u rn i des secours à  Procope, e t gue rroya  con tre  
eux  dans le u r pays de 367 à  369 ; m a is, à  la  f in  de la  cam pagne 
de 369, la  p a ix  fu t  ré ta b lie  dans une en trevue  où Valens re n 
co n tra  A th a n a ric , ro i des G oths de l ’ ouest ou W is igo ths .

B ie n tô t après to u t  fu t  rem is en question . E n tre  370 e t 375 
les H io u n g -n o u , ou H uns, p o u r le u r donne r le  n om  sous leque l 
ils  son t connus en E u rope , a tte ig n ire n t, ve n a n t de l ’est, le  te r r i 
to ire  occupé p a r les G oths. Les G oths de l ’est ou O strogoths 
fu re n t va incus, le u r v ie u x  ro i E rm e n ric  se tu a  après le com ba t ; 
ceux des O strogo ths q u i n ’accep tè ren t pas la  d o m in a tio n  des 
H uns re flu è re n t vers l ’ ouest e t, e n tra în a n t avec eux  les W is i
goths, se p résen tè ren t en masse su r la  fro n tiè re  rom a ine  : les 
uns dem anda ien t à  être accue illis  dans l ’E m p ire  com m e fédérés ; 
les autres v o u la ie n t s’o u v r ir  u n  passage p a r la  force (376). 
Vers la  f in  de 376 le com te  L u p ic in u s  sub issa it une grave dé fa ite  
à M a rc ianopo lis , en Mésie In fé rie u re  ; l ’année su iva n te  les G oths 
p é né trè ren t en Thrace. C’est a lors que Valens, q u i se t r o u v a it  
en Asie , re v in t  à  C onstan tinop le  p o u r d ir ig e r  en personne la  
lu t te  con tre  l ’ in va s io n . I l  a v a it  in v ité  G ra tie n  à  lu i  am ener 
des re n fo rts  ; m ais G ra tie n  fu t  re ta rd é  p a r une agression des 
A lam ans. I l  les a v a it  repoussés e t a v a it  rep ris  sa ro u te  vers 
les B a lkans lo rsque Valens, sans l ’a tte n d re , a tta q u a  les Goths 
près d ’A n d rin o p le . L a  b a ta ille  fu t  désastreuse p o u r les R om ains ; 
p lusieurs de leurs m e illeu rs  offic iers fu re n t tués ; Valens p é r it 
dans l ’a c tio n  ou a u ss itô t après (9 a o û t 3 7 8 )1.

M algré  ce tte  v ic to ire , les G oths ne péné trè ren t pas plus
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a v a n t dans la  pén insu le  b a lkan ique . Ils  é ta ie n t m a l équipés 
p o u r en lever les v ille s  fo rtes e t ne p u re n t p rendre  A n d rin o p le  ; 
su r la  ro u te  de C onstan tinop le  ils  se la issèren t a rrê te r p a r des 
troupes assez peu nombreuses. L a  p lu p a r t d ’en tre  eux se p o r
tè re n t vers l ’ouest : à p a r t ir  de ce m o m e n t la  P a n n o n ie 1 2, to u t  
en re s ta n t no m in a le m e n t rom a ine , fu t  en ré a lité  presque e n tiè re 
m e n t occupée p a r les barbares.

L a  m o r t de Valens la is sa it to u t  le p o u v o ir  à G ra tie n  e t V a le n 
t in ie n  I I ,  u n  adolescent e t u n  e n fa n t. G ra tie n  e t ses conseillers 
se n tire n t q u ’i l  é ta it  nécessaire d ’associer a u x  responsab ilités 
de l ’ em pire  u n  hom m e fa it ,  d ’une capacité  éprouvée. L e u r 
ch o ix  se p o rta  su r Théodose (F la v iu s  Theodosius), l ’ancien 
duc de Mésie, q u i depuis l ’exécu tion  de son père s’ é ta it re tiré  
dans ses terres d ’ Espagne ; i l  a l la it  a v o ir  tre n te -tro is  a n s .I l 
fu t  nom m é d ’abo rd  m a ître  de la  cava lerie  ; pu is , en ja n v ie r  
379, G ra tien , avec l ’a p p ro b a tio n  de son consisto ire , éleva Théo
dose au ra n g  d ’A uguste  ; i l  succéda it à Valens dans l ’ a d m in is 
tra t io n  e t la  défense de l ’ O r ie n t. P a r la  su ite  (vers 387), le 
m ariage  de Théodose avec G a lla , f i l le  de V a le n tin ie n , le ra tta ch a  
à la  dynastie .

La  désagrégation de l'E m pire

V. — THÉODOSE (379-395) ;  RUPTURE D ÉFIN IT IVE  DE 
L ’UNITÉ ROMAINE\

B ien  que C ons tan tinop le  e û t été sauvée, la  s itu a tio n  dans les 
B a lkans é ta it  encore in q u ié ta n te  ; Théodose s’a p p liq u a  à 
l ’é c la irc ir. Beaucoup de G oths fu re n t enrôlés dans l ’arm ée 
rom a ine  ; ce tte  p o lit iq u e  de Théodose augm enta  g randem en t 
la  p ro p o r tio n  des o ffic iers e t des soldats barbares dans la  p lu 
p a r t des corps. Les nouvelles recrues fu re n t employées à 
d é tru ire  ou expu lser des bandes de leurs com pa trio tes  q u i 
s’o b s tin a ie n t à rô d e r en Thrace e t en Mésie, en quête de p illages. 
E n  380, une nouve lle  poussée des Goths vers l ’ É p ire  e t la  D a l- 
m a tie  fu t  arrê tée avec le concours de G ra tie n  : des fra c tio n s  de 
W is ig o th s , acceptés com m e fédérés, re çu re n t des terres su r la

1 . J1 fa u t  e n te n d re  p a r  ce m o t  les a n c ie n n e s  p ro v in c e s  d e  P a n n o n ie  S u p é r ie u r e  e t  
de  P a n n o n ie  In fé r ie u r e ,  d iv is ée s  en  q u a tr e  p ro v in c e s  p a r  D io c lé t ie n .

2 . O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  O u tr e  les m ê m e s  q u ’a u  p a ra g ra p h e  p ré c é d e n t, S e e c k , 
a r t ic le  Arbogastes, d a n s  P a u ly  e t  W is s o w a , Beal-Encyciopàdie, t .  I I  (1 8 9 5 ), c o l. 4 1 5 -  
4 1 9  ; C . J u ll ia n ,  Histoire de la Gaule, t .  V I I  (P a r is , 1 9 2 6 , in -8 ° ) ,  c h a p . v u ;  S e e c k  e t  
V e i t h ,  Die Schlacht am Frigidusf d a n s  l a  r e v u e  Klio,  t .  XIII (1 9 1 3 ).  p .  4 5 1 -4 6 7 .

—  384 —



r iv e  d ro ite  du  D anube, en Mésie In fé rie u re  e t dans la  D acie 
d ’ A u ré lie n . U ne fo is de p lus une s e m i-c a p itu la tio n  o u v ra it 
l ’ E m p ire  a u x  barbares. I l  y  a v a it  là , dans l ’o rd re  m ili ta ire  
s u r to u t, u n  sérieux danger : devenues presque en tiè rem en t 
germ aniques, les armées im péria les n ’a va ie n t p lus su r leurs 
adversaires barbares la  su p é rio rité  de d isc ip lin e  e t d ’e sp rit 
q u ’elles possédaient an té rie u re m e n t ; o r ce tte  su p é rio rité  
é ta it d ’a u ta n t p lus  nécessaire dans l ’a n t iq u ité  a u x  armées des 
peuples c iv ilisés q u ’en tre  c iv ilisés e t barbares la  d ifférence 
d ’a rm em en t é ta it, som m e to u te , assez lim ité e .

D u  côté des Perses, la  p a ix  se pro longea , aucun  des deux 
adversaires n ’a y a n t le dés ir de c o u r ir  de n o u ve a u x  risques ; 
Sapor I I  m o u ru t en 379, e t ses successeurs A rd a s c h ir  I I  
(379-384) e t Sapor I I I  (384-388) ne re p r ire n t pas ses p ro je ts  de 
conquête. E n  A rm é n ie  s’ é ta b lit  u n  modus v ivend i q u i la issa it 
à des vassaux de l ’E m p ire  ro m a in  les d is tr ic ts  occ iden taux , 
ta n d is  que le reste é ta it sous la  dépendance des Perses.

S ur le R h in  aussi l ’ o rd re  é ta it  sa tis fa isa n t ; des opéra tions 
de d é ta il con tre  les A lam ans su ffisa ien t à le  m a in te n ir ;  avec 
les F rancs, G ra tie n , in s ta llé  à T rêves, s u iv a it  la  m êm e p o lit iq u e  
d ’associa tion  que Théodose avec les G oths ; le F ra n c  M ero- 
baudes é ta it  le  personnage le p lus in f lu e n t de sa cour. Mais 
ce tte  p o lit iq u e  m êm e c ré a it des d issen tim ents  dans l ’arm ée î 
les o ffic iers de naissance rom a ine  ja lo u sa ie n t les o ffic iers d ’o r i
g ine b a rb a re ; p a rm i les barbares, ceux q u i é ta ie n t depuis lo n g 
tem ps au service de l ’ E m p ire  é ta it  m a l disposés p o u r les nou 
veau-venus. U n  E spagno l, M a x im e  (M agnus M a x im u s), q u i 
a v a it u n  com m andem ent en B re tagne , p ro f ita  de cet é ta t d ’ es
p r i t  p o u r g roupe r des pa rtisans  con tre  G ra tien . P roclam é 
A uguste  p a r ses hom m es, i l  passa en G aule e t débaucha la 
m a jo r ité  des troupes de G ra tie n ; G ra tien , se re p lia n t d e va n t 
lu i,  é ta it a rr iv é  à L y o n  quand  i l  f u t  a rrê té  e t tu é  p a r u n  
lie u te n a n t de M ax im e  (a oû t 383),

V a le n tin ie n  I I ,  ou p lu tô t  ceux q u i exe rça ien t le p o u v o ir  
en son nom , sa m ère Ju s tin e , M erobaudes e t le F ranc  B a u to , 
m a ître  des so lda ts, s’a p p rê ta ie n t à la  guerre con tre  M ax im e . 
E lle  fu t  évitée cependant, ou d u  m oins re tardée, grâce s u rto u t 
h la  d ip lo m a tie  de Théodose. A u  d é b u t de. 383 Théodose 
a v a it fa i t  A uguste  son fils  A rca d iu s , u n  e n fa n t de s ix  ans1 ;

1 . A rc a d iu s  e t  son  fr è r e  H o n o r iu s  s o n t nés ( l ’u n  en  3 7 7 , l ’a u tr e  e n  3 8 4 )  d u  p re m ie r  
m a ria g e  d e  T h é o d o s e  a v e c  Æ l ia  F la c c il la  (m o r te  e n  3 8 5  o u  3 8 6 ).
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par ce tte  n o m in a tio n  le  gouvernem ent im p é ria l a v a it  rep ris  
la  fo rm e d ’ une té tra rc h ie  : dans le groupe des souverains 
M a x im e  p o u v a it ê tre  su b s titu é  à G ra tien . Cette so lu tio n  
fu t  acceptée, et M ax im e  fu t  reconnu  comm e collègue de V a le n 
t in ie n  I I ,  Théodose e t A rcad ius  ; la  p ré fec tu re  des Gaules é ta it 
laissée à son a d m in is tra t io n . Théodose e u t a ins i les m ains lib res 
p o u r repousser, en 386, une nouve lle  a tta q u e  des G oths su r 
le  D anube.

M ais M a x im e , q u i a v a it  associé à son p o u v o ir  son fils  F la v iu s  
V ic to r , ne se con ten ta  pas de la  p a r t  q u i lu i  é ta it  accordée. 
R éso lum en t a tta ch é  à l ’o r th o d o x ie , i l  d é te s ta it Ju s tin e  et 
V a le n tin ie n  I I  q u i p ro tégea ien t les ariens. E n  387 i l  e n tre p r it 
d ’en lever l ’ I ta lie  à V a le n tin ie n  : i l  y  réuss it en quelques m ois, 
V a le n tin ie n  a y a n t évacué l ’ I ta lie  sans co m b a ttre  p o u r se ré fu 
g ie r auprès de Théodose. M erobaudes, resté en Ita lie , fu t  
c o n tra in t au su ic ide. M ax im e  e n tra  dans R om e en ja n v ie r  388, 
e t peu après i l  é ta it m a ître  de to u te  la  pén insu le .

C ette fo is l ’agression ne p o u v a it ê tre  to lérée. Théodose ras
sem bla son arm ée e t m archa  à la  rencon tre  de M ax im e , q u i 
de son côté s’a v a n ç a it vers les B a lkans. Le  choc e u t lie u  dans 
la  p a rtie  de la  P annon ie  que les barbares n ’ occupa ien t pas 
encore, a u x  abords de la  D a lm a tie  e t du  N o rique . V a in q u e u r 
à Siscia su r la  Save, pu is à P œ tov io  sur la  D rave , Théodose 
re je ta  les troupes de M ax im e  su r A qu ilée  ; M ax im e  d u t ca p i
tu le r  e t fu t  exécuté (aoû t 388). Théodose chargea le F ranc  
A rb o g a s t, m a ître  des so lda ts, d ’a lle r achever en Gaule la  
dé fa ite  des usu rpa teu rs  ; A rb o g a s t p r i t  e t tu a  F la v iu s  V ic to r . 
Les p rov inces d ’O cc iden t fu re n t rem ises à V a le n tin ie n  I I  ; Jus
t in e  é ta n t m o rte  vers ce m o m e n t, Théodose laissa A rbogas t 
auprès du  jeune em pereur com m e une sorte  de régent. L u i-  
mêm e d ’a ille u rs , de 388 à 391, sé journa  en Ita lie , ta n tô t  à 
M ila n  e t ta n tô t  à R om e. A  la  f in  de 391 i l  re to u rn a  en O rie n t, 
où  i l  e u t encore à défendre la  Thrace  e t la  M acédoine con tre  
quelques incurs ions de barbares.

L ’ a m b it io n  d ’A rb o g a s t fu t  encouragée p a r l ’ é lo ignem ent 
de Théodose, sans dou te  aussi p a r la  m o r t de son co m p a trio te  
e t r iv a l éven tue l B a u to . I l  a v a it passé des accords avec les 
Francs de la  r iv e  d ro ite  du  R h in  ; i l  a v a it in té rê t, en ou tre , à 
ne pas a tte n d re  que V a le n tin ie n  se se n tît capable de p rendre  
la  d ire c tio n  des affa ires. Le  15 m a i 392, près de V ienne en 
Gaule, A rbogas t f i t  é tra n g le r l ’em pereur e t p roc lam a  A uguste  
u n  fo n c tio n n a ire  des b u reaux , ancien  professeur de rh é to riq u e ,
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Eugène (E ugen ius) : sous ce p rê te -nom  A rb o g a s t c o m p ta it b ien  
conserver la  ré a lité  du  p o u vo ir . A rb o g a s t é ta it païen ; Eugène, 
ch ré tie n  de nom , re s ta it païen de sen tim en t. A vec l ’a ide du  p ré 
fe t du  p ré to ire  Y ir iu s  N icom achus F lav ianus , païen lu i  aussi, 
l ’a u to r ité  d ’ Eugène e t d ’A rb o g a s t fu t  acceptée dans to u t  l ’ O cci
d e n t, y  com pris  l ’ I ta lie .

Théodose refusa de reconna ître  Eugène ; le  caractère païen 
du  m o u ve m e n t l ’ i r r i t a i t  a u ta n t que la  v io lence d o n t V a len 
t in ie n  a v a it  été v ic tim e . I l  p r i t  le  tem ps de fa ire  b a ttre , p a r son 
m a ître  des so ldats le V anda le  S tilico n , la  cohue barbare  q u i 
in q u ié ta it  la  fro n tiè re  du  D anube, Bastarnes, G oths, H uns, 
A la in s  (392) ; i l  em p loya  l ’année 393 à m e ttre  au p o in t ses 
a rm em ents ; en ce tte  année aussi i l  p roc lam a A uguste  son 
second fils  H ono rius . E n fin , en 394, la issan t A rcad ius  e t H ono- 
rius  à C onstinop le , i l  m archa  con tre  Eugène. N icom achus 
F la v ia n u s , q u i a tte n d a it l ’a tta q u e  dans les passages des A lpes 
Ju liennes, fu t  t r a h i p a r une p a rtie  de ses troupes, e t se tu a . 
Théodose rencon tra  le gros de l ’armée d ’ Eugène e t d ’A rb o g a s t 
su r le  F rig id u s  \  près d ’A qu ilée  ; u n  p re m ie r engagem ent fu t  
indécis ; u n  second se te rm in a  p a r la  v ic to ire  de Théodose, la  
cap tu re  e t l ’exécu tion  d ’Eugène e t le  su ic ide d ’A rbogas t ( 6  sep
te m b re  394). Théodose s’a b s tin t de représailles, m ais se hâ ta  
d ’abroger tou tes  les mesures q u ’Eugène a v a it prom ulguées 
en fa v e u r des cultes païens.

L  u su rp a tio n  d ’Eugène a ins i effacée, Théodose m anda auprès 
de lu i  H ono rius , q u i v in t  le re jo in d re  à M ila n . I l  le chargea 
d ’a d m in is tre r l ’O cc iden t, lu i  d o n n a n t a ins i la  place de V a le n t i
n ien  I I  ; le rô le  q u ’a v a it  te n u  A rb o g a s t auprès de V a le n tin ie n  
é ta it confié  m a in te n a n t à S tilico n . A rcad ius , resté à C onstan
tin o p le , a v a it  p o u r p r in c ip a l conseille r, dans le gouvernem ent 
de l ’O r ie n t, le p ré fe t du  p ré to ire  R u fin , d ’o rig ine  gauloise. 
t E n  ag issant a ins i, Théodose n ’e n te n d a it p o in t pa rta g e r 

l ’ E m p ire , com m e u n  héritage , en tre  ses deux  fils . C ette mesure 
d ’a d m in is tra t io n , dans sa pensée, n ’engageait pas l ’aven ir, 
pas p lus que C o n s ta n tin  ne c ro y a it l ’engager quand, en 335, 
d  d is tr ib u a it  les provinces à ses fils  e t à ses neveux. M ais, 
com m e C o n s tan tin , Théodose a lla it  être em porté  de bonne 
heure, à m oins de c inquan te  ans ; tom bé  m alade au lendem ain  
de sa v ic to ire , i l  m o u ru t à M ila n  le 17 ja n v ie r  395.

P a r une conséquence de sa d is p a r it io n  in a tte n d u e , le pa r-

Théodose (379-395) ;  rupture de l ’unité romaine

Aujourd’hui le Vippacco, affluent de l'Isonzo;



taee d ’ a tt r ib u t io n s  auque l i l  a v a it  procédé en tre  ses d e u x  fils  
d e v in t une d iv is io n  de l ’E m p ire  ro m a in  en deux  m o itié s  deh- 
n it iv e m e n t séparées ; i l  y  e u t désorm ais, non  pas en d ro it ,  
m ais en fa it ,  u n  « E m p ire  d ’ O r ie n t » e t u n  a E m p ire  d  O cc iden t ». 
Ju sq u ’à cette  da te , après les prodrom es ou les menaces de 
d is lo ca tio n , l ’u n ité  im p é ria le  s’ é ta it to u jo u rs  re form ee ; a 
tra ve rs  b ie n  des crises, D io c lé tie n , C o n s ta n tin , Constance 11, 
V a le n tin ie n  I er, Théodose a va ie n t rassem blé sous le u r a u to r ité  
tou tes  les p rov inces , ré g n a n t sans collègue, ou b ien  a y a n t sur 
le  ou les collègues q u ’ ils  s’ é ta ie n t donnés une su p é rio rité  in co n 
testée. A u  lendem a in  de la  m o r t  de Théodose, au co n tra ire , 
la  faiblesse des d e u x  em pereurs, d o n t l ’u n  a v a it  d ix -se p t ans 
e t l ’a u tre  d ix  ans, e t aussi la  ha ine  que se p o r ta ie n t leurs 
m in is tre s , em pêchèrent qu ’ aucune des deux cours e û t u n  ascen
d a n t pe rm a n en t su r l ’a u tre  ; e t i l  ne se tro u v a  p lus jam a is  
d ’ in d iv id u  assez fo r t  p o u r ré u n ir  les d e u x  p a rties  de 1 E m p ire  
sous son com m andem ent. T h é o riq ue m e n t so lida ires, n o m in a 
le m e n t com pris  dans u n  seul to u t ,  l ’ O r ie n t e t 1 O cc iden t eu ren t 
désorm ais, en ré a lité , des destinées indépendantes.

Ce n ’ est pas que la  n o tio n  de l ’u n ité  du  m onde ro m a in , u n ité  
d ’h is to ire  de tra d it io n s , de c iv il is a t io n , se s o it effacée dans les 
esprits C’est au i v e siècle qu ’a p p a ra ît le te rm e  de R om am a  p o u r 
désigner l ’ensemble des pays que R om e a conquis e t m arqués 
de son em pre in te . C’est en 417 au p lus tô t  que le poète gaulois 
R u tiliu s  N a m a tia n u s  a résum é en des vers célèbres la  m iss ion  h is 
to r iq u e  de R om e, « q u i a fa i t  une v i lle  de ce q u i é ta it  u n  m onde ». 
M ais à ce tte  u n ité  m ora le  a cessé de correspondre une u n ité

P°U n e Ucause d é te rm in an te  de ce changem ent est le m ala ise 
économ ique, q u i a con tin u é  dans la  dern iè re  p a rtie  du  i v e siècle 
à ru in e r e t à désagréger l ’ E m p ire . I l  est question , sous Ih e o - 
dose de fam ines à A n tio ch e , à R om e ; e t ce rta inem en t b ien  
d ’autres misères m o ins b ru ya n te s  ne son t pas m entionnées 
dans nos docum ents. Les em barras du  tré so r o n t ob ligé  les 
em pereurs à augm en te r les im p ô ts  : c’est p ro b a b le m e n t sous 
Théodose que le p o rto riu m  fu t  élevé à u n  ta u x  très lo u rd , 
12 1 12 p o u r 100 de la  va le u r des ob je ts . U n  m écon ten tem en t 
général, causé p a r le poids des taxes e t la  cherté  de la  v ie , se 
tra d u is a it  en émeutes au p re m ie r p ré te x te  venu  : on en e u t des 
exemples à A n tio ch e  en 387, à Thessalom que en 390.

C’est p ro b a b le m e n t aussi p a r les d ifficu lté s  de la  c irc u la t io n , 
e t p a r la  peine croissante q u ’on é p ro u v a it à assurer la  ju s tice
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e t à fa ire  re n tre r  les im p ô ts , que s’e x p liq u e n t la  p lu p a r t  des 
m o d ifica tio n s  apportées à la  carte  a d m in is tra t iv e  de l ’ E m p ire  
en tre  337 e t 395. A u  cours de ce tte  période le nom bre  des d is 
tr ic ts  ita lie n s  est passé de sept à onze l , ce lu i des prov inces de 
q u a tre -v in g t-s e p t à cen t n e u f2. Ce m orce llem en t d u -te rr ito ire  
fa v o r is a it les p a rticu la rism es  lo ca u x  e t a ffa ib lis s a it la  résis
tance de l ’ E m p ire  a u x  causes de dém em brem ent, a u x  tendances 
cen trifuges. Q u a n t à la  c réa tion  d ’u n  diocèse d ’ É g yp te , détaché 
vers 381 du diocèse d ’O rie n t, e lle se ju s t i f ia i t  p a r les com m o
d ités  de l ’a d m in is tra t io n  e t de la  ju r id ic t io n  ; le  nouveau 
diocèse, co m prenan t les q u a tre  prov inces égyptiennes e t les 
deux  L ib ye s , fu t  a d m in is tré  non  p a r un  v ica ire , m ais p a r u n  
« p ré fe t augusta l » (præfectus A u g u s ta lis ), en q u i s u rv iv a it  le  
p ré fe t d ’ É g yp te  du  H a u t-E m p ire .

Le  m onde ro m a in  du  i v e siècle fin issa n t resp ire  une a tm o 
sphère d ’in q u ié tu d e  e t de peu r : peu r de la  fam ine , peu r de l ’op
pression a d m in is tra t iv e  e t fiscale, peu r des invas ions barbares, 
peu r de la  m agie  ; chez les païens, p e u r des flé a u x  p a r lesquels 
se vengen t les d ie u x  abandonnés ; chez les chré tiens, peu r de 
la  f in  du  m onde que beaucoup c ro ie n t p rocha ine . C hacun v i t  
p o u r soi, s’e ffo rça n t de donner au m a lh e u r le  m o ins de prise 
possib le ; les uns cherchen t l ’ o u b li de leurs angoisses dans les 
p la is irs  de la  ta b le  e t du  l i t ,  les autres dans la  p riè re  e t dans 
l ’ascèse ; la  fou le  dem ande son d ive rtisse m e n t a u x  je u x  e t 
a u x  spectacles ; dans l ’ é lite  cu ltivée , beaucoup se p la ise n t à un  
a r t  détaché du  réel, à l ’espèce de m usique  q u ’est, p a r exemple, 
la  prose d ’u n  Sym m aque.

Ces d ispos itions  d ’e sp rit son t dangereuses p o u r la  chose 
p u b liq u e . M a lg ré  les con tra in tes  offic ie lles q u i em prisonnen t 
les in d iv id u s  dans le u r rô le  socia l, l ’ É ta t  se d issou t en une 
poussière d ’in té rê ts  p a rticu lie rs  ; la  m ach ine  im p é ria le , a rm a 
tu re  sans âme, ne sa u ra it désorm ais fo n c tio n n e r longuem en t 
dans to u te  l ’ étendue du  m onde m éd ite rranéen .

Théodose (379-395) ;  rupture de l ’unité romaine

1 . S a m n iu m  s ép a ré  d e  la  C a m p a n ie  ; P ic e n u m  S u b u r b ic a ir e  e t  V a lé r ie  (p a y s  des  
È q u e s  e t  des M a rse s ) d é ta c h é s  d e  la  F la m in ie  ; L ig u r ie  d é ta c h é e  de  l 'E m i l i e .

2 . D é d o u b le m e n t  d e  la  R é t ie ,  de  la  T a r r a c o n a is e  (é re c tio n  des B a lé a re s  en  p r o v in c e ),  
de  la  V ie n n o is e  (d ’o ù  l ’o n  d é ta c h e  la  N a rb o n n a is e  S ec o n d e , c h e f - l ie u  : A ix ) ,  d e  l ’A q u i 
ta in e  (c h e fs -lie u x  : B o u rg e s  e t  B o r d e a u x ) ,  des d e u x  L y o n n a is e s  (c h e fs -lie u x  n o u v e a u x  : 
T o u rs  e t  S ens) ; c ré a t io n  d ’u n e  c in q u iè m e  p ro v in c e  (V a le n t ia  o u  V a le n t in ia n a )  en  
B re ta g n e  ; d é d o u b le m e n t d e  la  M a c é d o in e , de  la  P h r y g ie ,  de  la  B i th y n ie ,  de  la  G a la t ie ,  
de  la  P is id ie  (é re c tio n  d e  la  L y c a o n ie  e n  p ro v in c e ), de  la  C a p p a d o c e , d e  l ’A r m é n ie ,  
de  la  C ilic ie , d e  la  S y r ie  P h é n ic ie n n e , d e  la  P a le s t in e , d e  l ’A r a b ie ,  d e  l a  M é s o p o ta m ie  ; 
d iv is io n  d e  la  S y r ie  C re u se  e n  t ro is  p ro v in c e s  ; c ré a t io n  d ’u n e  q u a t r iè m e  p ro v in c e  en  
É g y p te .
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C H APITRE X V I

U  É G L IS E  A U  I V e S IÈ C L E  

L A  V IE  I N T E L L E C T U E L L E 1

Tand is  que les form es de la  société c iv ile  s’a d a p te n t m a l aux 
événem ents e t que l ’existence mêm e de l ’É ta t  est m ise eù ques
t io n , l ’Église ch ré tienne , au cours du  i v e siècle, s’organise e t se 
fo r t i f ie  ; dans u n  m onde en vo ie  de d isso lu tio n  elle crée des in s t i
tu t io n s  prom ises à u n  lo n g  a ve n ir, elle répand  des façons de 
penser e t de se n tir  q u i d o m in e ro n t long tem ps une grande 
p a rtie  de l ’h u m an ité . A idée le p lus souven t p a r les pouvo irs  
pub lics , elle tra v a il le  à e x tirp e r  le paganism e e t y  réuss it dans 
une la rge  m esure ; elle se défend aussi con tre  les schismes e t 
les hérésies q u i m enacent sa puissance e t son u n ité . C est à 
elle que se ra tta ch e , d ire c te m e n t ou in d ire c te m e n t, la  m e illeu re  
p a r t  de la  v ie  in te lle c tu e lle  : à une époque où de pesantes p ré 
occupations m até rie lles  s im posen t q u o tid ie n n e m e n t à tous, 
l ’ Église réserve u n  dom aine à l ’e sp rit ; com m e elle a d ’abo rd  
à d é fin ir  ses dogmes, pu is à tro u v e r une expression p la s tiq ue  
de ses croyances, elle fo u rn it  m a tiè re  à une lit té ra tu re  e t à 
u n  a r t  en u n  tem ps q u i sans elle r is q u e ra it d ’ être b ien  
pauvre  en œ uvres.

I.  —  LA F IN  DU PAGANISME 2 .

L ’avantage décis if p ris  p a r le ch ris tian ism e  sous le règne de 
C o n s ta n tin  est a llé  ensuite en s’a ff irm a n t e t en s’accen tuan t.

1 .  O u v r a g e s  d ’e n s e m b l e  a  c o n s u l t e r . -—  O u v ra g e s  de  L .  D u c h e s n e  e t  de^ P .
B a t i f f o l  c ités  p lu s  h a u t ,  p .  3 5 3 ;  S e e c k , Regesten (v o ir  p lu s  h a u t ,  p .  3 4 7  );  The Cambridge 
médiéval hislory (v o ir  p lu s  h a u t ,  p .  3 4 7 ) ,  1. 1, c h . iv) p a r  T .  M. L in d s a y ) ,  v (p a r  G w a t -  
k in )  e t  v i (p a r  C. H .  T u r n e r )  ; H .  v o n  S c h u b e r t ,  Geschichte der christlichen K ir 
che im Frühmittelaller (T ü b in g e n , 1 9 2 1 , i n - 8 ° ) .  —  S ources  : les Histoires de i  -E |U s e  
é c rite s  a u  V e sièc le  (en  g re c) p a r  S o c ra te  (c o m p re n d  les  a n n ée s  3 0 6 -4 3 9 ) ,  S o z o m e n e  (3 2 4 -  

4 1 5 ) ,  T h é o d o r e !  (3 2 5 -4 2 9 ) . .
2. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  G . B o is s ie r, La fin du paganisme (P a n s , 1891, 2. v o l.  

in -8 ° )  ; V .  S c h u ltz e ,  Geschichte des Untergangs des griechisch-römischen Heidentums 
( lé n a ,  1 8 8 7 -1 8 9 2 , 2  v o l.  in -8 ° )  ; J .  G e f fc k e n , Der Ausgang des griechisch-römischen 
Heidentums (H e id e lb e r g , 1 9 2 0 , in - 8 ° ) .  E x e m p le  d ’é tu d e  des progrès d u  c h r is t ia n is m e  
d a n s  u n e  ré g io n  d é te rm in é e  : J. ZeiUer, Les origines chrétiennes dans la province
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Les po u vo irs  pub lics , à p a r t ir  de ce règne, o n t réso lum en t 
sou tenu  le ch ris tian ism e , sauf pendan t deux  courts  in te rm èdes, 
le règne de J u lie n  e t l ’u su rp a tio n  d ’ Eugène ; encore Eugène 
n ’a - t - i l  pu  a g ir que dans la  p a rtie  occidenta le  de l ’ E m p ire . Les 
conversions o n t été nombreuses p a rm i les païens de to u te  
c o n d itio n  ; les en fan ts nés de m ariages m ix te s  é ta ie n t presque 
to u jo u rs  chrétiens. Ceux des païens q u i re s ta ie n t ré frac ta ires  
à la  convers ion  accep ta ien t le  p lus souven t com m e u n  fa it  
acquis la  v ic to ire  du  ch ris tian ism e  e t renonça ien t à le com 
b a ttre  ou ve rte m e n t. I l  est a rr iv é  p a r fo is — à T ipasa de M auré
ta n ie  p a r e xe m p le 1 —  q u ’u n  excès de zèle d é vo t, de la  p a r t 
d ’u n  ch ré tie n  ou d ’une chré tienne , p ro v o q u â t les païens e t 
d é te rm in â t une bagarre  ; m ais le cas s’est p ro d u it de p lus en 
p lus ra rem en t, à mesure que les païens devena ien t p lus tim ides  
e t que les chrétiens re n co n tra ie n t m oins d ’occasions de s’ in 
d igner. L ’ échec de la te n ta tiv e  païenne de Ju lie n , la  loca lisa 
t io n  e t le  fa ib le  re ten tissem en t des in c id e n ts  d o u lou re u x  d o n t 
elle fu t  l ’o rig ine  p ro u vè re n t c la ire m e n t que les tem ps du  paga
nism e é ta ie n t b ien  révo lus.

Ceux des hau ts  personnages e t des le ttré s  q u i, après la  dé fa ite  
de Ju lie n , son t encore païens, p a r a tta ch e m e n t à leurs t r a d i
tions  de fa m ille , à leurs souvenirs de jeunesse ou à le u r fo rm a 
t io n  ph ilosoph ique , é v ite n t en général de m a n ife s te r u n  sen
t im e n t hos tile  au ch ris tian ism e  ; avec la  d o c ilité  hab itu e lle  
a u x  gens en p lace, ils  fo n t bon  visage à la  re lig io n  q u i est celle 
des em pereurs. Des écriva ins païens com m e E u tro p e , A m m ie n  
M a rce llin , son t d ’u n  paganism e to u t  à fa it  inco lo re .

A vec A rbogas t e t Eugène le paganism e jo u a  e t p e rd it sa 
dern iè re  chance. Théodose v is ita  R om e après sa v ic to ire  du  
F rig id u s  : celles des fam illes  sénatoria les q u i é ta ie n t restées 
jusque-là  fidèles au paganism e se c o n v e rt ire n t a lors p o u r la  
p lu p a r t. A  ce tte  da te  les h a b ita n ts  des v ille s  é ta ie n t en grande 
m a jo r ité  chré tiens ; ce n ’é ta it  guère q u ’en É g yp te  e t en Syrie  
q u ’on t r o u v a it  encore dans les v ille s  des m in o rité s  païennes

La  fin  du paganisme

romaine de Dalmalie (Paris, 1906, in-8°, fasc. 155 de la « Bibliothèque de l ’École des 
Hautes Études, sciences historiques et philologiques ») ; du même, Les origines chré
tiennes dans les provinces danubiennes de l ’Empire romain (Paris, 1918, in-8°, fasc. 
112 de la « Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome »). Sur le chris
tianisme en dehors de l ’Empire romain, L. Duchesne, Histoire ancienne de l  Églises 
t. I I I  (Paris, 1910, in-8°) ; J. Labourt, Le christianisme dans l ’Empire perse sous 
la  dynastie sassanide (Paris, 1904, in-12, dans la «Bibliothèque de l ’enseignement, 
de l ’histoire ecclésiastique »).

1. Martyre de sainte Salsa.
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assez nom breuses. Dans les campagnes le paganism e é ta it p lus 
tenace, m ais le ch ris tian ism e  gagna it des adeptes de façon con
tin u e . S a in t M a r tin , évêque de Tours depuis 373, m o r t en 397, 
f i t  beaucoup p o u r am ener au ch ris tian ism e  les paysans des 
Gaules. Sans dou te  les popu la tions  ru ra les, une fois passées 
au ch ris tian ism e , m ê la ie n t souven t à la  re lig io n  des p ra tiques 
superstitieuses q u i é ta ie n t u n  legs des cultes an té rieu rs  ; le 
fa i t  se p ro d u is a it en G aule com m e en Ita lie , en Espagne, en 
A fr iq u e  ; m ais ce n ’ é ta ie n t là  que des surv ivances, con tre  les
quelles d ’a illeu rs  les évêques e t les clercs d ir ig e a ie n t le u r 
enseignem ent e t leurs p réd ica tions .

A u  su rp lus  les em pereurs chrétiens ne se c o n te n ta ie n t pas de 
la isser le paganism e s’é te ind re  de lu i-m êm e ; ils  le fra p p a ie n t 
au nom  de la lo i. E n tre  tous. Constance I I  e t C onstan t, puis 
G ra tien  et Théodose fu re n t de zélés cham pions du ch ris 
tian ism e  e t persécutèrent v iv e m e n t les cultes païens. E n  341, 
les sacrifices fu re n t in te rd its  sous peine de m o rt. O n sa is it tous 
les p ré tex tes  —  désordres locaux , cérémonies im m ora les, d im i
n u tio n  des ressources —  p o u r fe rm e r bon  nom bre  de tem ples. 
Après Ju lie n , les sacrifices fu re n t in te rd its  de nouveau, d ’abord  
dans certa ines co n d ition s , pu is  d une façon absolue. G ra tie n  ne 
v o u lu t pas p o rte r le  t i t r e  de g rand  p o n tife , qu  aucun em pereur 
ne re p r it  après lu i.  Théodose, p a r des lo is  de 391 e t 392, p ro 
h iba  to u te  m a n ife s ta tio n  du  cu lte  païen, sous peine de m o r t 
ou de con fisca tion  s u iv a n t les cas : la  seule lib e rté  laissée a u x  
fidèles de l ’ancienne re lig io n  é ta it de conserver en le u r fo r  in té 
r ie u r  le u r croyance e t de ne p o in t fa ire  acte de ch ris tian ism e . 
B ie n tô t la  p lu p a r t des tem ples fu re n t ou fermés e t abandonnés, 
ou dém olis, ou affectés à d ive rs  usages ; quelques-uns fu re n t 
trans fo rm és en églises. A  A le xa n d rie  e t dans p lus ieurs v ille s  de 
S yrie , la  c lô tu re  ou la  d e s tru c tio n  des sanctua ires ne se f i t  
pas sans c o n f l i t  avec les païens ; m ais force resta  a u x  représen
ta n ts  de l ’em pereur. Les p rop rié tés  des cu ltes p rosc rits  fu re n t 
a ttribuées  ta n tô t  au fisc, ta n tô t  a u x  m u n ic ip a lité s , ta n tô t  aux  
églises. Des mesures p a rt ic u liè re m e n t sévères fu re n t édictées 
p a r Théodose contre  les chrétiens q u i abandonnera ien t le ch ris 
tia n ism e  j ils  p e rd ire n t la  capacité  de tes te r et d h e rite r.

U n  geste sym bo lique  fu t  ce lu i p a r lequel G ra tien , en 382, 
en leva la  s ta tue  de la  V ic to ire  q u i se t r o u v a it  à R om e, depuis 
A uguste , dans la  salle des séances du Sénat, e t l ’ au te l, p lacé 
a u x  pieds de la  s ta tue , su r leque l les sénateurs païens a va ie n t 
cou tum e de b rû le r  l*encens. Les sénateurs païens, d o n t Sym *
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m aque, o ra te u r célèbre e t p ré fe t de la  v i lle , pu is consul, f u t  le  
po rte -pa ro le , p ro te s tè re n t con tre  l ’ in n o v a tio n  q u i abo lissa it 
to u t  souven ir de la re lig io n  tra d it io n n e lle  dans une assemblée 
d o n t l ’h is to ire  se co n fo n d a it avec l ’ h is to ire  mêm e de R om e. 
M algré  des démarches réitérées de Sym m aque et de ses co re li
g ionna ires, l ’au te l e t la  s ta tue  ne fu re n t p o in t ré ta b lis , sauf 
pen d a n t la  cou rte  d o m in a tio n  d ’ Eugène.

D ésaffec tion  des fidèles e t a c tio n  hos tile  d u  gouvernem ent, 
ces deux  raisons e x p liq u e n t que l ’ on vo ie  les in s t itu t io n s  de la  
re lig io n  païenne m o u r ir  l ’une après l ’a u tre , à la  f in  du  i v e siècle 
ou au com m encem ent du  v e. Les je u x  séculaires a va ie n t été 
célébrés en 298 : ils  ne fu re n t jam a is  renouvelés. Les ]e u x  
d ’O lym p ie  fu re n t supprim és en 3 9 4 ; les m ystères d E leusis 
cessèrent d ’ê tre  célébrés en 396. Les dernières m en tions , dans 
nos docum ents, des épulons, des q u in dé c im v irs  du  cu lte , des 
augures, des fé t ia u x , des A rva les , des Saliens, s’ échelonnent 
en tre  377 e t 4 0 5 l  2. Dans les provinces occidenta les les t itre s  de 
« flam ine  » e t de « flam ine  pe rpé tue l » c o n tin u è re n t à être portés 
p a r des m em bres de l ’a ris to c ra tie  locale ; m ais ils  é ta ie n t v idés 
de to u t  con tenu  re lig ie u x  e t ne s ig n if ia ie n t p lus que 1 ancienneté 
re la tiv e  d ’une fa m ille  e t de sa richesse.

L a  force d ’expansion  du  ch ris tian ism e  ne s’ a r rê ta it  pas a u x  
fro n tiè re s  de l ’ E m p ire . A  la  f in  du  m e siècle l ’ évêque Grégoire 
(sa in t G régoire l ’ I l lu m in a te u r) ,  v e n a n t de Cappadoce, évan
gélisa l ’A rm é n ie ; le ro i T ir id a te  se c o n v e rt it  (vers 300 ?), e t 
avec lu i  une grande p a rtie  de ses su je ts. Q uand T ir id a te  m o u ru t, 
l ’A rm é n ie , dans l ’ensemble, é ta it chré tienne. E n  Perse, les g rou 
pem ents chrétiens se m a in t in re n t e t se déve loppè ren t, m a lg ré  
les mesures de persécu tion  ordonnées p a r Sapor I I ,  mesures 
d o n t les em pereurs, d ’a illeu rs , au cours de leurs négocia tions 
avec la  Perse, s’e ffo rcè ren t à p lus ieurs reprises d ’ o b te n ir  le 
r e t ra it  ou l ’adoucissem ent.

Le ch ris tian ism e  gagna aussi les pays du  h a u t JNil • Le 
royaum e d ’A x o u m  e u t p o u r ro i, de 320 à 355 e n v iro n , u n  hom m e 
q u i p a ra ît a v o ir  eu d ’assez larges visées p o lit iq u e s , E zanas3. 
A u  m o m e n t où  son règne com m ença, i l  semble que les A x o - 
m ites ve n a ien t de renoncer à la  d o m in a tio n  de l ’A ra b ie  m é r i

1. Les rites agraires et prophylactiques célébrés par les Luperques n’étaient pas encore 
abandonnés à la fin du v» siècle. C’est une de ees survivances dont i l  a été parlé plus 
haut (p. 392).

2. Voir plus haut, p. 273.
3. Cette forme est une orthographe grecque, en usage sur les monnaies.
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d iona le . Ezanas, sans d im in u e r l ’a c t iv ité  économ ique rde ses 
po rts  su r la  m e r R ouge, se to u rn a  vers le no rd  e t a cq u it de l ’ in 
fluence en É th io p ie  ; la  v ie ille  v ille  de Méroé fu t  prise e t d é tru ite  
p a r lu i.  C’est sous son règne, vers 330, q u ’u n  S yrien  ch ré tie n  
nom m é F ru m e n tio s  a rr iv a  p a r la  m er Rouge dans le royaum e 
d ’A x o u m . Comme Grégoire en A rm én ie , F ru m e n tio s  c o n v e rt it 
le ro i e t le pays ; i l  f u t  le  p re m ie r évêque d ’A byss in ie . Les 
p e tits  royaum es é th iop iens q u i s’in te rc a la ie n t en tre  le royaum e 
d ’A x o u m  e t l ’ É g yp te  fu re n t chris tian isés aussi, à la  fo is sous 
l ’ in fluence  des A xo m ite s  e t p a r la  propagande de m iss ionna ires 
venus d ’ É g yp te . Ezanas a v a it peu t-ê tre  des p ro je ts  d ’en ten te  
e t de co lla b o ra tio n  avec les em pereurs rom a ins ; m ais n i ses suc
cesseurs n i ceux de C o n s ta n tin  ne persévérèrent dans ce dessein.

Les barbares d ’ E u rope  e n fin  fu re n t touchés p a r l ’évangé li
sa tion . Insens ib lem en t, p a r les contacts de la  v ie  q u o tid ienne , 
le ch ris tia n ism e  passa des R om ains a u x  barbares q u i v iv a ie n t 
dans l ’ E m p ire , pu is  de ces barbares à leurs congénères de l ’ex
té r ie u r. Les G oths, p lus é tro ite m e n t mêlés que les au tres, pa r 
les guerres e t p a r les tra ité s , à la  v ie  de l ’ Ë m p ire , fu re n t les 
prem iers pénétrés p a r la  p ropagande chré tienne . Ils  eu ren t 
vers 350 u n  évêque, O u lfila  ou V o u lf ila , q u i tra d u is it  la  B ib le  
dans le u r langue e t c o n v e rt it  beaucoup de ses com pa trio tes , 
su r les deux  rives du  D anube. P a r l ’ in te rm é d ia ire  des G oths, 
le  ch ris tia n ism e  se ré p a n d it vers les G erm ains de l ’ouest, t r o u 
v a n t des adhérents n o m b re ux  p a rm i les Vandales e t les B u r- 
gondes. Les F rancs, au i v e siècle, sem b len t a v o ir  été, en général, 
p lus ré frac ta ires  à la  convers ion . Ce n ’en é ta it pas m oins, p o u r 
le déve loppem ent u lté r ie u r  des événem ents, une donnée cap i
ta le  que ce ra llie m e n t d ’une p a rtie  des barbares à la  fo i chré
tienne , au m o m e n t où  elle t r io m p h a it  dans l ’ E m p ire  ; au regard 
de l'É g lis e , c’est la  d ifférence en tre  chrétiens e t non-chré tiens q u i 
im p o rte , e t n o n  la  d ifférence en tre  R om ains e t non -R om a ins .

L ’Église au I V  siècle

I I .  —  L ’ORGANISATION DE L 'É G L IS E ; LE  MONA
CHISM E1.

Dès a v a n t C o n s ta n tin  l ’ Église s’ é ta it créé une o rgan isa 
t io n  assez b ien  dé fin ie  p o u r q u ’elle n ’e û t pas besoin de la 
m o d ifie r  après sa v ic to ire . Seulem ent i l  lu i  é ta it  perm is désor

1. Ouvrages a  consulter. — Ouvrages do Duchesne et de Batiffol cités plus 
haut, p. 353.
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m ais d ’a cco m p lir au grand  jo u r  e t avec le concours des pouvo irs  
pub lics  tous les actes q u i com posaient la  v ie  d ’u n  groupe chré
tie n , réun ions de cu lte , com m ém ora tion  de m a r ty rs , é lections 
d ’évêques, a cq u is itio n  d ’im m eubles, c o n s tru c tio n  d ’ édifices.

I l  y  a v a it  to u jo u rs  eu un  ce rta in  pa ra llé lism e  en tre  1 o rga 
n isa tio n  ecclésiastique e t l ’o rgan isa tion  c iv ile  : souven t l ’ église 
v iv a i t  dans le  cadre de la  c ité , e t dans chaque église le clergé 
d ’ une p a rt, le peuple  des fid è le s 1 2 de l ’a u tre  co rresponda ien t 
à ce q u ’é ta ie n t dans la  c ité  l ’o rd re  des décurions e t la  masse 
des c itoyens. L ’ évêque é ta it é lu p a r l ’assemblée des chré tiens, 
q u i, dans la  p ra tiq u e , se ra l l ia it  le p lus souven t au ch o ix  fa it  
p a r  le clergé ; les évêques des églises voisines d ir ig e a ie n t 
l ’é lec tion  e t la  ra t if ia ie n t en consacrant le nouveau p ré la t. 
Les organes a d m in is tra tifs  supérieurs à la  c ité  fo u rn ire n t aussi 
des cadres au ch ris tian ism e  : en règle générale, dans chacune 
des prov inces dé lim itées p a r D io c lé tie n , les évêques des d iffé 
rentes cités fo rm è re n t g roupe ,e t l ’évêque de la  m é tropo le  ou chef- 
lie u  e u t préséance e t a u to r ité  sur les autres. C ette cou tum e, 
su iv ie  en O rie n t dès le d é b u t du  i v e siècle, fu t  acceptée p a r 
l ’O cc iden t u n  peu p lus ta rd . De m êm e que les prov inces é ta ien t 
réunies en diocèses, quelques v ille s , au-dessus des m étropoles 
p rov inc ia les , exe rça ien t une in fluence  q u i ra y o n n a it su r to u te  
une rég ion  ; c’est le  cas s u rto u t p o u r les grandes v ille s  de 
l ’ O r ie n t grec, C onstan tinop le , A n tio ch e , A le xa n d rie , d o n t les 
évêques ou « pa tria rches  » é ta ie n t d ’im p o rta n ts  personnages 
dans le m onde chré tien .

C ependant la  p r im a u té  de R om e, au cours d u  siècle, te n d  à se 
p ré c ise r; le  te rm e  de « pape », q u i à l ’o rig ine  p o u v a it s ’a p p li
quer à to u t  évêque, regardé com m e le « père» des chrétiens con
fiés à sa d ire c tio n , est peu à peu réservé à l ’ évêque de R om e e t 
le désigne n o rm a lem en t à p a r t ir  de la  f in  du  i v e siècle. Succes
seur de sa in t P ie rre , v ica ire  du  C h ris t, le  pape est la  p lus hau te  
a u to r ité  m ora le  de l ’Église. Personne en O cc iden t ne conteste ce 
p rin c ip a tu s  ro m a in  : l ’église d ’A fr iq u e , q u i au m e siècle ne 
l ’a cce p ta it pas sans h é s ita tio n , s’ in c lin e  m a in te n a n t; en tre  
autres preuves de sa déférence, à la  f in  du  i v e siècle, elle adopte  
la  d o c tr in e  rom a ine , jad is  com b a ttu e  p a r sa in t C yp rien , sur la  
question  du  baptêm e des h é ré tiq u e sJ, e t e lle su b s titu e  dans sa 
litu rg ie  la  ve rs ion  ita lie n n e  ou I ta la  de la  B ib le  la tin e  à la

1. Les « laïques » sont littéralement « ceux du peuple ».
2. Voir plus haut, p. 317j
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ve rs ion  a frica ine . Les évêques de langue grecque subissent 
m oins l ’ ascendant de Rom e : sans dou te  la  sup rém atie  du  pape 
s a tis fa it chacun des pa tria rches  en m e tta n t u n  obstacle à l ’élé
v a tio n  des autres ; m ais c ’est en tre  eux que les O rie n ta u x  
d é b a tte n t le p lus souven t les d ifficu lté s  de dogme e t de d isc i
p lin e  q u i les d iv is e n t, p lu tô t  que de les soum e ttre  à l ’exam en 
de R om e.

I l  co n ve n a it d ’a illeu rs  que dans l ’a d m in is tra t io n  de l ’ Église 
chaque évêque e û t sa p a r t  e t p û t fa ire  en tendre  sa v o ix . L ’in s t i
tu t io n  des conciles, dé jà  v ivace  au tem ps des persécutions, 
s’est développée régu liè rem en t après la  p a ix  de l ’Église. Des 
« conciles œ cuméniques » p o u va ie n t m a in te n a n t se ré u n ir, 
assemblées générales du  m onde ch ré tien , dans lesquelles tou tes 
les régions de l ’ E m p ire  e t mêm e les chré tien tés de l ’e x té r ie u r 
é ta ie n t représentées. Le p re m ie r de ces conciles fu t  ce lu i de 
N icée (325). E n  o u tre , p a r le ttre s  e t p a r v is ites , les d iffé ren ts  
groupes de l ’ ép iscopat se te n a ie n t en re la tions  assidues les 
uns avec les autres.

L ’h is to ire  de l ’Ég lise est, à p a r t ir  du  i v e siècle, u n  é lém ent 
essentie l de l ’h is to ire  générale. L ’ Ég lise n ’est pas seulem ent 
une  puissance m ora le , m ais une force sociale, in flu e n te  e t riche . 
B eaucoup d ’évêques é ta ie n t choisis dans les fam illes  sénatoria les, 
e t p a r eux  l ’Ég lise b é n é fic ia it d u  prestige e t du  p o u v o ir  q u i 
s’a tta c h a ie n t à la  grande bourgeois ie. Les dom aines de l ’ Église 
é ta ie n t étendus e t s’accro issa ient sans cesse. Les d ifficu lté s  
du  tré so r a va ie n t ob ligé  Constance I I  à re t ire r  a u x  terres 
d ’ Ég lise l ’ im m u n ité  concédée naguère p a r C o n s ta n tin  ; m ais 
ce tte  im m u n ité  d e v a it être ré ta b lie  p a rtie lle m e n t en 412, 
Dans la  lé g is la tio n , l ’ in fluence  de l ’ Ég lise s’est fa i t  s e n tir  p a r la  
suppression des com bats de g lad ia teu rs  (405) e t p a r l ’ag g ra va 
t io n , au n o m  de la  m o ra le , des peines portées con tre  l ’ad u ltè re  
e t les d é lits  de m œ urs ; e lle s’est tra d u ite  aussi p a r les mesures 
q u i o n t reconnu  o ffic ie llem en t a u x  évêques u n  d ro it  de ju r i 
d ic tio n , dans les procès c iv ils  où les parties  les cho is issa ient 
com m e a rb itre s , e t p a r celles q u i o n t p re s c r it l ’obse rva tion  du 
repos d o m in ic a l e t le  chômage de certa ines fêtes. E lle  n ’a pas 
m o d ifié  d ’une façon  appréciab le  la  c o n d itio n  des colons et 
des esclaves, c o n d itio n  com m andée p a r la  s itu a tio n  écono
m ique  e t p a r l ’ insuffisance de l ’ou tilla g e .

Le i v e siècle a v u  se déve lopper une nouve lle  fo rm e  de v ie  
ch ré tienne , la  v ie  m onastique . G’est en É g yp te , e t à la  f in  du  
IIIe siècle, que des chré tiens, d o n t sa in t A n to in e  fu t  le  p lus

L ’Église au I V • siècle

— 396



Schismes et hérésies

célèbre e u re n t l ’ idée de se re t ire r  du  m onde p o u r m ener dans la  
so litu d e  une v ie  ascétique. A u  i v e siècle ces exem ples fu re n t 
su iv is  p a r beaucoup d ’ im ita te u rs . S o it seuls, com m e é ta it 
A n to in e  (e t dans ce cas le  m o t « m o ine  » conserve to u te  sa 
va le u r é tym o lo g iq u e ), so it groupés en des com m unautés de 
« cénobites » d o n t la  p rem ière  fu t  créée vers 315 p a r sa in t 
Pacôm e, ces ascètes, re tranchés v o lo n ta ire m e n t de to u te  
fa m ille  e t de la  société c iv ile , che rcha ien t le  sa lu t é te rne l p a r 
le m é rite  de la  p riè re  e t des p r iv a tio n s  ; i l  y  a v a it  des com 
m unautés de fem m es du  m êm e ty p e  que les com m unautés 
d ’hom m es. Renom m és p o u r le u r  v e r tu , le u r  a u s té rité , la  légende 
m iracu leuse  q u i les e n to u ra it , les m oines d ’ E g y p te  a tt irè re n t 
de n o m b re u x  v is ite u rs  q u i, de re to u r dans les pays d ou ils  
é ta ie n t venus, y  su sc itè re n t des voca tions  analogues e t y  
créèrent des m onastères. C’est a ins i que le  m onachism e se 
ré n a n d it dans la  p rem ière  m o it ié  du  i v e siècle en P a lestine , en 
Svrie  e t en Asie  M ineu re , pu is à C ons tan tinop le  ; dans la  seconde 
m o itié  du  siècle i l  p a rv in t  en O cc iden t : les p rem iers m onastères 
de G aule fu re n t fondés p a r sa in t M a r t in , les p rem iers m onas
tères d ’ A fr iq u e  p a r sa in t A u g u s tin . De bonne heure les évêques, 
et aussi les em pereurs, se n tire n t q u ’ i l  se ra it dangereux de la isser 
les ascètes su iv re  l ib re m e n t l ’ in s p ira t io n  de le u r enthousiasm e, 
e t que l ’ a u to r ité  ecclésiastique e t c iv ile  a g ira it  p ru d e m m e n t 
en c o n trô la n t le u r règle de v ie  e t le u r a c tiv ité .

J II .  — SCHISMES ET  HÉRÉSIES1.

A u  lendem a in  de la  pe rsécu tion  de D io c lé tie n , l ’ Ég lise se 
re tro u v a  dans la  s itu a tio n  q u ’elle a v a it  connue u n  dem i-siecle 
plus tô t  après la  pe rsécu tion  de D ecius. B eaucoup de chré tiens, 
a ig ris  p a r la  souffrance, é ta ie n t p lus ir r ité s  con tre  leurs co re li
g ionnaires que con tre  les persécuteurs ; on  co m m e n ta it e t 
on d is c u ta it l ’a t t itu d e  que chacun a v a it  eue en présence des 
po lic ie rs e t des m a g is tra ts ; on b lâ m a it v iv e m e n t la  faiblesse 
de ceux q u i, p o u r échapper a u x  condam nations a va ie n t l iv re  
les É c ritu re s  ou, consen tan t à sa c rifie r, é ta ie n t devenus apos-

1. O u v r a g e s  a c o n s u l t e r .  -  Outre les 

de l'École des Hautes Etudes, sciences historiques et philologiques »).
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ta ts . Les op in ions  d iffé ra ie n t su r la  sévérité  de la  pénitence 
q u i d e v a it le u r être in fligée  quand  ils  dem anda ien t à re n tre r 
dans l ’Ég lise. Les a n tip a th ie s  personnelles e t les r iv a lité s  a m b i
tieuses tro u v a ie n t dans ces questions délicates beaucoup 
d ’occasions propices p o u r se m an ifes te r.

E n  É g yp te  e t en A fr iq u e , des schismes s o rt ire n t de ces d is 
cussions. M é lè tios, évêque de Lyco p o lis  en hau te  É g yp te , 
jugea tro p  douces les cond itions  que l ’évêque d ’A le xa n d rie  
P ie rre  m e t ta it  à la  ré c o n c ilia tio n  des apostats ; i l  re fusa de 
reconna ître  l ’a u to r ité  du  m é tro p o lita in  d ’A le xa n d rie  e t nom m a 
en É g yp te  des évêques de sa fa c tio n , créan t a ins i le  schisme 
m é lé tien . E n  A fr iq u e , u n  évêque de N u m id ie , D o n a t, p r i t  la  
m êm e a tt itu d e  de rigo rism e  en face de l ’ évêque de C arthage 
é lu  en 311. C écilien, e t suscita con tre  lu i  to u t  un  p a r t i,  ce lu i des 
dona tis tes . Lu i-m êm e , au b o u t de quelque tem ps, fu t  é lu p a r 
les siens évêque de C arthage e t opposé à l ’ évêque régu lie r. 
C o n s ta n tin , saisi de p la in tes  p a r les uns e t les au tres, f i t  exa
m in e r le déba t d ’abo rd  p a r une com m ission  d^êvêques réun ie  à 
R om e (313), pu is p a r u n  concile  des évêques d ’ O cc iden t, à 
A rles (314 ); dans les deux  instances le dona tism e fu t  con
dam né e t C o n s ta n tin  co n firm a  la  sentence ; m a lg ré  to u t ,  les 
dona tis tes  s’o b s tin è re n t, e t l ’A fr iq u e  fu t  d iv isée en deux  clans 
q u i se d é tes ta ien t e t se co m b a tta ie n t avec une grande vio lence. 
B eaucoup de loca lités  a va ie n t deux  évêques, en guerre perm a
nente  l ’u n  con tre  l ’a u tre . Les donatis tes é ta ie n t s u r to u t n o m 
b re u x  e t rem uan ts  en N u m id ie  ; ils  tro u v a ie n t des appu is dans 
u n  ce rta in  e s p rit de p a rticu la rism e  loca l, e t aussi dans la  m isère 
des paysans pauvres. T o u t en se p iq u a n t d ’être  des chrétiens 
in tra n s ig e a n ts , des purs e t des « saints », ils  accep ta ien t dans 
leurs rangs des évêques très suspects d ’a v o ir  fa ib l i  p e n d a n t la  
persécu tion . C’est que l ’ o rig ine  précise du  c o n flit  é ta it p ro 
gressivem ent perdue de vue ; i l  n ’y  a v a it  p lus q u ’une lu t te  
en tre  deux  p a rtis  r iv a u x , lu t te  si acharnée que C ons tan tin  
lassé renonça fin a le m e n t à s’occuper de l ’a ffa ire .

Si pénibles que fussent ces désordres, ils  é ta ie n t l im ité s , et 
les croyances fondam enta les du  ch ris tian ism e  n ’y  é ta ie n t pas 
intéressées. L ’hérésie appelée a rian ism e, du  nom  d ’u n  p rê tre  
d ’A le xa n d rie , A riu s , a v a it une portée  beaucoup plus grave.

Ce q u i est en cause dans l ’a rian ism e, c ’est le dogme de la  
T r in ité  e t la  d iv in ité  du  C h ris t. Dans le  de rn ie r q u a rt du  
m e siècle u n  p rê tre  d ’A n tio ch e , L u c ie n , q u i m o u ru t m a r ty r  
en 312 p e n d a n t la  persécu tion  de M a x im in  D a ia , enseignait

L ’Église au I V '  siècle

—  398 —



Schismes et hérésies

que le V erbe, inca rné  en Jésus, a été créé p a r D ieu  e t a lu i-m êm e 
créé les autres créatures. L u c ien  e u t p a rm i ses aud iteu rs  A riu s , 
q u i donna à la  d o c tr in e  une fo rm e  plus arrêtée e t un  grand  
re ten tissem en t. I l  la  ré p a n d a it à A le xa n d rie , vers 318. Des 
tro is  personnes de la  T r in ité ,  dans ce tte  d o c tr in e , seul D ieu  le 
Père est v ra im e n t D ieu  ; le F ils  e t le S a in t-E s p rit son t d ’une 
n a tu re  sem blable à la  n a tu re  d u  Père, m ais non  pas id e n tiq u e  à 
elle. Les ariens, ta n t  p a r la  log ique  de le u r systèm e que p a r 
l ’e n tra înem en t de la  po lém ique , é ta ie n t co ndu its , en somm e, à 
n ie r la  d iv in ité  du  C hris t.

A le xa n d re , a lors évêque d ’A le xa n d rie , p r i t  a u ss itô t p o s itio n  
con tre  cet enseignem ent. Comme A riu s  e t avec lu i  p lus ieurs 
p rê tres e t diacres p e rs is ta ien t à le  donner, i l  le u r re t ira  leurs 
fo nc tions  ; ils  passèrent en P a lestine , en Syrie  e t en Asie 
M ineure  e t y  re c ru tè re n t des adhérents, n o ta m m e n t l ’ évêque 
de Césarée en P a lestine , Eusèbe —  l ’h is to rie n  de l ’ Ég lise  e t le 
b iog raphe  de C o n s ta n tin  — , e t u n  a u tre  Eusèbe, l ’évêque de 
N icom éd ie , b ien  p lacé p o u r a v o ir  de l ’ in fluence  à la  cour 
im p é ria le . U ne con tre -p ropagande d ’A le xa n d re  ré p o n d it a u x  
m anœ uvres d ’A riu s . Le m onde ch ré tien  d ’ O r ie n t se tro u v a  
b ie n tô t d iv isé  en deux  cam ps, d o n t l ’o p p o s itio n  fu t  rendue plus 
aiguë p a r le  re to u r d ’A riu s  à A le xa n d rie .

C o n s ta n tin  v e n a it à ce m o m e n t d ’ é lim in e r L ic in iu s . I l  n ’ é ta it 
pas assez ph ilosophe , n i assez théo log ien , p o u r com prendre  
l ’ im p o rta n ce  dogm a tique  du  d iffé rend  q u i a g ita it  les provinces 
n o u ve lle m e n t tom bées sous sa d o m in a tio n . I l  e n te n d it ram ener 
le  calm e p a rm i les chrétiens e t fa ire  cesser les m a n ifes ta tions  
tum u ltueuses : ce fu t  le rô le  du  concile  q u ’ i l  convoqua à N icée 
en B ith y n ie  (325). Les évêques d ’O cc iden t, e t à le u r tê te  l ’évêque 
de Cordoue Osius, p r ire n t p a r t a u x  t ra v a u x  du  concile  dans le 
m êm e e sp rit que C ons tan tin . L a  d o c tr in e 'd ’A riu s , fa isa n t du  
F ils  de D ieu  une créa tu re , fu t  condam née, e t le sym bo le  de 
N icée, p ro fession de fo i su r laque lle  les évêques présents se 
m ire n t d ’accord, bon  gré m a l gré, sous la  pression de l ’em pe
reu r, en reg is tra  ce tte  con d a m n a tio n  : on y  d é c la ra it le F ils  « con
su b s ta n tie l » au Père. A riu s  fu t  in te rn é  en I l ly r ic u m . E n  o u tre , des 
d ispos itions fu re n t adoptées p o u r en f in ir  avec le schisme m élé- 
tie n  : l ’a u to r ité  de l ’ évêque d ’A le xa n d rie  su r tous les évêques 
d ’É g yp te  é ta it ré ta b lie , m ais des mesures de tra n s it io n  m éna
geaient la  s itu a tio n  personnelle  des évêques m élétiens e t de 
M élètios lu i-m êm e , q u i m o u ru t peu après.

La  concorde en tre  les évêques n ’ é ta it  restaurée q u ’en appa
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rence. V a incus à N icée, ceux q u i s y m p a th isa ie n t avec F a ria 
n ism e re p r ire n t v ite  la  lu t te  p o u r leurs conceptions, d abord 
avec t im id ité ,  puis p lus ou ve rte m e n t. Eusèbe de Césaree p ro 
f i ta  de ses bonnes re la tions  avec C o n s ta n tin  p o u r m in e r sour
dem en t le c ré d it d u  concile  de N icée ; Eusèbe de N icom éd ie  su t 
aussi cap te r lés to n n e s  grâces de l ’em pereur. Q uand, à la  m o r t 
d ’ A lexand re , le  d iacre  A thanase , q u i a v a it  été son fidè le  co lla 
b o ra te u r, d e v in t évêque d ’A le xa n d rie  (328), les ariens é ta ien t 
p rê ts à le  co m b a ttre . De son é lection  à sa m o r t  (373), A thanase 
e u t à défendre le  dogme con tre  l ’hérésie e t à s o u ffr ir  p o u r sa

L a  force de l ’a rian ism e v in t  s u r to u t de ce q u ’i l  e u t à p lusieurs 
reprises l ’ a p p u i du  p o u v o ir  im p é ria l. D é jà  C o n s ta n tin  lu i-m êm e , 
dans ses dernières années, se laissa c irc o n v e n ir p a r les p a r t i 
sans b ie n  ou m a l d issim ulés d ’ A n u s  ; u n  concile , à T y r  (335), 
condam na sous d ive rs  p ré tex tes  A thanase , q u i fu t  depose et 
in te rn é  en Gaule. A r iu s , rappelé  au co n tra ire  de son e x il, m o u ru t 
à C onstan tinop le  vers ce m êm e tem ps (336). C o n s ta n tin  m o rt, 
A thanase p u t  réoccuper son siège épiscopal. M ais les ariens 
réuss iren t à gagner à le u r cause Constance I I ,  e t to u t  le  règne 
de Constance I I  f u t  u n  tem ps d ’ épreuves p o u r 1 o rth o d o x ie . 
Le  concile  de Serdica (Sofia), en 342 ou 343, m i t  en évidence 
des divergences profondes e n tre  les évêques d ’O rie n t, en m a jo 
r i té  hostiles à A thanase , e t les évêques d ’ O cc iden t, attachés 
au sym bo le  de N icée. Lorsque  Constance fu t  seul em pereur, 
l ’a rian ism e  tr io m p h a  : A thanase  fu t  expulsé v io le m m e n t d ’A le 
xa n d rie  (356) e t ob ligé  de v iv re  caché ; tou tes  les églises de 
la  v i lle  fu re n t liv rées a u x  ariens ; p a r to u t  ̂en E g y p te  on 
v i t  des bagarres e t des orthodoxes persécutés. E n  359, au 
concile  d ’A r im in u m  (R im in i) ,  e t l ’année d ’après, à ce lu i de 
C onstan tinop le , l ’em pereur e t ses représentants im posè ren t 
a u x  évêques la  s igna tu re  d ’une fo rm u le  de tendance arienne, 
q u i d é c la ra it le F ils  « sem blab le  » au Père e t q u i é ta it  p o u r les 
ariens la  revanche du  concile  de Nicée.

E n su ite  les ariens eu ren t encore p o u r eux  l ’em pereur Yalens, 
l ’ im p é ra tr ice  Ju s tin e  e t, p a r elle, ta n t  q u ’ elle v é cu t, l ’em pereur 
V a le n tin ie n  I I .  C ependant A thanase , q u i a v a it recouvre  a la  
m o r t de Ju lie n  sa lib e rté  d ’a c tio n , fu t  ré in té g ré  o ffic ie lle m e n t 
dans son siège épiscopal en 366 ; m a is , quand  i l  m o u ru t, Yalens 
lu i donna p a r la  fo rce  u n  successeur a r ie n ; les orthodoxes 
d ’ É g yp te  e t de S yrie  fu re n t tracassés e t m a ltra ité s . _

E n  O cc iden t, où  i l  n ’a v a it  jam a is  eu, sauf dans les régions
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danub iennes, beaucoup d ’adhérents conva incus, l ’ a rian ism e 
fu t  en re cu l prononcé dès V a le n tin ie n  I er e t G ra tie n  ; sa in t 
H ila ire , évêque de P o itie rs  (m o rt en 366), e t sa in t A m bro ise , 
évêque de M ila n  (m o rt en 397), f ire n t beaucoup p o u r la  v ic to ire  
de l ’ o rth o d o x ie , s u r to u t sa in t A m bro ise , q u i e u t à lu t te r  en 
385-386 con tre  la  courte  renaissance de l ’a rian ism e favorisée 
p a r Ju s tin e . E n  O rie n t, l ’hérésie ne fu t  en régression q u ’après 
l ’avènem ent de Théodose, p a rtisa n  résolu de l ’o rth o d o x ie  
n icéenne : en 380, un  é d it im p é ria l décla ra  que seuls a va ie n t 
d ro it  de s’appe le r ca tho liques  ceux q u i p ro fessa ien t le  sym bole  
de N icée e t la  d o c tr in e  de R om e. Les évêques ariens d u re n t 
céder la  p lace a u x  ca tho liques  à A le xa n d rie , à A n tio ch e , à 
C o n s ta n tin o p le  ; le  concile  œ cum énique de C on s ta n tin o p le  (381) 
condam na l ’a rian ism e , e t Théodose t i n t  la  m a in  à l ’a p p lic a tio n  
p ra t iq u e  de ce tte  cond a m n a tio n .

Les destinées de l ’ a rian ism e  d e va ien t se p ro lo n g e r cependant : 
car c ’est sous la  fo rm e  arienne que les G oths re çu re n t le ch ris 
tia n ism e  e t le tra n s m ire n t à d ’au tres G e rm a in s1. A in s i une 
ch ré tie n té  arienne se re c ru ta it  en E u rope  p e n d a n t que l ’hérésie 
s’e ffa ça it peu à peu dans les p rov inces  orien ta les où elle é ta it 
née.

A v a n t la  f in  du  siècle, une a u tre  hérésie se présenta , q u i fu t  
ra p id e m e n t e x tirp é e . U n  ch ré tie n  d ’ Espagne, riche  e t in s tru it ,  
P r is c illie n , p rê c h a it u n  m ys tic ism e  ascétique, d ’ in s p ira t io n  
gnostique , q u i in q u ié ta  l ’ép iscopat espagnol. Le  p risc illia n ism e  
gagna de n o m b re u x  adhérents dans l ’ ouest de la  pén insu le  
e t m êm e en A q u ita in e  ; P ris c illie n  p u t se fa ire  é lire  évêque 
d ’A v ila  en L u s ita n ie . Ses adversaires s’ adressèrent alors à l ’em 
pe reu r M a x im e , q u i v e n a it d ’ é ta b lir  son a u to r ité  en O cc iden t : 
condam nés d o c tr in a le m e n t p a r  u n  concile  ré u n i à B o rdeaux , 
pu is tra d u its  à T rêves d e va n t M a x im e , P r is c illie n  e t p lus ieurs  
de ses d iscip les fu re n t pun is  de m o r t. L ’ accusa tion  de « m a lé fice  » 
a v a it se rv i de p ré te x te  à la  sentence ca p ita le  ; en ré a lité , les 
évêques a n t i - p r i s c illia n is te s  a va ie n t ob tenu  l ’ in te rv e n t io n  de 
la  ju s tic e  séculière e t du  bou rreau  con tre  une hérésie ; sa in t 
M a r t in  p ro te s ta  va in e m e n t con tre  la  fo rm e  e t la  r ig u e u r des 
condam na tions  (385). I l  resta  des p ris c illia n is te s  en Galice, 
m ais, après les exécu tions de Trêves, le p ris c illia n ism e  n ’é ta it 
p lus q u ’une secte loca le  sans ra yo n n e m e n t e t sans a ve n ir.

1. Voir plus haut, p. 394, et Halphen, Les Barbares (t. V  de la présente Histoire), 
P- 73-74.
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L ’ im m ix t io n  du  p o u v o ir  te m p o re l en m a tiè re  de fo i fu t  p a r
tic u liè re m e n t rem arquée dans l ’a ffa ire  p ris c illia n is te . M ais elle 
fu t  très  fréquen te  pen d a n t to u t  le i v e siècle, e t e lle d e va it 
res te r de règ le  pen d a n t les siècles su ivan ts . Chaque em pereur 
ch ré tie n  se c ro y a it te n u  d ’a d o p te r une d é fin it io n  de l ’ o rth o d o x ie  
e t de m e ttre  la  fo rce  p u b liq u e  en je u  con tre  l ’hérésie. U n  é d it de 
C o n s ta n tin , en 331, in te rd i t  d ’une façon générale les assemblées 
d ’ héré tiques ; un  é d it de Théodose, en 381, renouve la  cette  
in te rd ic lio n  en ce q u i co n ce rn a it les v ille s  ; un  a u tre  é d it, en 
392, condam na to u t  c lerc h é ré tique  à une am ende écrasante 
de d ix  liv re s  d ’or. N u l ne songeait à con teste r la  lé g it im ité  
de ce tte  a c tio n  gouve rnem en ta le  ; les te n a n ts  de chaque p a r t i 
t r a v a il la ie n t seu lem ent à range r le p o u v o ir  de le u r côté. E n  
A fr iq u e , où le schisme d o n a lis te  se p ro lo n g e a it, les donatis tes 
e u re n t con tre  eux de façon  presque co n tin u e , après la  m o r t de 
C o n s ta n tin , les agents de l ’a u to r ité  : D o n a t m o u ru t en e x il ; 
les dona tis tes , en mêm e tem ps q u ’ils  sou tena ien t des polém iques 
doc trina les  con tre  sa in t O p tâ t, évêque de M ile v  (M ila , à l ’ouest 
de C onstan tine ), pu is con tre  sa in t A u g u s tin , évêque d ’ H ippone  
(Bône), sub issa ient des opéra tions de po lice souven t rudes. 
L e u r a lliance  avec les bandes de paysans m isérables, devenus 
b rigands, q u ’on a p p e la it « c irconce llions s 1 2, fu t  u n  m oyen 
désespéré de défense contre  la  force de l ’ É ta t  q u i s’ appesan
tis s a it su r eux.

L ’Église au I V e siècle

IV .  —  L E  M O U V E M E N T  IN T E L L E C T U E L ; L A  L IT T É 
R ATU R E E T  L ’A R T  C HRÉTIENSK

Les débats suscités p a r les schismes e t s u r to u t pa r les hérésies 
o n t eu p o u r ré s u lta t de n o u r r ir  dans le m onde ch ré tien  l ’a c t iv ité  
in te lle c tu e lle . I l  a fa llu  a u x  évêques e t a u x  docteurs des qua lités

1. Circumcelliones, ceux qui rôdent autour des granges, circum cellas.
2. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — Ouvrages de P. Monceaux et de P. de Labriolle cites 

plus haut, p. 267 ; J. Tixeront, Précis de pairologie (Paris, 1918, in-8°) ; P. Alfaric, 
L ’évolution intellectuelle de saint Augustin (Paris, 1918, in-8°) ; P. Batifïol, Le catho
licisme, des origines à saint Léon, t. I I I  : Le catholicisme de saint Augustin (Paris, 
1920, 2 vol. in-12) ; A. Loisy, Les mystères païens et le mystère chrétien (Paris, 
1919, in-8°).

Pour l ’art chrétien, entre autres résumés d’ensemble, on pourra utiliser dom Leclercq, 
Manuel d'archéologie chrétienne depuis les origines jusqu'au V I I I e siècle (Paris, 1907, 
2 vol. in-8°) ; M. Laurent, L'art chrétien p rim itif (Bruxelles, 1911, 2 vol. in-8°) ; The 
Cambridge médiéval history, t. I  (Cambridge, 1911, in-8°), ch. x x i (« Early Christian 
art », par W. R. Lethaby) ; voir aussi le Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de
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de d ia lec tic iens e t d ’ora teurs p o u r fa ire  tr io m p h e r leurs thèses 
e t ré fu te r  les argum ents adverses ; en d is c u ta n t su r la  T r in ité  
e t su r le C h ris t, on s’est en tra îné  au m an iem en t des idées et du  
voca b u la ire  a b s tra it ; l ’a p titu d e  a u x  spéculations m é ta p h y 
siques s’est m a in te n u e  ou développée dans une é lite  d ’in te l l i 
gences. L a  théo log ie  est devenue, p o u r des siècles, le cham p 
d ’exercice de l ’é ru d itio n  e t de la  pensée, e t l ’asile de la  v ie  
sp ir itu e lle .

Dans l ’ensemble, ces rem arques v a le n t p o u r le  m onde grec 
p lus que p o u r le  m onde la t in . Les pays grecs o n t été le te r ra in  
d ’é lec tion  de la  controverse  théo log ique  com m e ils  a va ie n t été 
ce lu i de la  recherche ph ilosoph ique , e t les théolog iens é ta ien t 
p lus n o m b re u x  en O r ie n t q u ’en O cc iden t. Mais l ’ O ccident 
v a u t l ’O r ie n t si l ’on ne regarde que les in d iv id u a lité s  les plus 
b r illa n te s , et les oeuvres cap ita les de la  l it té ra tu re  chré tienne 
son t la tines  aussi b ien  que grecques. Seulem ent on sa is it, chez 
quelques-uns mêm e des p lus grands L a tin s , chez sa in t A ugus
t in  p a r exem ple, des indices m o n tra n t que la  connaissance du  
grec est en recu l. De ce p o in t de vue aussi l ’u n ité  du  m onde 
a n tiq u e  se ro m p t u n  peu p lus à chaque généra tion .

La  grande tâche des chrétiens in s tru its  a consisté à re c u e illir  
les tra d it io n s  de la  pensée e t de la  l it té ra tu re  profanes, à en sauver 
ce q u i p o u v a it ê tre sauvé, e t à ad a p te r à l ’e xp o s ition  e t à la  
défense de la  re lig io n  chré tienne ces éléments tra d it io n n e ls .

L iv ré e  à e lle-m êm e, la  l it té ra tu re  pro fane  s’aném ie e t s’a p 
p a u v r it .  Le néop la ton ism e, dans la  p rem ière  p a rtie  du  i v e siècle, 
a p ris  l ’a llu re  d ’une théo log ie  païenne, posée en an tithèse  systé
m a tiq u e  de la  théo log ie  chré tienne  ; son rep résen tan t le p lus 
no tab le , dans cette  phase, est le S yrien  Ja m b liq u e  (m o rt vers 
330). Q uand le ch ris tian ism e  est déc idém ent e t o ffic ie llem en t 
v a in q u e u r, le néop la ton ism e évolue vers une fo rm e  p u rem en t

liturgie, sous la direction de dom Cabrol et dom Leclercq, en cours de publication 
depuis 1903 (Paris, in-4°, 15 vol. parus, jusqu’à « Latin »). — Pour l ’Occident seul, 
A. Pératé, Les commencements de V art chrétien en Occident, ch. i du livre I  de P His
toire de l ’art publiée sous la direction d’A. Michel (Paris, 1905, in-4°). — Sur les cata
combes de Rome, G. B. de Rossi, Roma sotterranea cristiana (Rome, 1864-1877, 3 vol. 
in-fo) ; J. Wilpert, Die Malereien der Katakomben Roms (Fribourg-en-Brisgau, 1903, 
2 vol. in-f°). Du même, Die römischen Mosaiken und Malereien der kirchlichen Bauten 
vom IV . bis X I I I  Jahrhundert (Fribourg, 2e éd., 1917, 4 vol. in-f°).

Sur la question très débattue de la part des éléments orientaux dans l ’art chrétien, 
voir surtout les travaux de J. Strzygowski, notamment Orient oder Rom, Beiträge zur 
Geschichte der spätantiken und frühchristlichen Kunst (Leipzig, 1901, in-4°) ; Kleina- 
eien, ein Neuland der Kunstgeschichte (Leipzig, 1903, in-4°) ; Alta i-Iran und Völker
wanderung (Leipzig, 1917, in-4°) ; Ursprung der christlichen Kirchenkunst (Leipzig, 
1920, in-4°).
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sco la ire , vers le com m enta ire  pédagogique des anciennes doc
tr ines  de la  ph ilosoph ie  grecque : c’est l ’aspect q u ’i l  a au 
v e siècle, quand le chef d ’école, le L yc ie n  P roclos, enseigne à 
A thènes.

L a  soph is tique  e u t dans la  seconde m o it ié  du  i v e siècle un  
rega in  d ’éclat, Le fo ye r p r in c ip a l de la  c u ltu re  pro fane  é ta it 
a lors A thènes, q u i d e v a it conserver ju s q u ’au v i e siècle quelque 
chose de ce p riv ilè g e , ta n d is  que les autres centres in te lle c tue ls  
de l ’he llén ism e classique fu re n t ru inés ou g ravem ent a tte in ts  
p a r les mesures dirigées con tre  les cultes païens. L ’ em pereur 
J u lie n  e t ses am is L ib a n io s , H im é rio s , T hém is tios  son t les p lus 
habiles de ces dern iers sophistes. M ais, que lle  que so it le u r 
ingén ios ité , le u r a r t  est u n  a r t  d ’où  l ’on sent la  v ie  se re t ire r  
e t auque l la  m a tiè re  va  fa ire  dé fau t.

C’est la  m êm e im press ion  que donnen t, en la t in ,  le rh é te u r 
Sym m aque (Q u in tu s  A u re liu s  Sym m achus, né vers 340, m o r t 
vers 402), les poètes Ausone (D ecim us M agnus A uson ius, de 
B o rdeaux) e t C laud ien  (C laudius C laud ianus, d ’A le xa n d rie , 
m o r t a v a n t 408). L a  v ir tu o s ité  de la  fo rm e d iss im ule  m a l, chez 
eux, l ’ ind igence du  fo n d . U n  bon  e sp rit com m e l ’h is to rie n  
A m m ie n  M a rc e llin , soutenu p a r le su je t e t p a r son expérience 
personnelle  des choses d o n t i l  pa rle , t ra v a il le  sérieusem ent e t 
fa i t  œ uvre honorab le  ; m ais ces qua lités , p o u r ta n t modestes, 
son t exceptionne lles, e t c ’est vers la  mêm e époque q u ’é c rive n t 
les rédacteurs de Y H is to ire  Auguste, d o n t l ’ in in te llig e n ce  est 
n a v ran te .

C ependant ce tte  l i t té ra tu re  fin issan te  é ta it  la  dépos ita ire  
d ’une grande t r a d it io n  e t conse rva it les souvenirs d ’u n  m a g n i
fiq u e  passé. Les idées, les modes de ra isonnem en t, les procédés 
d ’a r t  q u i é ta ie n t en elle é ta ie n t les fru its  d ’expériences sécu
la ires e t de créations géniales. Des chré tiens, élevés dans les 
écoles pro fanes, n ’o u b liè re n t pas l ’enseignem ent q u ’ils  y  a va ie n t 
reçu. Ils  d is tr ib u a ie n t eux-m êm es u n  enseignem ent analogue, 
auquel on a tta c h a it assez de p r ix  p o u r que l ’ in te rd ic t io n  de 
professer, édictée p a r Ju lie n , fû t  ressentie p a r les chrétiens 
com m e u n  dom m age grave. U ne ph ilosoph ie  ch ré tienne , une 
rh é to r iq u e  ch ré tienne , une poésie ch ré tienne  v ê t ire n t d ’une 
fo rm e  classique u n  fond  v iv a n t  e t nouveau de pensées e t de 
sentim ents .

C ette  ca ra c té ris tiq ue  com m une résum e, dans la  p a rt ie  grecque 
de l ’ E m p ire , l ’œ uvre de sa in t Basile  de Césarée (en Cappadoce), 
de sa in t G régoire de Nysse, de sa in t G régoire de Nazianze (tous
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tro is  m o rts  a v a n t la  f in  du  i v e siècle), de sa in t Jean G hrysostom e 
(m o rt en 407). E lle  s’a pp lique , dans l ’ O cc iden t la t in ,  à to u te  
une série d ’A fr ic a in s  : A rnobe , Lac tance . q u i tous d e u x  écri
v a ie n t au d é b u t du  i v e siècle, sa in t O p tâ t, sa in t A u g u s tin  
(A u re liu s  A u g u s tin u s , 354-430) ; à l ’ I ta lie n  s a in t A m bro ise  
(m o rt en 397), au poète espagnol P rudence (A u re liu s  P ruden- 
tiu s  Clemens, né en 348, m o r t  vers 405), a u x  G aulo is sa in t 
H ila ire  (m o rt en 366), Sulp ice Sévère (365 P-425), sa in t P a u lin  
de N o ie  (M erop ius P on tius  P au linus , né à B o rdeaux , évêque de 
N oie  en Cam panie, m o r t en 431). S a in t A u g u s tin , q u i a v a it 
trave rsé , a v a n t d ’a rr iv e r  au ch ris tian ism e , le  m an iché ism e e t le  
néop la ton ism e, dom ine ses con tem pora ins p a r l ’o r ig in a lité , la  
puissance e t la  v a rié té  de son œ uvre. Le seul q u i puisse être  m is 
en pa ra llè le  avec lu i  est l ’ I l ly r ie n  sa in t Jérôm e (né vers 348, 
m o r t en 420), h is to rie n , po lém is te , d ire c te u r de consciences, 
exégète e t tra d u c te u r de la  B ib le 1 ; lu i  aussi a v a it  été fo r te 
m e n t n o u rr i de cu ltu re  p ro fane  a v a n t de d e ve n ir u n  Père de 
l ’ Église.

Le  ch ris tian ism e  s’intéressa beaucoup m oins à la  p a r t p ro 
p rem en t sc ie n tifiq ue  de l ’héritage  g réco-rom ain . M a lgré  le 
recu l général de l ’e sp rit s c ie n tifiq ue , i l  y  a v a it  encore des savants 
au i v e siècle, au m o ins à A le x a n d rie  : D io p h a n te , p ro b a b le 
m e n t vers le tem ps de J u l ie n 2, y  exposa it l ’a lgèbre ; le m a th é 
m a tic ie n  Théon e u t aussi une grande renom m ée, dans laque lle  
lu i  succéda sa f il le  H y p a tie . Q uand Théodose fe rm a  les te m 
ples d ’A le xa n d rie , les in s t itu t io n s  d ’enseignem ent, so lida ires 
des tem ples p a r l ’ o rig ine  e t la  t ra d it io n , fu re n t condamnées 
du m êm e coup : H y p a tie , tuée p a r les m oines en 415 au cours 
d ’une des bagarres q u i é ta ie n t fréquentes dans la  vaste  v i lle , a 
p ris  la  v a le u r d ’un  sym bole.

Les chrétiens n ’a va ie n t pas seu lem ent à défendre e t à d é fin ir  
le u r d o c tr in e  p a r des discours e t des écrits . Ils  a va ie n t besoin 
p o u r leurs réun ions d ’édifices p lus amples e t p lus no m b re ux  
que p a r le passé, p u isq u ’i l  y  a v a it  beaucoup de conve rtis  ; 
e t ces édifices p o u va ie n t être  som ptueusem ent décorés, pu isque 
le cu lte  n ’a v a it p lus à se d iss im u le r, p u isq u ’ on ne c o u ra it p lus 
le risque  de v o ir  les p rop rié tés  de l ’ Ég lise confisquées ou sacca
gées. P a r des scènes sculptées ou pe in tes, i l  fa l la it  rappe le r ou

1. Sa traduction fu t plus tard adoptée officiellement par l ’Église et devint la vulgate 
latine de la Bible.

2. La date de Diophante est controversée.
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apprendre  à la  fou le  des fidèles les vé rités  de la  fo i e t les réc its  
de la  B ib le . Dès le règne de C o n s ta n tin  beaucoup d ’ églises et 
de chapelles fu re n t cons tru ites , q u i s’o rnè ren t de scu lp tu res, 
de pe in tu res e t de mosaïques ; les c im etières aussi s’ e m p lire n t 
de pe in tu res , de mosaïques e t de sarcophages à re lie fs.

A u ra it-o n  v o u lu  créer p o u r ces usages u n  a r t  nouveau, q u ’ on 
en a u ra it été b ien  incapab le  ; m ais ce n ’ é ta it n u lle m e n t néces
saire. Les procédés de c o n s tru c tio n  e t de déco ra tion  fam ilie rs  
à l ’a r t  p ro fane  p o u va ie n t être e t fu re n t sans d iff ic u lté  tra n s 
portés dans l ’a r t  ch ré tien . A rch itec tes , m açons, scu lp teurs, 
pe in tres, mosaïstes changèrent de c lien tè le  sans changer de 
m éthode, e t la  t r a d it io n  des a te lie rs q u i a va ie n t t ra v a il lé  p o u r 
les tem ples se co n tin u a  sans ru p tu re  quand  ils  tra v a il lè re n t 
p o u r les églises. Quelques m o d ifica tio n s  de d é ta il exigées p a r la 
l itu rg ie  o n t su ffi p o u r tra n s fo rm e r en p lan  d ’église u n  p la n  de 
bas ilique , e t le n om  de bas ilique  a été donné d ’a illeu rs  a u x  
églises chrétiennes de ce tem ps. Des représenta tions païennes 
e t des décors profanes son t passés te ls quels dans l ’a r t  ch ré tien , 
ju s tifié s  p a r une in te rp ré ta t io n  a llégorique. Les types q u i ne se 
re n co n tra ie n t pas to u t  fa its  dans le ré p e rto ire  de la  scu lp tu re  
ou de la  p e in tu re  an térieures o n t été composés à l ’aide d ’élé
m ents p ris  dans ce ré p e rto ire  m êm e. Comme dans l ’a r t  païen 
du  second e t du  tro is ièm e  siècle, on reconna ît dans l ’a r t  ch ré 
tie n  p r im i t i f  d ’abondants appo rts  o rie n ta u x , ve n a n t d ’Asie 
M ineure  e t de Syrie  ; sensibles en O cc iden t, e t n o ta m m e n t en 
A fr iq u e , ils  tie n n e n t p lus de place encore, com m e i l  est n a tu re l, 
dans les m onum ents  de C onstan tinop le  e t des B a lkans , e t v o n t 
im p r im e r à l ’a r t  b y z a n tin  ses caractères p rin c ip a u x .

I l  s’en fa u t donc de beaucoup que le ch ris tian ism e  a it  to u t 
ren ié  de la  c iv ilis a t io n  païenne. La  c o n tin u ité  q u i s’é ta b lit 
en tre  elle e t lu i  p a r les hab itudes in te lle c tue lles  e t a rtis tiq u e s  
a laissé des traces nombreuses jusque  dans le r itu e l e t la  l itu rg ie . 
C’est vers le m ilie u  du  i v e siècle, en tre  354 e t 360, que l ’a n n i
versa ire  de la  naissance du  Soleil, d ieu in v in c ib le , nata lis  Solis 
in v ic t i,  est devenu la  fête de N oël.

L ’Église au IV ’  siècle
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C H A P IT R E  X V I I

l e  m o n d e  d a n s  l a  p r e m i è r e  m o i t i é

D U  V e S IÈ C L E 1

Dans la  p rem ière  m o itié  du  v *  siècle com m e a u x  env irons 
de l ’ ère chré tienne , de vastes régions barbares ou inconnues 
b o rd e n t au no rd  e t au sud la  zone c iv ilisée , q u i s etend, re la 
tiv e m e n t é tro ite , su r l ’Asie, l ’ E urope e t l ’A fr iq u e , de la  m e r 
Jaune à l ’ océan A tla n tiq u e . A u  cours de ces qua tre  siècles, 
somm e to u te , la  c iv il is a t io n  n ’a guère gagné de te r ra in  sur 
la ba rba rie . P lusieurs des conquêtes réalisées p a r les Césars 
Pt les A n to n in s  o n t été reperdues. U n  t r a v a il  in te rn e , dans 
l ’ E m p ire  ro m a in , en Perse, dans l ’ Inde  e t en C hine, a pu  con
server e t augm ente r les acqu is itions  an térieures de 1 h u m a n ité , 
in it ie r  à la  v ie  c iv ilisée  des p a rtic ip a n ts  n o u v e a u x ; m ais la  
b a rba rie  ex té rieu re  est restée indépendante  e t in ta c te . E n  Asie 
com m e en E urope , elle a m êm e, depuis le m e siecle, fa i t  recu le r 
ou e n va h i su r p lus d ’un  p o in t les É ta ts  polices, incapables 
d ’a rrê te r son élan e t sa v ig u e u r fra îche.

1.
Ouvrages d ’ensemble a  consulter. —  Gibbon, vol. cité plus baut. p 
yuvM U Eo . , i  «____, ^  qoft. m Amp Tîp.op.fttp.n (voir Dlus

368 ;ENSEMBLE A CONSULTA«. 'U r ---- . , ,
SeêckT t. V et V I de l ’ouvrage cité plus haut, p. 320; du même, flegesten (voir plus haut, 
„  OMI . The Cambridge medieval history (voir plus haut, p. 347), t. I, ch. >x a XIJ  > 
Pr' â i  ’ History of the later Roman Empire from the death of Thedosius I  to the death 

i r (T ouvres 1923, 2 vol. in-8” ), t. I, ch. i  à ix ;  L. Halphen, Les Barbares
°,L Jus in-8» t  V de la présente Histoire générale) ; E. Stem, ouvrage cité plus
(Pans, 1926 m , t  V P L  Ganghof Histoire du moyen âge, t. I, fase. 1
^PU ’ PÍ 9 2 8 ’ imS» dans 1’ « Histoire générale » publiée sous la direction de G. G lote). 
(Pans, 1928, “  ° romain : U Code Théodosien, et la N Otilia digmtatum (titre

Sources, P di°nitatum et administralionum omnium tam civilium quam milita-
com ple t : N o  t u a  d ^ n ü a t u m  ta b l eau offic¡el de P a d m m is tra tio n , rédigé

H , fern ère moitié du v» siècle (édition avec commentaire par E Boclnng, Bonn, 
T  index in-8” édition sans commentaire par O. Seeck Berlin, 

8” 1 ïes l i v r e s  V  e t  v lnde Zosime (Arcadlos et Honorios); l ’histoire d’Orose, 
1 8 7 6  m-8)  Des livres g elle a été comp0sée. Pour cette dermere période
qu, s arrete a 41 , a n ^ e n  laqu ^ n t  ^  bP èves m e n ti  ons contenues dáos les

de 1 Empire n° " s0 X r ie s  soit latines, soit byzantines. Parmi les premieres, reunies ou chronologies SO Germanil>  histórica, Chronica minora, t. I  et I I
par Mommsen dans les ^onum  Auclores antiquissimi), on peut citer celles de
(formant les t. IX  et X I  de la se y du comte Marcellmus
Prosper Ckromcon Pasckale, du vu ” siècle. -
Les potmes de Claudien ont le plus souvent pour matière les événements contempo- 
rains (règne d’Honorius).
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C ette poussée des barbares dom ine  l ’h is to ire  du  v e siècle. 
C ontre  elle les peuples c iv ilisés réagissent d ive rsem en t. E n  
E x trê m e -O rie n t u n  com prom is p re n d  fo rm e  en tre  Chinois et 
barbares. L ’ Inde e t la  Perse se tie n n e n t su r une défensive 
in q u iè te . L a  fra c tio n  o rien ta le  de l ’ E m p ire  ro m a in  ramasse ses 
forces en vue de la  résistance, q u ’elle sou tie n d ra  long tem ps. La  
fra c tio n  occidenta le  se laisse p éné tre r e t dépecer p a r les b a r
bares, pe rd  l ’u n  après l ’a u tre  les pays d o n t elle se compose e t 
s’approche ra p id e m e n t de la  d is p a r it io n  to ta le .

Le monde dans la première moitié du V ’  siècle

1. —  L ’A S IE 1.

L ’ Inde , grâce à sa p o s itio n  géographique, fu t ,  p lus long tem ps 
que les au tres régions de l ’Asie , in d iffé re n te  a u x  m ouvem ents  
q u i a g ita ie n t le  m onde barbare. L ’ E m p ire  q u i s’é ta it fo rm é  
au Bengale dans les dernières années du  m e s ièc le2 em p loya  
le i v e siècle à s’é tendre e t à se re n fo rce r : d e u x  grands souve
ra ins , S am oudragoupta  (326-375) e t T chand ragoup ta  (375- 
413) s’a p p liq u è re n t à ce tte  tâche ; n o ta m m e n t T chandragoup ta  
c o n q u it le royaum e sace de S urash tra . U n  g rand  É ta t ,  a lla n t 
d u  Bengale au B é lo u tch is ta n , c o u v ra it a ins i to u te  l ’ Inde  septen
tr io n a le  ; une c iv il is a t io n  in té ressante  s’ y  développa q u i, sans 
re je te r les anciens appo rts  de l ’he llén ism e, su t créer u n  a r t 
o r ig in a l, ce lu i d o n t l ’apogée d e v a it être m arqué , p lus au  sud 
e t p lus ta rd  ( v ie e t v n e siècles)3, p a r les fresques d ’A ja n tâ  dans 
le D ékan.

Le b rahm an ism e  é ta it  en fa v e u r dans le royaum e des G ouptas. 
U n  Chinois bou d d h is te , F a -h ien , v in t  en p è le rin  dans l ’ Inde  
vers 400 ; i l  consta ta  que le  bouddh ism e y  p e rd a it du  te r ra in  ; 
c ’est u n  p rod rom e de la  fu tu re  reconquête de l ’ Inde  p a r le 
b rahm anism e. A  C eylan au co n tra ire  F a -h ien  tro u v a  le b o u d 
dh ism e en p le ine  p ro sp é rité  ; e t, vers le m êm e tem ps, des m is 
sionnaires h indous conve rtissa ien t au bouddh ism e l ’île  de Java .

M ais, avec le  v e siècle, les invas ions barbares a tte ig n ire n t 
l ’ Inde  p a r le n o rd . Les Y o u e -tch i é ta ie n t les p lus exposés a u x  
a ttaques, e t ils  é ta ie n t depuis long tem ps tro p  a ffa ib lis  p o u r être 
en é ta t de les repousser. E n tre  425 e t 450 u n  peuple m ongo l,

1. O u v r ag és  a  c o n s u lt e r . —  Voir les bibliographies données plus haut. p. 273 
276, 278.

2. Voif plus haut, p. 277, et aussi Halphen, Les Barbares, p. 107.
3. La dynastie des Gouptas a cessé de régner en 535.
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ce lu i des H e p h th a lite s  \  le u r en leva la  B ac triane . Le  royaum e 
yo u e -tch i, entam é d ’un  a u tre  côté p a r l ’expansion  des G ouptas, 
fu t  ré d u it  au G andhâra , que les Y o u e -tc h i de va ien t conserver 
ju s q u ’au x e siècle. Peu après 450 les G ouptas, à le u r to u r , 
a lla ie n t recevo ir le choc des H e p h th a lite s  e t se défendre d i f f i 
c ilem en t.

La  menace des barbares n ’é ta it  pas m oins p rocha ine  p o u r 
les Perses que p o u r les Y o u e -tch i, m ais l ’ E m p ire  perse é ta it 
p lus capable de se défendre, e t p o u v a it te n ir  les agresseurs 
en respect. A u  n o rd , les conven tions passées avec les em pereurs 
ro m a in s 1 2 liv ra ie n t à l ’ in fluence  perse la  p lus grande p a rtie  de 
l ’A rm én ie  ; en 429, p a r u n  coup de force d u  ro i B a h ra m  V , 
l ’A rm én ie  p e rd it ce q u ’elle a v a it  gardé d ’ indépendance, e t les 
ro is de Perse désorm ais gouve rnè ren t d ire c te m e n t le pays. D u  
côté de la  S yrie , en face de l ’ E m p ire  ro m a in , les Perses c o n ti
n u a ie n t à se c o u v r ir  p a r des A rabes inféodés à le u r  p o lit iq u e  3. 
Le centre  de ce tte  p rin c ip a u té  arabe n ’ é ta it p lus à H a tra  en 
M ésopotam ie, m ais sensib lem ent p lus au sud, à H îra , su r la  
r iv e  d ro ite  de l ’E u p h ra te , en a va l de B aby lone  ; la  fa m ille  
p rinc iè re  é ta it  celle des L akhm ides . Le p lus souven t d a illeu rs  
ces A rabes p ro f ita ie n t de le u r s itu a tio n  en tre  les Perses e t les 
R om ains p o u r réc lam er des avantages a u x  uns e t a u x  autres. 
U n  L a k h m id e , Im ro u lq a is , m o r t en 328, a son tom beau  près 
d ’un  poste ro m a in  ; l ’ in s c r ip t io n , datée d ’après l ’ ère de la  p ro 
v ince rom a ine  d ’A ra b ie , le q u a lif ie  de « ro i de tous les A rabes. » 
E n  som m e, à c o n d itio n  de fa ire  bonne garde su r les deux  fro n 
tières, vers l ’ E m p ire  e t vers l ’Asie cen tra le , l ’ É ta t  perse é ta it 
su ffisam m ent solide e t é qu ilib ré .

L ’avance des barbares a v a it été beaucoup p lus prononcée 
en Chine. P endan t to u t  le i v e siècle, la  dynastie  des T s in 4 5 
a v a it eu à lu t te r  pé n ib le m e n t con tre  e u x  : des H io u n g -n o u  
adm is à l ’in té r ie u r  de la  G rande M u ra il le 6 s’ é ta ie n t rendus in d é 
pendants ; des em pereurs fu re n t renversés e t tués (311-316) ; 
les S ien-p i, de rriè re  les H io u n g -n o u , franch issa ien t la  fro n tiè re  
à le u r to u r . Les T s in  d u re n t se re p lie r au sud du  H oang-ho , aban-

1. Dits aussi « Huns Blancs ».
2. Voir plus haut, p. 385.
3. Voir plus haut, p. 294.
4. Voir plus haut, p. 279-280.
5. Voir plus haut, p. 281,
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d o n n a n t a u x  barbares to u t  le pays au n o rd  du  fleuve, e t in 
s ta lle r le u r cap ita le  à N a n k in  (317). P lus ta rd  i l  le u r fa l lu t  éva
cuer encore les provinces situées en tre  le H oang-ho  e t le  Y ang- 
tsé. U n  général renversa la  dynas tie  en 420 e t fonda  la  dynastie  
Soung (420-479) qu i, com m e celle des T s in , ne régna que sur 
les provinces m érid iona les. O n p e u t a jo u te r que les T ib é ta in s , 
depuis le i v e siècle, com m ença ien t à s o r t ir  de le u r iso lem ent 
p o u r in q u ié te r eux aussi les régions cu ltivées.

La  Chine du  n o rd , cependant, ne re s ta it pas dans la  confus ion  
où  l ’ in vas ion  barbare  l ’a v a it  m ise d abord . Les H io ung -nou , 
les S ien-p i, d ’autres M ongols encore y  fo n d è re n t p lusieurs 
royaum es, q u i lu ttè re n t en tre  eux pen d a n t to u t  le i v e siecle ; 
l ’ un  d ’eux, ce lu i des Tobas, absorba peu à peu les au tres, à la 
f in  du  i v e siècle e t au d é b u t du  v e. Vers 450 la  Chine se t r o u v a it  
partagée en deux É ta ts  d o n t le Y ang-tsé  fo rm a it la  l im ite  : 
l ’ E m p ire  des Soung au sud, le royaum e des Tobas au 
n o rd  h

T u rco -T a ta rs  ou M ongols, les Tobas s’ass im ilè ren t v ite  la  
c iv ilis a t io n  chinoise ; la  masse de la  p o p u la tio n  du  royaum e, 
au surp lus, é ta it to u jo u rs  chinoise. Q uand les barbares de M a n d 
chourie  e t de M ongo lie  re p r ire n t le u r g lissem ent vers le sud, 
les Tobas les a rrê tè re n t. Les p r in c ip a u x  envahisseurs é ta ie n t 
alors les Jo u an -jouan , p ro b ab lem en t des M ongols, q u i en tre  
350 e t 400 se re n d ire n t m aîtres de la  M ongo lie  ; les ro is Tobas les 
v a in q u ire n t vers 423, les re je tè re n t vers l ’ouest et, lancés à 
le u r pou rsu ite , se f ire n t reconna ître  comm e suzerains p a r les 
p rinc ipau tés  du  T u rke s ta n  (435-448) : ces ro is d ’ o rig ine  b a r
bare re noua ien t a ins i la  t r a d it io n  des H a n  et re m e tta ie n t en 
usage, p o u r les ra p p o rts  avec l ’Asie occidenta le  e t l ’ E u rope , la  
ro u te  des caravanes.

U n  fa i t  im p o r ta n t est co n te m p o ra in  de ces v ic iss itudes p o li
tiques  : c’ est le succès du  bouddh ism e en Chine. Les ro is b a r
bares e t le u r en tourage accep ta ien t le bouddh ism e d ’a u ta n t 
p lus a isém ent q u ’aucun lie n  o rig in e l ne les a tta c h a it au 
confucéism e. Les expéd itions  dans le T u rke s ta n  ram ena ien t en 
Chine, com m e p risonn ie rs  ou otages, des bouddh is tes q u i se 
fa isa ien t m issionnaires ; l ’un  d ’eux, K u m â ra jîv a  (344-413, en 
Chine depuis 381) tra d u is it  en ch ino is des liv re s  bouddh istes ; 
des couvents bouddh istes fu re n t fondés. Les ro is Tobas f in i
re n t p a r se c o n v e rt ir  eux-m êmes ; sous le u r règne l ’m fluence  1

1. Voir Halphen, Les Barbares, p. 106.
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du  bouddh ism e comm ence à être sensible dans 1 a r t  c h in o is l . 
U n  co u ra n t ré g u lie r de re la tio n s  é ta it  é ta b li en tre  1 Inde  e t 
la  Chine p a r les bouddh istes ch ino is q u i a lla ie n t en pè lerinage 
dans la  va llée  du  Gange, a u x  l ie u x  sacrés de le u r re lig io n . 
Dans la  Chine du  sud, le bouddh ism e é ta it a ccu e illi avec la  mêm e 
fa v e u r ; là , les m iss ionnaires ve n a ien t de 1 Inde , so it d ire c te 
m e n t, s o it en passant p a r Java . E n fin , p a r 1 in te rm é d ia ire  de a 
C hine, le bouddh ism e a tte ig n it  la  Corée vers la  f in  du  i v e siecle.

Rapports entre l ’Orient et l ’Occident de l'E m pire

jj ____ RAPPORTS ENTRE L ’ORIENT ET L ’OCCIDENT
DE L ’EMPIRE ROMAIN 1 2 .

O n s a it3 la  répercussion q u ’a va ie n t eue en E urope  les évé
nem ents d ’Asie : une p a rtie  seulem ent des H io u n g -n o u  a v a it 
pu  se loge r dans la  Chine du  n o rd  ; les autres s’en é ta ie n t allés 
vers l ’ouest, che rchan t des te rres e t d u  b u tin . L a  place é ta it 
p rise en M ongolie  p a r les Jo u an -jouan , a u x  abords de la  Bac- 
tr ia n e  p a r les H e p h th a lite s  ; les H io u n g -n o u , su r leurs chevaux 
in fa tig a b le s , ém ig rè ren t ju s q u ’en E u rope , où  l ’h is to ire  les 
appe lle  les H uns. Nous avons v u  com m ent, vers d /U , ils  se 
su b s titu è re n t a u x  G oths dans les p la ines voisines de la  m er 
N o ire . L e u r expansion  vers l ’ouest ne s’a rrê ta  pas a u x  A lpes 
de T ra n sy lva n ie  : à la  f in  du  i v e siècle ils  a rr iv a ie n t sur 1 E lbe , 
e t ils  é ta ie n t au nom bre  des peuples q u i a va ie n t envah i la  
P annon ie . Refoulés p a r eux, les G erm ains fa isa ie n t e ffo rt 
p o u r percer les lignes rom aines e t se répandre  à l ’ in té r ie u r  de 
l ’ E m p ire .

Théodose m o r t,  la  tâche de s opposer a cette  pression se 
t r o u v a it  confiée à deux  em pereurs, assum ant l ’u n  la  garde de 
l ’O r ie n t, l ’a u tre  celle de l ’O cc iden t. A  p lus d ’une reprise  dans 
le passé’ cette  d iv is io n  du  t r a v a il  a v a it p ro d u it  de bons effets. 
C ette fo is , le dédoub lem en t de l ’a u to r ité  im pé ria le  a b o u tit  a 
l ’a ffa ib lissem en t de la  résistance con tre  les barbares.

E m pereurs  sans pe rsonna lité , A rcad ius  e t HEonorius ne p o u 
v a ie n t que la isser a g ir R u fin  e t S tilic o n , q u i se dé te s ta ie n t, 
l ’u n  é ta n t u n  G aulo is rom anisé  e t un  fo n c tio n n a ire  c iv il ,  1 a u tre

1 Voir plus haut, p. 280-281. „ n i  n i *  -nr
2. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — Seeck, articles Arkadios, n 2, dans I  auly et Wiwowa, 

Real Encyclopédie, t. I I  (1895), col. 1137-1153 et Honorine, n» 3, ibidem t.  V I I I  (1913), 
col. 2277-2292 ; Mommsen, Stilicho und Alarich, dans Gesammelte Schriften, t.  IV  
(Berlin, 1906, in-8°), p. 516-530 (article publié d’abord en 1903).

3. Voir plus haut, p. 383.
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u n  G erm a in  fra îchem en t e n tré  dans l ’ E m p ire  e t u n  so lda t. Les 
diocèses de M acédoine e t de D acie  é ta ie n t revend iqués p a r les 
d e u x  cours en mêm e tem ps : S tilic o n  a ff irm a it que Théodose, 
dans ses dernières vo lon tés , a v a it a ttr ib u é  ces diocèses à H ono - 
r iu s  ; d ’a illeu rs  l ’ I l ly r ic u m  d o n t ils  fa isa ien t p a rtie  é ta it  n o rm a 
le m e n t com pris  dans la  mêm e p ré fec tu re  que l ’ I ta lie  e t l ’A fr iq u e . 
A  ces argum ents  s’opposa ien t des raisons de fa i t  : la  P annonie  
é ta n t p ra tiq u e m e n t abandonnée a u x  Barbares e t la  D a lm a tie  
m êm e é ta n t sans cesse inqu ié tée  e t traversée p a r leurs bandes, 
q u i vers 395 p a rv in re n t jusque  dans la  ban lieue de Salone, c’est 
de C onstan tinop le  que les diocèses contestés p o u va ie n t ê tre  le 
p lus fa c ile m e n t e t le p lus ré g u liè rem en t adm in is trés . P ou r 
l ’e m po rte r dans ce c o n flit ,  R u iin  se s e rv it d ’u n  chef w is ig o th , 
A la r ic  : i l  é ta it  de ceux que Théodose a v a it  insta llés  dans 
l ’ E m p ire , e t i l  a v a it  se rv i dans les troupes im péria les pen
d a n t la  cam pagne con tre  Eugène, m ais, resté en re la tions  avec 
ses com pa trio tes  de la  r iv e  n o rd  du  D anube, i l  o b te n a it 
d ’eux tous les con tingen ts  de re n fo r t d o n t i l  a v a it besoin. A  
l ’ in s tig a tio n  de R u fin , e t aussi p o u r a v o ir  des occasions de 
p illage , les W is igo ths  d ’A la r ic  se ré p a n d ire n t dans l ’ I l ly r ic u m . 
S tilic o n  co n d u is it une arm ée con tre  eux  ju s q u ’en Thessalie ; 
à ce m o m e n t u n  m oyen  s’o f f r i t  à lu i  d ’ é lim in e r R u f in  : 
après en ten te  avec les ennem is que R u fin  a v a it  à la  cou r de 
C ons tan tinop le , S tilic o n  évacua l ’ I l ly r ic u m , e t re m it à la  d is 
p o s itio n  d ’A rcad ius  les corps q u i a va ie n t été amenés d ’ O rie n t 
en Ita lie  p a r Théodose ; lo rsque ces troupes fu re n t reçues près 
de C ons tan tinop le  p a r A rcad ius  e t R u fin , le p re m ie r acte du  
G o th  Gainas q u i les co m m a n d a it e t q u i s’ é ta it m is d ’accord 
avec S tilic o n  fu t  de fa ire  m assacrer R u fin  p a r les soldats 
(novem bre 395). L ’espoir d ’a v o ir  désorm ais la  haute  m a in  sur 
les d e u x  pa rties  de l ’ E m p ire  a v a it  dé te rm iné  S tilic o n  à céder à 
la  cou r d ’O rie n t les deux  diocèses l it ig ie u x . A  p a r t ir  de cette  
da te  i l  y  e u t une p ré fec tu re  du  p ré to ire  d ’ I l ly r ic u m , form ée 
p a r les diocèses de D acie e t de Macédoine e t dépendan t, com m e 
la  p ré fec tu re  d ’O rie n t (Thrace, Asie, É g yp te ), de l ’em pereur 
d ’O r ie n t ; la  p ré fec tu re  du  p ré to ire  d ’ Ita lie , q u i re s ta it , comm e 
la p ré fec tu re  des Gaules, à l ’em pereur d ’O cc iden t, ne c o m p rit 
p lus que les diocèses d ’ Ita lie , d ’A fr iq u e , e t de P annon ie , ce lu i-c i 
fo rte m e n t en tam é p a r l ’o ccupa tion  b a rb a re l .

1. Pour désigner ce diocèse pannonien on employait aussi le nom d’Illyricum. Ainsi, 
après 395, i l  y a d’une part un « diocèse d’Illyricum » qui est l ’Illyricum occidental 
(Norique, Pannonie, Dalmatie), d’autre part une « préfecture d’IUyricum » qui est
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A uprès d ’A rcad ius , le  personnage im p o r ta n t é ta it  m a in te - 
n a n t l ’eunuque E u tro p e , præ positus sacri cu b icu li, c est-à- 
d ire  cham be llan  ; S tilic o n  c ro y a it p o u v o ir  co m p te r sur sa 
d o c ilité . Les d e u x  cours a g ire n t de concert p e n d a n t quelque 
tem ps. Comme les G oths, q u ’ i l  é ta it d iff ic ile  d a rrê te r après les 
a v o ir  lancés, ravagea ien t la  Grèce, p re n a ie n t A thènes, b rû 
la ie n t C o rin the  e t envah issa ien t le  Péloponnèse, S tilic o n  v in t  
pa r m e r au secours d ’A rcad ius  ; les G oths qu  i l  a v a it fa i l l i  
encercler se dégagèrent e t se re t irè re n t vers 1 E p ire  (397).^  ̂

C ependant E u tro p e  s u p p o rta it m a l d être le pro tège de 
S tilico n . La  b ro u ille  éclata dans des circonstances q u i nous 
son t m a l [connues. Le  fa it  est que la  cour de C onstan tinop le  
tr a ita  avec A la r ic , lu i  donna le t i t r e  de « m a ître  des soldats en 
I l ly r ic u m  » e t in s ta lla  ses G oths com m e fédérés dans la  p ré lec
tu re  d ’ I l ly r ic u m , ta n d is  que S tilic o n  é ta it  déclaré ennem i 
p u b lic . L ’ O rie n t e t l ’ O cc iden t se tro u v a ie n t en é ta t de guerre 
ouve rte  l ’u n  con tre  l ’ au tre . E u tro p e  suscita à S tilic o n  de gros, 
em barras en A fr iq u e  : i l  poussa à la  ré v o lte  le com te G ddon, 
q u i co m m a n d a it les troupes d ’A fr iq u e  depuis 385 e t q u i, en 
fa i t  é ta it p lus pu issan t que le p roconsu l e t le v ica ire , t r e re  de 
ce F irm u s  q u i a v a it  ag ité  la  M au ré ta n ie  sous V a le n tin ie n  1er, 
G ild o n  p a r son lo ya lism e  à ce tte  époque, a v a it  gagné la  fa ve u r 
des em pereurs ; m ais peu à peu i l  a v a it  conçu l ’ idée de se rendre 
in d épendan t. E ncouragé p a r E u tro p e , i l  re je ta  1 a u to r ité  d H ono- 
r iu s  e t cessa de ra v ita i l le r  l ’ I ta lie  (397). Des troupes expediees 
pa r S tilic o n  v in re n t à b o u t de cette  ré b e llio n  avec une fa c ilite  
inespérée, grâce au concours d ’un  frè re  de G ild o n , Mascezel ; 
G ild o n  fu t  p ris  e t exécuté (398). ,

A  C ons tan tinop le , des in tr ig u e s  de pa la is  am enèrent la  chu te  
e t l ’e xécu tion  d ’ E u tro p e  (3 9 9 ); l ’ im p é ra tr ice  E u d o x ie , fille  
d u  F ra n c  B a u to , a v a it  beaucoup co n tr ib u é  à cet événem ent, 
e t c’est à elle que passa le v é r ita b le  p o u v o ir . E lle  réuss it à 
ru in e r l ’ in fluence  de Gainas, q u i, après a v o ir  essayé de rés is ter, 
d u t  chercher u n  asile au nord, d u  D anube e t fu t  tu e  p a r les 
H uns (400). A  l ’ égard de S tilic o n , E u d o x ie  e u t la  m êm e a t t i 
tude  hos tile  q u ’ E u tro p e  : in c ité  p a r elle, A la r ic , en 401, e n v a h it
l ’ I ta lie  e t m enaça M ila n . S tilico n , en rassem blan t tou tes  les

l ’ Illvricum  oriental et dans laquelle le diocèse d’Illyricum n’est pas compris. IJ faut 
être en garde contre des confusions possibles. -  L ’abandon des prétentions de 1 Occi
dent survies diocèses de Dacie et de Macédoine fu t confirme en 437 par Valentinien I I  ; 
es même temps i l  remit à l ’empereur d’Orient la ville de Sirmium (Mitrovitaa), qui 
était à peu près le seul point de Pannonie encore tenu a cette date par les Romain .
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forces d isponib les, p a rv in t  à dégager M ila n , à b a ttre  les Goths à 
P o lle n tia  (en L ig u r ie ) e t à Vérone, e t à lib é re r l ’ I ta lie  (402). 
H o n o riu s  to u te fo is  ne se ré in s ta lla  pas à M ila n , m ais resta  à 
R avenne où i l  s’ é ta it ré fug ié  : la  nouve lle  cap ita le , située à 
l ’éca rt des grandes rou tes d ’in va s io n  e t couverte  p a r une zone 
de marécages, é ta it fac ile  à évacuer p a r m e r ; elle co n ve n a it à 
un  E m p ire  d o n t l ’existence é ta it b ien  menacée.

S tilic o n  fo rm a  le p ro je t de re to u rn e r con tre  l ’em pereur 
d ’O rie n t les forces des G oths, e t noua des négocia tions en ce 
sens avec A la r ic . Mais A la r ic  v o y a it  s u r to u t dans ces com b i
naisons u n  m oyen  d ’e x to rq u e r à l ’em pereur d ’O cc iden t de 
gros subsides. D ’a u tre  p a rt, la  nécessité de défendre P Ita lie  
e t les Gaules contre  les invasions germ aniques e t con tre  une 
te n ta tiv e  d ’u s u rp a t io n 1 (407) empêcha S tilico n  de p o rte r la  
guerre en O rien t.

C ependant E u d o x ie  é ta it m o rte  en 404 ; A rcad ius  m o u ru t 
le 1er m a i 408 ; i l  la issa it u n  fils  âgé de sept ans, q u i, peu de 
tem ps après sa naissance, a v a it reçu le t i t r e  d ’A uguste , T héo 
dose I I .  Une fois de p lus S tilic o n  se p répara  à p ro f ite r  des 
circonstances p o u r essayer de range r l ’em pereur d ’O r ie n t sous 
sa tu te lle  ; peu t-ê tre  m êm e so n g e a it- il à fa ire  u n  em pereur de 
son fils  E uche rius , né de son m ariage avec une nièce de Théo
dose I er, Serena. Mais dans l ’en tourage d ’ H ono rius  aussi S t i l i 
con a v a it des ennemis ; ils  réuss iren t à m e ttre  l ’em pereur en 
défiance con tre  lu i,  en dénonçan t ses a m b itio n s  vra ies ou sup
posées, e t lu i  a liénè ren t une grande p a rtie  des troupes. E n  
a oû t 408, à P av ie , en l ’absence de S tilico n , les soldats massa
crè ren t les p lus notab les de ses pa rtisans ; lu i-m êm e, ré fug ié  
à R avenne, fu t  m is à m o r t le 22 aoû t 408 ; E ucherius  p é r it  un  
peu p lus ta rd .

La  d is p a r it io n  de S tilic o n  m arque  la  f in  du  c o n flit  v io le n t 
e t déclaré où s’é ta ie n t a ffrontées les deux pa rties  de l ’ E m p ire . 
I l  y  a eu p a r la  su ite , en tre  l ’une e t l ’au tre , en ten te  e t co lla 
b o ra tio n , m a lg ré  quelques d issen tim ents . H onorius  a joué  un  
peu le rô le  d ’u n  p ro te c te u r e t d ’un  tu te u r  p o u r son neveu Théo
dose I I  ; ensuite, quand  le ra p p o r t d ’âge en tre  les deux  em pe
reurs a été inversé , Théodose H a  agi de m êm e p o u r son cousin 
V a le n tin ie n  I I I .  N éanm oins ces tre ize  années d ’h o s tilité  la is 
sa ien t des souvenirs e t des traces ; elles o n t fa i t  beaucoup 
pou r rendre  irrévocab le  la  sépa ra tion  des deux  E m p ires . La
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p o lit iq u e  de S tilic o n  a v a it  été, en som m e, u n  e ffo rt cons tan t et 
m a lh e u re u x  p o u r ré ta b lir  dans le  m onde ro m a in  1 u n ité  de 
d o m in a tio n  : l ’ échec de ce tte  te n ta t iv e  n ’in v i ta i t  pas à la 
reprendre .

Jam ais la  d iv is io n  n ’a été proclam ée o ffic ie llem en t ; jam a is  
les deux  m o itiés  de l ’ E m p ire  ne se son t données com m e deux 
É ta ts  d is tin c ts . L a  lé g is la tio n  est restée com m une, a ins i qu  au 
tem ps de D io c lé tie n  e t de M a x im ie n . I l  n ’y  a v a it  p o u r la  to ta li té  
du  m onde ro m a in  q u ’u n  seul collège consu la ire , d o n t, en règ e 
générale (depuis 399), u n  m em bre é ta it  désigné p a r R om e e t 
l ’a u tre  p a r C onstan tinop le . L ’ O r ie n t e t l ’ O cc iden t é ta ie n t a d m i
n is trés de façon id e n tiq u e , à quelques dé ta ils  près, d o n t le p lus 
rem arquab le  in té ressa it l ’o rg a n isa tio n  du  h a u t com m andem ent : 
i l  y  a v a it  en O cc iden t u n  « m a ître  de la  cava lerie  » (m ag iste r 
equ itum ) e t un  « m a ître  de l ’ in fa n te r ie  » (m ag is te r p e d itu m ), 
tand is  que l ’ O r ie n t a v a it d e u x  « m aîtres des soldats » ( m ag is tr i 
m ilitu m )  d o n t chacun a v a it sous ses ordres des troupes des 
deux  arm es. Dans l ’ensemble la  s im ilitu d e  des cadres dans les 
« pa rties  orien ta les » e t les « pa rties  occidenta les », com m e d i t  
le  docum en t appelé N o tit ia  d ig n ita tu m , é ta it  g ra n d e 1. Mais 
l ’u n ité  fo rm e lle  e t le pa ra llé lism e  a d m in is tra t if  d iss im u la ie n t 
m a l l ’au tonom ie  des in té rê ts  et n ’ em pêchèrent pas la  d iv e r
gence des destinées.

V Em pire d’Orient ;  querelles religieuses

J  J J  _  J J  EMPIRE D’ORIENT : LE CODE THÉODOSIEN ; 
LES QUERELLES RELIGIEUSES2 .

S ur aucune de ses fron tiè res  l ’ E m p ire  d ’ O rie n t n ’ é ta it  to u t  
à fa i t  en sécurité  : en L ib y e , c’est-à -d ire  en C yrénaïque, les t r i 
bus insoum ises de l ’ in té r ie u r  ve n a ie n t fré q u e m m e n t razz ie r la  
côte ; i l  fa l la it  s u rv e ille r les B lem m yes en É g yp te , les Arabes

1 La Notitia dignitatum (voir la note en tête du présent chapitre) enregistre quel
ques particularités : le diocèse d’Orient (Syrie, Palestine) est gouverne, non par un 
vicaire mais par un comte ; le diocèse de Dacie dans 1 Empire d Orient, les dio
cèses d’Hlyricum (Pannonie) et de Gaule (septentrionale) dans 1 Empire d Occident 
n’ont pas de vicaires : chacun d’eux est administré, sans l ’intermediaire du vicaire, 
par le préfet dans le ressort duquel i l  se trouve. „

2 O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . -  Mommsen, Dus theodosische Gesetzbuch, dans Ge- 
sammelle S chn llen , t. I  (Berlin, 1904, in-8»), p. 371-405 (article publié d abord en 
1900) • sur la survivance du droit romain aux époques postérieures, voir The Cam
bridge’ médiéval h istory, t. I I  (Cambridge, 1913, in-8°), chap. m  (« Roman LaW », 
par Roby). Sur les affaires religieuses, L. Duchesne, H is to ire  ancienne de l  E glise, t. I I I  
(Paris, 1910, in-8°).
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e t les Perses en Asie. Les fra c tio n s  orien ta les des H uns fra n 
ch issa ien t pa rfo is  le Caucase p o u r dévaste r l ’Asie M ineure , où 
d ’a u tre  p a r t  les brigandages des Isauriens recom m ença ien t 
p é riod iquem en t. Q u a n t à la  masse p rin c ip a le  des H uns, mêlée 
à ce q u i re s ta it de G oths e t de Sarm ates au no rd  du  D anube, 
elle é ta it  une menace perm anente  p o u r les prov inces d ’E urope.

A  to u t  p rendre , cependant, l ’ E m p ire  d ’ O rie n t é ta it  d i f f i 
c ile  à ébran ler. Les p illa rd s  de C yrénaïque e t d ’ É g yp te , a ins i 
que les Isauriens, ne p o u v a ie n t causer que des domm ages 
locaux. Les Perses a va ie n t tro p  de ra isons de c ra ind re  l ’a tta q u e  
des barbares su r leurs fron tiè res  orien ta les p o u r se lance r ou 
lance r leurs vassaux arabes dans une guerre con tre  l ’ E m p ire  : 
les re la tio n s  en tre  la  Perse e t C ons tan tinop le  res tè ren t le p lus 
souven t pac ifiques ; des h o s tilité s  q u i éc la tè ren t en 421 se te r 
m in è re n t dès l ’année su ivan te . E n fin  les H uns ne che rcha ien t 
pas à s’in s ta lle r  d u ra b le m e n t au sud du Caucase, e t ils  se t i n 
re n t que lque tem ps à peu près tra n q u ille s  su r le D anube.

I l  n ’y  e u t de danger grave que du  jo u r  où les H uns eu ren t 
p o u r ro i A t t i la .  I l  régna de 433 e n v iro n  à 446 e n v iro n  su r une 
p a rtie  des I lu n s , pu is  de 446 à 453 sur to u t  ce peup le , e t lu i 
donna une cohésion q u ’i l  n ’a v a it pas encore connue. A vec lu i  
i l  ne s’ag issa it p lus de ra ids  sans lendem a in  dans le P o n t ou en 
Cappadoce ; c’ é ta it  su r les B a lkans  q u ’A t t i la  je ta i t  ses homm es. 
A  p lus ieurs reprises, de 441 à 447, les provinces de la  r iv e  d ro ite  
du  D anube fu re n t envahies. Théodose I I  o b t in t  la  re tra ite  
d ’A t t i la  en lu i  acco rdan t le  t i t r e  de m a ître  des soldats e t en 
s’engageant à lu i  verser, sous le  nom  de solde, u n  t r ib u t  élevé ; 
en o u tre  A t t i la  sa va it l ’ E m p ire  d ’ O cc iden t m oins capable 
de se défendre : i l  laissa l ’O r ie n t en repos p o u r se to u rn e r contre  
l ’em pereur de R a ve n ne 1.

A in s i l ’ E m p ire  d ’O rie n t réussissait à te n ir  ses adversaires 
en respect ou à dév ie r leurs coups su r l ’ O cc iden t. Le lo n g  règne 
de Théodose I I  (408-450) p u t être re m p li a u tre m e n t que p a r 
des campagnes su r les fron tiè res . Le  p ré fe t du  p ré to ire  A n th e - 
m ius, en fo n c tio n  depuis 404, exerça une vé r ita b le  régence 
ju s q u ’en 414, date  à laque lle  i l  m o u ru t ou se re t ira  ; P u lchérie , 
sœ ur aînée de Théodose I I ,  e u t ensu ite  le rô le  p r in c ip a l dans 
la  co n d u ite  des affa ires. Beaucoup de soin fu t  app o rté  aux  
dé ta ils  de l ’a d m in is tra t io n  ; C onstan tinop le , q u i g rand issa it
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1. Pour le détail, et du point de vue des barbares, voir le volume suivant de cette 
Histoire : L. Halphen, Les Barbares, p. 28-31.
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ra p id e m e n t, f u t  m u n ie  p a r A n th e m iu s  de n o u veaux  re m p a rts . 
L ’ œ uvre la  p lus célèbre d u  règne est le  « code Théodosien », 
p u b lié  en 438, après d ix  ans de tra v a il,  p a r une com m ission  de 
ju ris te s . O n se p la ig n a it que la  lé g is la tio n , éparse dans les liv re s  
des ju risconsu ltes  e t dans les arch ives où  l ’ on déposa it les cons ti
tu t io n s  im péria les , fû t  d iff ic ile  à conna ître  ; a d m in is tra te u rs  e t 
hom m es de lo i sen ta ien t depuis long tem ps le besoin d ’u n  recue il 
q u i d é fin ira it  le  d ro it .  Des ju r is te s , G régoire , H erm ogène (ou H e r- 
m ogen ianus), a va ie n t com p ilé  des recueils de ce genre ou « codes » 
dans les prem ières années d u  iv® siecle. Le  code d o n t Théo
dose I I ,  s’ in s p ira n t de ces précédents, o rdonna  la  fo rm a tio n  
e t la  p u b lic a tio n  est le  recue il, va la b le  n a tu re lle m e n t p o u r 
les d e u x  pa rties  de l ’ E m p ire , des c o n s titu tio n s  im péria les 
émises de 312 à 437. L a  v a rié té  e t la  m in u tie  des p rescrip tions  
q u ’i l  ren fe rm e in c u lq u e n t la  n o tio n  d ’u n  É ta t  q u i règle à son 
gré la  condu ite  de ses m em bres e t d o n t l ’ in te rv e n t io n  est lé g i
tim e  e t souvera ine en to u te  m a tiè re  : à l ’heure où  le  m onde 
an tique ' a l la it  s’ab îm er dans le  désordre des invasions barbares, 
i l  é ta it bon  que ce tte  concep tion  fû t  a ffirm ée e t conservée dans 
un m o n u m e n t du rab le .

Dans ce code s’e x p r im a it aussi le  caractère abso lu  du  p o u 
v o ir  im p é ria l. L ’em pereur lég ifè re , juge, p e rço it e t dépense à 
sa vo lo n té , sans a u tre  concours que ce lu i des hauts fo n c tio n 
naires, choisis à sa d isc ré tio n , q u i com posent son entourage. 
A  p a r t ir  de 437, les sénateurs classés p a rm i les clarissim es e t les 
spectabiles fu re n t dispensés de v e n ir  à R om e ou à C onstan
tin o p le  e t de p a rt ic ip e r  a u x  séances des Sénats : ce tte  décis ion, 
q u i p ro b ab lem en t e n re g is tra it une h a b itu d e  prise, é q u iv a la it 
à d ire  que les Sénats n ’ é ta ie n t p lus a u tre  chose que la  ré u n io n , 
dans chacune des deux  cap ita les, des fon c tio n n a ire s  supérieurs 
rangés p a rm i les illustres. _

M ais ce q u i te n a it  le p lus de place dans la  v ie  de 1 E m p ire  
d ’O r ie n t e t dans les soucis du  gouvernem ent, ce n ’é ta it  n i 
l ’a d m in is tra t io n  n i le d ro it  : c ’ é ta ien t les affa ires relig ieuses. 
Les r iv a lité s  personnelles de p ré la ts  ou de m oines e t les c o n tro 
verses théo log iques a g ita ie n t C onstan tinop le , l ’ É g yp te  e t l ’Asie, 
e t pass ionna ien t non  seu lem ent la  cou r e t le  clergé, m ais presque 
to u te  la  p o p u la tio n . U n  c o n flit  q u i m i t  a u x  prises s a in t Jean 
G hrysostom e, p a tr ia rch e  de C onstan tinop le  à p a r t ir  de 398, 
e t le p a tr ia rch e  d ’A le xa n d rie  T héoph ile  se pro longea p e n d a n t 
des années a v a n t de se te rm in e r en 404 p a r l ’e x il de Jean, q u i 
m o u ru t dans cet e x il en 407.
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Sous le règne de Théodose I I ,  les querelles de personnes se 
co m p liq u è re n t de discussions dogm atiques. Les théo log iens de 
l ’O r ie n t s’o b s tin a ie n t à v o u lo ir  e xp liq u e r en langage ra tio n n e l 
les m ystères de la  T r in ité  e t de l ’ In c a rn a tio n  : la  d ispu te  e t 
l ’hérésie é ta ien t l ’aboutissem ent in é v ita b le  de leurs recherches ; 
b ien  que posé en d ’autres term es q u ’au tem ps d ’A riu s , le p ro 
blèm e du C h ris t re s ta it la  m a tiè re  de d ifficu lté s  in fin ie s . On 
appela  nestorian ism e, du  nom  de N esto rius , nom m é p a tr i 
arche de C onstan tinop le  en 428, une hérésie qu i, d is tin g u a n t 
tro p  n e tte m e n t dans le C h ris t le D ieu  e t l ’hom m e, fa is a it de 
lu i  deux  personnes. I l  fa l lu t  d ’a illeu rs , p o u r reconna ître  dans 
les déc la ra tions de N estorius cet accent hé térodoxe, les in te r 
p ré te r avec m a lve illa n ce  : son ennem i C y rille , p a tr ia rch e  
d ’A le xa n d rie , s’en chargea ; i l  o b t in t  en 431 la  condam na tion  
de N estorius p a r u n  concile  ré u n i à Éphèse, e t sa dépos ition . La  
réa c tio n  con tre  le nestorian ism e dé te rm in a  l ’a p p a ritio n  d ’une 
hérésie co n tra ire , celle du  m o ine  E u tychès : rep re n an t une 
thèse q u ’a v a it  soutenue au i v e siècle l ’évêque A p o llin a ire , de 
Laodicée en S yrie , E u tychès n ia it  que la  n a tu re  hum aine  fû t  
présente dans le C h ris t ; i l  n ’e x is ta it dans le C h ris t, d ’après lu i,  
q u ’une n a tu re , la  n a tu re  d iv in e . C ette hérésie « m onophys ite  » 
(c’est-à -d ire  de l ’u n ité  de n a tu re ), dénoncée p a r un  concile  à 
C onstan tinop le  en 448, approuvée l ’année su ivan te  dans un  
second concile  d ’Éphèse où l ’on v i t  les pires scènes de vio lence, 
fu t  condam née fin a le m e n t p a r le  concile de Chalcédoine (451), 
q u ’a v a it  convoqué l ’em pereur M arc ien , successeur de Théo
dose I I  e t m a r i de P u lch é r ie ; ce concile adop ta  e t p roc lam a  la  
fo rm u le  o rthodoxe , arrêtée p a r le pape Léon  : « deux natures, 
une personne ». Mais beaucoup de chrétiens d ’O rie n t persis
tè re n t à être  m onophys ites . L ’acharnem ent e t la  fréquence 
de ces lu tte s  religieuses donnen t dès la  prem ière  m o itié  du  
v e siècle à l ’h is to ire  b yza n tin e  u n  de ses caractères les plus 
fra p p a n ts .

IV .  —  L’EMPIRE D'OCCIDENT ;  CONQUÊTES DES BAR
BARES1.

S tilico n  fu t  sans cesse d is tra it  de ses visées su r l ’ O r ie n t p a r 
la nécessité de défendre con tre  les barbares les provinces occi -

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  Seeck, articles Constantinus, n° 5 (l'usurpateur Con
stantin), dans Pauly et Wissowa, Real-Encyclopàdie, t. IV  (1900), col. 1028-1031, Con-
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denta les. M ais l ’a tte n tio n  mêm e q u ’i l  p o r ta it  à la  pén insu le  
ba lka n iq u e  l ’e n tra în a it à a ffa ib l ir  la  fro n tiè re  du  R h in  e t la  
ligne  des A lpes e t à en d im in u e r les garnisons. Dans les p re 
m ières années du  v e siècle le p ré fe t des Gaules a trans fé ré  sa 
résidence de Trêves à A rles, re p li q u i fa is a it p ré v o ir  u n  p ro 
cha in  renoncem ent, de mêm e que le tra n s fe rt, à peu près con
te m p o ra in , de la  résidence im pé ria le  à R avenne.

A  la  f in  de 405, sous la  condu ite  d u  G o th  Radagaise, une 
in va s io n  de G oths, de Vandales e t d ’A la ins  péné tra  dans l ’ I ta lie  
d u  n o rd  ; S tilic o n  ne p u t a rrê te r e t écraser les barbares q u ’en 
p le ine  Toscane, à F iésole (406). Le  31 décem bre 406 e t les 
jou rs  su iva n ts , une masse de barbares, com prenan t des V a n 
dales, des Burgondes, des Suèves, des A la in s , fra n c h it  le  R h in  
dans la  rég ion  de M ayence e t inonda  les provinces gauloises. 
Les garnisons de Gaule n ’é ta ie n t pas suffisantes p o u r résister. 
Les troupes rom aines de B re tagne se se n tire n t coupées de to u t  
co n ta c t e t abandonnées à elles-mêmes ; elles é ta ie n t sans cesse 
alarmées p a r les incurs ions des Pietés e t des Scots, p a r les 
débarquem ents des Saxons e t des Ir la n d a is  qu i p illa ie n t assi
d û m e n t les côtes de B re tagne  e t de Gaule. Les soldats p ro c la 
m è re n t em pereur le u r général, C ons tan tin  (F lav ius  C laudius) 
G o n s ta n tin u s )1, e t passèrent avec lu i  en Gaule : ce tte  évacua
t io n  de la  B re tagne  p a r sa garn ison s ig n if ia it  la  f in  de l ’a u to 
r ité  im p é ria le  dans l ’île  (407).

U ne fo is en G aule, l ’armée de C o n s ta n tin  fo rm a  u n  noyau  
de résistance. E lle  lu t ta  avec quelque succès con tre  les barbares, 
e t aussi con tre  les troupes fidèles à H o n o riu s , q u i se re fu s a it à 
reconna ître  l ’usu rpa teu r. E n  Espagne égalem ent C o n s ta n tin  
a v a it des adhérents ; m ais là  u n  de ses lie u te na n ts , G eron tius ,

slanlius, n° 9 (Constance I I I ) ,  ibidem, col. 1099-1102, AUalos, n° 19. ibidem, t. I I  (1896, 
col. 2177-21.79, loannes, n° 8, ibidem, t .  IX  (1916), col. 1745-1746 ; Mommsen, Aetius, 
dans Gesammelte Schriften, t. IV  (Berlin, 1906, in-8°), p. 531-560 (article publié 
d’abord en 1901) ; G. Lizerand, Aélius (Paris, 1910, in-8°) ; Fustel de Coulanges, 
Histoire des institutions politiques de l ’ancienne France (ouvrage revu et complété par 
C. Jullian) : L ’invasion germanique et la fin de l ’Empire (Paris, 1891, in 8° ; 3e éd., 1911) ; 
Delbrück, Geschichte der Kriegskunst (voir plus haut, p. 54), t. I I ,  livre I I  (« Die Völ
kerwanderung »), p. 257-357 de la 3e édition ; Kiessling, art. Hunni, dans Pauly et Wis- 
sowa, Real-Encyclopädie, t. V I I I  (1913), col. 2583-2615 ; L. Schmidt, Geschichte der 
Wandalen (Leipzig, 1901, in-8°), en particulier p. 45-100 (sur Genséric); F. Martroye, 
Gensêric. La conquête vandale en Afrique et la destruction de l ’Empire d’Occident (Paris, 
1907, in-8°) ; P. Batilïol, Le catholicisme, des origines à saint Léon, t. IV : Le siège apos- 
tolique, 359-451 (Paris, 1924, in-12). —  Les faits relatifs aux conquêtes des barbares, 
exposés ici du point de vue des Romains, sont repris du point de vue des envahisseurs, 
dans le volume suivant de la présente Histoire: L. Halphen, Les Barbares,p.13 et suiv.

1. I l  ne se ra ttache  n u llem en t à là  fa m ille  de C onstan tin  le Grand.
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v o u lu t a g ir  p o u r son p rop re  com pte . Les com bats en tre  les 
pa rtisans de C o n s tan tin , ceux de G eron tius  e t ceux d ’H ono- 
r jus _  com bats q u i se te rm in è re n t p a r la  dé fa ite  e t le  su ic ide 
de G eron tius  —  p e rm ire n t a u x  Vandales, a u x  A la in s  e t aux  
Suèves de fra n c h ir  sans d iff ic u lté  les Pyrénées e t de se répandre  
dans to u te  la  pén insu le  ibé riq u e , q u i de ce jo u r  fu t  p ra t iq u e 
m e n t pêrdue p o u r l ’ E m p ire  (409). U ne te n ta tiv e  de reconquête, 
d irigée  en 422 p a r le  m a ître  des soldats C astinus, échoua 
com plè tem ent.

L a  m o r t de S tilic o n  se place entre  l ’ é vacua tion  de la  B re tagne  
e t la  perte  de l ’Espagne. Dès q u ’i l  f u t  d ispa ru , A la r ic  jugea le 
m om en t p rop ice  p o u r réc lam er à I io n o r iu s  de l ’a rgen t, des 
terres e t des d ign ités . Comme H ono rius  re fu sa it, A la r ic  avec ses 
W is igo ths descendit en Ita lie  e t à p lus ieurs reprises s ’avança 
ju s q u ’a u x  m urs de R om e. La  p rem iè re  fo is ( f in  408) i l  consen tit 
à se re t ire r  m o ye n n a n t le versem ent d ’une in d e m n ité . La  
seconde fo is i i  f i t  é lire  em pereur p a r le Sénat le p ré fe t de la  v ille , 
P riscus A tta lu s  (409), q u ’i l  sa va it d e vo ir être à sa d isc ré tion  
e t q u ’i l  v o u la it  s u b s titu e r à H ono rius  ; puis A tta le  lu i p a ru t 
peu u tilis a b le , e t i l  le déposa. La  tro is ièm e  fo is , com m e H o n o 
riu s , à l ’a b r i dans R avenne, re je ta it  to u jo u rs  ses demandes, 
i l  e n tra  dans Rom e (24 a o û t 410) q u i fu t  p illée  pendan t 
tro is  jo u rs ;  p a rm i le b u t in  i l  em m ena la  sœ ur d ’ H ono rius , 
G alla  P la c id ia . Les v iv re s  m a n q u a ie n t en Ita lie  ; A la r ic  son
geait, p o u r s’en p rocu re r, à en trep rend re  la  conquête de 
l ’A fr iq u e , e t a v a it  fa i t  u n  essai m a lheu reux  de traversée, 
quand  i l  m o u ru t de m a lad ie , dans l ’ I ta lie  m érid iona le  
( f in  410).

P o u r H o n o riu s , la  s itu a tio n  se m b la it s’é c la irc ir. Le beau- 
frè re  d ’A la r ic , A th a u lf ,  q u i a v a it  p ris  le com m andem ent des 
W is igo ths , é ta it  m o ins re dou tab le  que son prédécesseur ; i l  se 
d isposa it à lib é re r l ’ I ta lie  p o u r gagner la  Gaule. E n  A fr iq u e , 
sur l ’o rd re  de l ’em pereur, une grande conférence d ’évêques 
ca tho liques e t dona tis tes, tenue à C arthage sous la  présidence 
d ’u n  com m issa ire  im p é ria l, se te rm in a  p a r la  co n dam na tion  
d é fin itiv e  du  dona tism e (411) : énerg iquem ent e t h a b ile m e n t 
co m b a ttu  p a r sa in t A u g u s tin  e t, en o u tre , très m a l v u  du  p o u 
v o ir  depuis la  ré vo lte  de G ild o n  que les donatis tes ava ien t 
appuyé, le schisme n ’e u t p lus dès lors p o u r partisans^ que 
quelques irré d u c tib le s , épars çà e t là ;  la  g rande m a jo r ité  des 
donatis tes re n tra  dans l ’Église ca th o liqu e . L a  p a ix  de 1 A fr iq u e  
y  gagna beaucoup. E n  m êm e tem ps H o no rius  e n v o y a it son
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m a ître  des so ldats, l ’ I l ly r ie n  Constance (F la v iu s  C onstan- 
t iu s ) \  con tre  l ’u su rp a te u r C o n s ta n tin  q u i, assiégé dans A rles, 
d u t c a p itu le r e t fu t  m is à m o r t  (411).

C ependant i l  y  e u t encore b ien  des m om ents  d iffic ile s . Le 
com te d ’A fr iq u e  H erac lianus  te n ta  une ré b e llio n  q u i échoua, 
m ais q u i tro u b la  p e n d a n t que lque tem ps les arrivages de 
b lé  (413). L a  s itu a tio n  é ta it très confuse en Gaule : A th a u lf  e t 
ses W is ig o th s  y  é ta ie n t a rrivés  en 412 e t p ré te n d a ie n t s’y  
in s ta lle r  ; u n  riche  G aulo is, Jo v in u s , se p roc lam a  em pereur à 
M ayence (413) ; les Burgondes s’em parè ren t de terres su r la  
r iv e  gauche du R h in . Le m a ître  des so ldats Constance, chargé 
de représente r e t de re s ta u re r l ’a u to r ité  im p é ria le , a v a it  une 
lo u rd e  tâche . I l  réuss it à o b te n ir  le concours d ’A th a u lf  p o u r 
é lim in e r Jo v in u s , q u i fu t  p ris  e t tu é  (413). U n  accord général 
en tre  H o n o riu s  e t A th a u lf  é ta it  p lus d é lica t à é ta b lir  : les négo
c ia tions  fu re n t coupées de ru p tu re s  ; on v i t  u n  m o m e n t repa 
ra ître  A tta le , opposé de nouveau  p a r les W is ig o th s  à H o n o riu s . 
O n p a rv in t  à s’en tendre  cependant, après q u ’A th a u lf ,  passé en 
Espagne p o u r chercher des v iv re s , y  e u t été tu é  (415) e t eu t 
été rem placé p a r W a llia  : la  p a ix  fu t  fa ite  en tre  l ’ E m p ire  et 
les W is ig o th s  ; A tta le  l iv ré  à H o n o riu s  fig u ra  dans son cor
tège tr io m p h a l (416) ; des te rres é ta ie n t concédées a u x  W is i
goths dans le sud-ouest de la  Gaule, de Toulouse à l ’Océan 
(416-418).

H o n o riu s  v o u lu t associer à l ’em p ire  le  général q u i l ’ a v a it 
b ien  se rv i. I l  ob ligea sa sœ ur G a lla  P la c id ia  —  q u i, fa ite  p r i 
sonnière à R om e p a r A la r ic , a v a it  été ensu ite  co n tra in te  d ’épou 
ser A th a u lf ,  e t, une fois veuve , é ta it  revenue auprès d ’ H ono - 
r iu s  —  à se m a r ie r avec Constance (417) ; en 421 i l  donna à 
Constance le ra n g  d ’A uguste  ; nous l ’appelons Constance I I I .  
Cet acte fu t  l ’occasion d ’u n  c o n flit  avec la  cour de C onstan ti 
nop le  : Théodose I I  e t P u lché rie  re fusè ren t d ’abo rd  d ’accepter 
l ’é lé va tio n  de Constance. Ils  ve n a ie n t de céder, d ’assez m a u 
vaise grâce, quand  la  m o r t in a tte n d u e  de Constance supp rim a  
la cause du  d iffé re n d  (421).

L a  m o r t  d ’ H o n o riu s , en a o û t 423, o u v r i t  une crise. I l  ne 
la issa it pas d ’e n fa n t ; sa sœ ur G alla  P la c id ia , q u i n ’é ta it  pas 
en bons term es avec lu i,  s’ é ta it rendue à C onstan tinop le  avec 
le fils  q u ’elle a v a it  eu de Constance I I I  en 419 e t q u i s’appe- 1

1. D» même que l’usurpateur Constantin, ce Constance n’a aucun lien de parenté 
avec la dynastie des seconds Flavien».
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la i t  V a le n tin ie n  com m e son a rriè re -g ra n d -p è re 1. T and is  que 
l ’en tourage  d ’ I lo n o r iu s , à R avenne, re s ta it indécis, le Sénat de 
R om e, c’est-à d ire  les hau ts  fonc tionna ires  présents dans la  
v i l le ,  désignèrent com m e em pereur un  des leurs, le p rem ie r 
secréta ire (p r im ic e r iu s  n o ta rio ru m )  Jean (Johannes). La  cou r de 
C ons tan tinop le  n ’a d m it pas ce ch o ix  : Théodose I I  h é s ita it 
à re ve n d iq u e r p o u r lu i  seul to u t  l ’ E m p ire , m ais en fa isa n t 
du  p e t i t  V a le n tin ie n  le successeur d ’ H o n o riu s  i l  p o u v a it s’assu
re r  en O cc iden t, p a r les d ro its  de la  pa ren té  e t de l ’âge, l ’ in 
fluence à laque lle  i l  te n a it. Théodose I I  e t P u lchérie  donnèren t 
le t i t r e  d ’A ugus ta  à G alla  P la c id ia , e t déc la rè ren t V a le n tin ie n  
d ’aho rd  César, pu is A uguste  (V a le n tin ie n  I I I ) .  Des troupes 
fu re n t envoyées en O cc iden t p o u r le so u te n ir ; elles d é fire n t 
sans peine celles de Jean, que l ’A fr iq u e  d ’a illeu rs  n ’a v a it  pas 
v o u lu  reconna ître  e t q u i a v a it  aussi des adversaires en Gaule ; 
Jean fu t  p ris  dans R avenne e t exécuté à A qu ilée  (425).

Le  règne de V a le n tin ie n  I I I  a l la it  d u re r tre n te  ans (425- 
455). M ais les in tr ig u e s  de cou r, les r iv a lité s  des généraux et 
des m in is tre s  ne p e im ire n t aucune a c tio n  m é th o d iq u e , aucune 
p o lit iq u e  tu iv ie . I l  y  a v a it  à la  cou r de R avenne u n  p a r t i de 
Théodose e t de P u lché rie , u n  p a r t i  de G a lla  P la c id ia , u n  p a r t i 
de F é lix , m a ître  des so lda ts, u n  p a r t i  du  com te A é tiu s , u n  I l ly -  
r ie n  q u i a v a it appuyé  Jean, m ais q u i é ta it  re n tré  en grâce 
auprès de G alla  P lac id ia  e t que ses bonnes re la tions  avec les 
H uns re n d a ie n t redou tab le . Le  com te B on iface , q u i com m an
d a it  les troupes d ’A fr iq u e , é ta it aussi un  personnage d ’im p o r
tance. I l  s’ é ta it ,  en 423-425, rangé du  côté de G alla  P la c id ia  ; 
m a is , desservi auprès d ’elle p a r A é tiu s , i l  lu i  d e v in t suspect 
e t fu t  m andé h R avenne p o u r se ju s t if ie r .  Son refus de répondre  
à ce tte  co n vo ca tio n  in q u ié ta n te  le  m i t  en é ta t de rébe llion . 
P o u r rés is te r a u x  troupes envoyées d ’ Ita lie  con tre  lu i,  i l  appela 
à son service les Vandales q u i se tro u v a ie n t dans l ’Espagne m é r i
d iona le  e t q u i se rep résen ta ien t l ’A fr iq u e  com m e une te rre  
d ’abondance. Passés d ’Espagne en A fr iq u e  sous la  condu ite  de 
G eiséric ou Genséric (429), les Vandales se révé lè ren t b ie n tô t 
com m e des a u x ilia ire s  indoc iles , q u i p ré te n d a ie n t conqué rir 
le pays et le garder p o u r eux. Ils  a rr iv è re n t ju s q u ’en A fr iq u e  
P roconsu la ire , b a tta n t en rase cam pagne les troupes q u i le u r 
é ta ie n t opposées e t b lo q u a n t les v ille s . S a in t A u g u s tin , âgé 1

Le monde dans la première moitié du V ‘ siècle

1. Galla Placidia est fille de Théodcse Ier et de Galla, fille de Valentinien Ier ; elle 
est la demi-su ur d Arcadius et Honorius, nés d’un premier mariage de Théodose.
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de soixante-seize ans, m o u ru t dans sa v i lle  épiscopale d ’ H ip - 
pone pendan t que Geiséric l ’assiégeait (430). V a inem en t Galla 
P lac id ia  e t B on iface  se réco n c iliè re n t d evan t le danger com m un : 
Bon iface  d u t abandonner l ’A fr iq u e  a u x  Vandales et s’em bar
quer avec ses troupes p o u r l ’ I ta lie  (432).

E n tre  A é tius  e t B on iface . m is en présence l ’u n  de l ’au tre , 
les h o s tilité s  com m encèrent b ie n tô t, e t i l  y  eu t lu t te  à m a in  
armée. A é tiu s , d isgracié  à son to u r  p a r G a lla  P la c id ia , fu t  
b a ttu  p a r B on iface  près d ’A r im in u m , m ais B on iface  m o u ru t 
deux m ois p lus ta rd  d ’une blessure reçue dans l ’engagem ent. I l  
fa l lu t  que G a lla  P la c id ia  se ré s ig n â t à fa ire  de nouveau d ’A é tius  
le com m andan t des troupes im péria les. A  p a r t ir  de 433 A é tius , 
sans cesse en m o u ve m e n t, p a rc o u ru t la  Gaule, la  R é tie  e t le  
N o riq u e , seules régions —  avec l ’ I ta lie  e t les îles de la  m er 
T y rrh é n ie n n e  —  où l ’em pereur e û t conservé que lque a u to r ité . 
I l  ouerroya con tre  les Francs q u i observa ien t m a l les tra ité s , 
tra n s fé ra  les Burgondes de R hénanie  en Savoie, négocia avec 
les W is igo ths . Là  où i l  se t r o u v a it  i l  y  a v a it encore une appa
rence de p o u v o ir  cen tra l.

A é tiu s  t i r a i t  h a b ile m e n t p ro f it  des haines en tre  barbares, 
e t i l  a v a it  souven t, dans ses campagnes, l ’a p p u i des H uns. Cette 
en ten te  ne p u t d u re r lo rsque l ’a m b it io n  d ’A t t i la  d e v in t in to lé 
ra b le  p o u r l ’ E m p ire  d ’O cc iden t. Q uand A t t i la  p ré te n d it épouser 
H o n o ria , sœ ur de V a le n tin ie n  I I I ,  e t recevo ir en d o t la  m o itié  
de l ’ E m p ire  d ’O cc iden t, sa dem ande fu t  repoussée. Les H uns 
e n va h ire n t alors la  Gaule (451) ; A é tiu s , à la  tê te  d ’une armée 
q u i co m p re n a it des con tingen ts  w is igo ths , francs e t burgondes, 
les a rrê ta  dans la  rég ion  d ’ O rléans, pu is le u r l iv ra  une b a ta ille  
sang lan te  près de Troyes. Après ces rencontres A t t i la  évacua la  
Gaule ; m ais en 452 i l  p é n é tra it en Ita lie  p a r A qu ilée  e t ne se 
re t ir a it  q u ’après a v o ir  ravagé la  p la ine  du  Pô. L ’ E m p ire  é ta it 
sous la menace de nouvelles a ttaques quand  la  m o r t sub ite  d ’A t 
t i la  (453) b risa  l ’u n io n  des H uns e t m it  f in  à le u r puissance. G alla 
P la c id ia  é ta it m o rte  en 450 ; la  m o r t v io le n te  d ’A é tius  (454), 
pu is celle de V a le n tin ie n  I I I  (455) s u iv ire n t de près la  d isp a ri
t io n  d ’A t t i la .  L ’ E m p ire  d ’ O cc iden t a v a it encore d e va n t lu i 
v in g t années de m isérab le  agonie.

Dans la ru in e  e t la  confus ion  de l ’ O ccident, cependant, une 
a u to r ité  g rand issa it, celle du pape. A u  m ilie u  du  V e siècle 
Léon I er le G rand , pape de 440 à 461, a ffirm a  résolum ent et f i t  
accep te r la p r im a u té  de R om e dans l ’ Église u n iv e rs e lle : au 
concile  de Chalcédoine (451), ses légats eu ren t la  place d ’hon 

L ’Em pire d'Occident ;  conquêtes des barbares
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neu r, e t la  ch ré tie n té  re ç u t com m e d é fin it io n  de l ’o rth o d o x ie  
la  fo rm u le  p a r laque lle  i l  t ra n c h a it les controverses soulevées à 
propos de N esto rius  e t d ’ E u tychès . E n  452, Léon  é ta it à la  tê te  
des députés q u i, au n om  de l ’em pereur, négocièrent avec A t t i la  
p o u r o b te n ir  q u ’i l  q u i t tâ t  l ’ I ta lie . Sans dou te  la  papau té  d e va it 
conna ître , après lu i,  des traverses e t des reculs d ’in flu e n c e ; 
dès ce tte  époque néanm oins se la issa it p ressen tir la  fo rm e  de sa 
fu tu re  a c tiv ité .
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C O N C L U S IO N 1

L a  d is lo ca tio n  de l ’ E m p ire  ro m a in  est la  d is p a r it io n  d é fi
n it iv e  du  ty p e  d ’ Ê ta t  que cet E m p ire  ré a lisa it. Jam ais plus 
l ’ensemble du  m onde m éd ite rranéen  ne s’ est re tro u v é  rég i p a r 
une a u to r ité  u n ique  ; l ’é larg issem ent de l ’h o rizon , l ’entrée de 
peuples n o u veaux  dans le  cham p de l ’h is to ire  générale o n t 
re n d u  de siècle en siècle p lus va in e  to u te  en treprise  de d o m in a 
t io n  un ive rse lle .

U ne des raisons p o u r lesquelles l ’ E m p ire  ro m a in  lu i-m êm e 
cessait d ’e x is te r é ta it l ’excessive étendue de ses fro n tiè re s , 
la  d iff ic u lté  de m a in te n ir  dans u n  espace dém esuré une so lid a rité , 
une cohésion. U ne a u tre  é ta it  la  s itu a tio n  h u m ilié e  e t méprisée 
dans laque lle  a v a it  été laissée une grande p a rtie  du  peuple : 
l ’a ris to c ra tie  e t la  bourgeois ie  q u i gouve rna ien t l ’ E m p ire  é ta ien t 
recrutées dans tou tes  les prov inces ; m ais, dans tou tes  les p ro 
v inces, la  masse des pe tites  gens re s ta it à l ’ écart des affa ires 
pub liques  e t s’en désin téressa it. E n f in  la  d é p o p u la tio n  e t les 
crises de p ro d u c tio n  q u ’elle e n tra în a it o n t g ravem ent a t te in t  
l ’ économ ie du  m onde ro m a in  ; elles o n t posé des problèm es q u i 
é ta ie n t inso lub les p o u r les anciens, dans l ’é ta t de le u r science e t 
de le u r  techn ique .

M a lg ré  ces dé fau ts  e t ces causes de ru in e , l ’œ uvre de l ’ E m 
p ire  a été vas te  e t du rab le . E lle  a consisté à conserver e t p ro 
pager la  c iv il is a t io n  gréco-rom aine, élaborée au cours des siècles 
précédents, e t à m e ttre  en va le u r, m a té rie lle m e n t e t m o ra le 
m e n t, l ’ E u rope  ju s q u ’ au D anube e t au R h in , l ’A fr iq u e  d u  n o rd , 
l ’Asie occ identa le . P endan t près de tro is  siècles, de l ’avènem ent 

*  d ’A uguste  à la  m o r t  de Sévère A le xa n d re , l ’ E m p ire  s’est a c q u itté  
de ce tte  tâche  avec m éthode  e t avec succès ; ensu ite , pen d a n t 
deux  siècles encore, i l  s’est efforcé de la  co n tin u e r au m ilie u  de 
d ifficu lté s  sans nom bre , q u i fin a le m e n t l ’o n t va in cu , m ais non  
sans q u ’i l  a i t  ob tenu  des ré su lta ts  q u i n ’o n t jam a is  été annulés.

E n  d o n n a n t à l ’he llén ism e, q u ’i l  a v a it tro u v é  p o lit iq u e m e n t

1. O u v r a g e  a  c o n s u l t e r .  — A. Meillet, Esquisse d'une histoire de la langue latine 
(Paris, 1928, in-8°), notamment le chapitre final : « Persistance du latin écrit ».
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Conclusion

a ffa ib li e t m is p a r ce tte  faiblesse en danger de d ispa ra ître , le 
sou tien  d ’une o rgan isa tion  q u i se pro longea dans l ’ E m p ire  
b y z a n tin , l ’ E m p ire  ro m a in  a assuré la  pé renn ité  de la  cu ltu re  
grecque. L ’hellén ism e, dans sa langue o rig ina le , a eu désormais 
B yzance p o u r foye r, com m e i l  a v a it eu A thènes e t A le xa n d rie . 
D ’a u tre  p a r t ,  les L a tin s  a va ie n t re c u e illi p o u r le u r com pte  e t 
s’ é ta ie n t assim ilé l ’essentiel de l ’héritage  grec, en le co m b in a n t 
avec le u r  génie p rop re . L e u r c u ltu re  gréco-la tine , avec le u r 
langue, a su rvécu à le u r E m p ire , dans les pays d ’ O cc iden t où 
ils  l ’a va ie n t portée , puis dans to u t  le dom aine des langues 
rom anes. A  tra ve rs  les m o ts  la tin s , véhicules d ’idées e t de se n ti
m ents , R om e a g it a u jo u rd ’h u i su r des pays d o n t elle ne soup
ço n n a it m êm e pas l ’existence. Q u a n t a u x  peuples de langue 
germ an ique , ce ltique  ou slave, ils  o n t depuis le m oyen  âge, 
p a r leurs couvents e t leurs écoles, reçu eux aussi le u r p a r t de la  
mêm e tra d it io n .

Rom e a survécu encore dans le dom aine du  d ro it .  Sa ju r is p ru 
dence a con tinué , après la  désagrégation de l ’ E m p ire , à fo u rn ir  
la  norm e ; les conceptions e t lès règles rom aines n ’o n t jam a is  cessé 
de fdom ine r ou au m oins d ’in flu e nce r les codes postérieurs, sans 
excep te r les pays d o n t le d ro it  ne se ra tta ch e  pas d irec tem en t 
a u x  sources la tines . U ne des m axim es fondam enta les du  d ro it  
ro m a in  est le respect de la  p ro p r ié té  p a rticu liè re , q u i n ’est même 
pas s u je tte  à l ’e x p ro p r ia tio n  p o u r cause d ’u t i l i té  p u b liq u e  ; 
a ins i le souven ir et l ’a u to r ité  de R om e se tro u v e n t mêlés aux  
problèm es les p lus pressants de n o tre  époque.

É ta t  « ca tho lique  » au sens p rop re  du  m o t, c ’est-à -d ire  u n i
versel, l ’ E m p ire  a d ispa ru  sans pos té rité . M ais en u n if ia n t le 
m onde i l  a v a it  préparé  le te r ra in  au ch ris tian ism e . L ’Église, 
q u i, au i v e siècle, s’é ta it modelée su r l ’ E m p ire  e t en a v a it fa it  
siens les cadres, a rep ris  p o u r elle la  n o tio n  de ca th o lic ité . 
L ’ E m p ire  a v a it  pe rdu  la  possession m a té rie lle  de 1’ « œcumène » : 
l ’ Église en revend iqua  la  d o m in a tio n  m ora le . L ’organism e de 
l ’ Ég lise a décalqué ce lu i de l ’a d m in is tra t io n  im pé ria le , e t la  
R om e des papes est u n  aspect nouveau de la  R om e des em pe
reurs.

E n fin , si l ’existence concrète de l ’É ta t  ro m a in  é ta it te rm inée , 
la  n o tio n  a b s tra ite  d ’ É ta t  su b s is ta it, conçue p a r les ju ris tes  
de R om e, illu s tré e  p a r son exem ple. L ’ Ë m p ire  ro m a in  n ’ a 
connu que de nom  le c ito ye n , p ro d u it  des dém ocraties grecques ; 
m ais i l  a m is dans les esprits  l ’ idée d ’une a u to r ité  centra le , 
a rb itre  des in té rê ts  p a rtic u lie rs , c o n trô la n t p a r ses agents
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Conclusion

l ’ a c t iv ité  des in d iv id u s  e t des groupes q u i lu i  son t subordonnés. 
Ce ne son t pas des c itoyens, ce son t des adm in is trés  que co n tie n t 
la  fo r te  m ach ine  im pé ria le , d o n t le fo n c tio n n e m e n t, s im p le  à 
l ’o rig ine , s’est in f in im e n t com p liqué  peu à peu. L ’ É ta t  d o it  à 
l ’a d m in is tré  la  po lice q u i le g a ra n t it con tre  les désordres, les 
vo ls et l ’oppression a rb itra ire , e t q u i le place dans des cond itions  
favorab les au tr a v a il  ; l ’a d m in is tré  d o it  à l ’É ta t  l ’obéissance 
e t l ’ im p ô t. Ces no tions a lla ie n t s’o b lité re r p o u r des siècles dans 
l ’anarch ie  du  h a u t m oyen  âge ; m ais inscrites  dans les textes 
des h is to riens e t des ju ris te s , v iv a n t  d ’une v ie  la te n te  dans les 
b ib lio thèques e t les écoles, elles é ta ien t appelées à redeven ir 
présentes e t actives dès que les grandes lignes du  m onde 
m oderne com m encera ien t à se dessiner.
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B IB L IO G R A P H IE  G É N É R A L E  

D E  L ’ H IS T O IR E  R O M A IN E  SOUS L ’ E M P IR E

I .  —  LES SOURCES :

U n e  é t u d e  d ’ e n s e m b l e  s u r  l e s  s o u r c e s  d e  l ’ h i s t o i r e  r o m a i n e  e s t  d a n s  

A .  R o s e n b e r g ,  Einleitung und. Quellenkunde zur römischen Geschichte 
( B e r l i n ,  1 9 2 1 ,  i n - 8° ) .  P o u r  l e s  s o u r c e s  l i t t é r a i r e s  d e  l a  p é r i o d e  i m p é r i a l e ,  

l e  t r a v a i l  d e  H .  P e t e r ,  Die geschichtliche Litteralur über die römische K a i
serzeit bis Theodosius 1 und ihre Quellen ( L e i p z i g ,  1 8 9 7 ,  2  v o l .  i n - 8 ° ) ,  r e s t e  

v a l a b l e .

L e s  i n s c r i p t i o n s  l a t i n e s ,  s o u r c e  p r i n c i p a l e  p o u r  l ’ h i s t o i r e  d e  l ’ E m p i r e ,  

s o n t  r é u n i e s  d a n s  l e s  t o m e s  I I  à  X V  d u  Corpus inscriptionum Latinarum  
( l e  t o m e  I  c o n t e n a n t  l e s  i n s c r i p t i o n s  d ’ é p o q u e  r é p u b l i c a i n e ) ,  p u b l i é  d e p u i s  

1 8 6 3  s o u s  l ’ i m p u l s i o n  e t  l a  d i r e c t i o n  d e  T h e o d o r  Mommsen ( n é  e n  1 8 1 7 ,  

m o r t  e n  1 9 0 3 ) .  A  c ô t é  d e  M o m m s e n  i l  f a u t  c i t e r  l e  s a v a n t  q u i  l e  p r e m i e r  

d o n n a  l e  m o d è l e  d e s  r e c h e r c h e s  é p i g r a p h i q u e s  p a r  l e s q u e l l e s  l e  x i x e  s i è c l e  

a  r e n o u v e l é  l ’ h i s t o i r e  r o m a i n e ,  B a r t o l o m e o  Borghesi ( n é  e n  1 7 8 1 ,  m o r t  

e n  1 8 6 0 )  ; l e s  Œuvres complètes d e  B o r g h e s i ,  r é u n i e s  s u r  l ’ i n i t i a t i v e  d e  

N a p o l é o n  I I I ,  f o r m e n t  1 0  v o l .  i n - 4 °  ( P a r i s ,  1 8 6 2 - 1 8 9 7 ) .  —  L e s  i n s c r i p t i o n s  

l e s  p l u s  i n s t r u c t i v e s  ( p r è s  d e  d i x  m i l l e )  s o n t  g r o u p é e s ,  t r a n s c r i t e s  e t  

a n n o t é e s  d a n s  H .  Dessau, Inscriptiones Latinæ selectæ ( B e r l i n ,  1 8 9 2 - 1 9 1 6 ,  

3  t o m e s  e n  5  v o l .  i n - 8° ) .  —  P o u r  l e s  i n s c r i p t i o n s  e n  l a n g u e  g r e c q u e ,  v o i r  l e  
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2 1 5 .
p e r f e c t i s s i m e s ,  p e r f e c t i s s i m a t , ,  2 0 8 ,

3 1 0  (n.), 3 3 5 - 3 3 6 ,  3 6 3 - 3 6 4 .  

P e r g a m e ,  1 5 7 ,  2 3 2 .

P é r o u ,  1 3 .

P e r s e ,  p o è t e ,  1 4 3 .

P e r s e ,  P e r s e s ,  1 6 3 ,  2 6 6 - 2 6 7 ,  2 7 3 -  

2 7 6 ,  2 8 7 - 2 8 8 ,  2 9 2 - 2 9 4 ,  2 9 8 - 2 9 9 ,  

3 0 1 ,  3 1 3 ,  3 2 1 ,  3 2 5 - 3 2 6 ,  3 7 0 ,  3 7 2 ,  

3 7 6 - 3 7 7 ,  3 8 2 - 3 8 3 ,  3 8 5 ,  3 9 3 ,  4 0 9 ,  

4 1 6 .

P e r s i q u e  ( g o l f e ) ,  1 8 2 ,  1 8 4 ,  2 2 9 -  

P e r t i n a x ,  2 1 0 ,  2 1 5 ,  2 4 4 - 2 4 a ,  2 5 2 ,  

2 5 5 , 2 6 8 .  -  n i p

P e s c e n n i u s ,  N i g e r ,  2 1 3 ,  2 4 0 -  •

P e t i l l i u s  C e r e a l i s ,  l é g a t  d e  v e s -  

p a s i e n ,  1 0 8 ,  1 1 5 .
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2 5 1 .

p r o c o n s u l s ,  2 9 ,  3 1 0 ,  3 2 9 - 3 3 0 ,  3 6 1 .  

p r o c o n s u l a i r e  ( p o u v o i r ) ,  1 7 ,  1 8 ,  1 9 .  

P r o c o p e ,  u s u r p a t e u r ,  3 8 1 - 3 8 3 .  

P r o c u l u s  ( j u r i s t e ) ,  p r o c u l i e n s ,  1 4 5 .  

P r o c u l u s ,  u s u r p a t e u r ,  3 0 0 .  

p r o c u r a t e u r s ,  3 0 ,  3 4 ,  8 2 ,  1 9 0 - 1 9 1 ,  

2 0 7 ,  2 5 4 ,  3 4 1 .

P r o p e r c e ,  1 3 8 ,  1 4 3 .  

p r o p r é t e u r s ,  3 0 .  

p r o s é l y t e s ,  1 1 8 ,  1 6 5 ,  1 8 8 .  

protectores, 3 1 3 ,  3 6 3 .

P r o v e n c e ,  5 4 .

p r o v i n c e s ,  a d m i n i s t r a t i o n ,  1 8 ,  2 8 -  

3 2 ,  3 2 8 - 3 3 1 ,  3 6 1 ,  3 8 9 ;  —  p r o 

v i n c e s  i m p é r i a l e s ,  2 9 - 3 0 ,  3 3 ,  5 7 ,  

1 1 3 ,  1 9 2 ,  2 6 4  ; —  p r o c u r a t o -  

r i e n n e s ,  3 0 ,  5 3  ; —  s é n a t o r i a l e s ,  

2 9 - 3 1 ,  3 3 ,  3 4 ,  8 2 ,  1 1 3 ,  1 9 2 ,  2 5 1 ,  

2 6 4 ,  3 1 0 - 3 1 1  ; —  v i e  é c o n o m i q u e  

d a n s  l e s  p r o v i n c e s ,  2 2 6 - 2 2 7  ; —  

v i e  i n t e l l e c t u e l l e ,  1 4 3 ,  1 4 7 ,  2 2 7  ;
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—  v i e  r e l i g i e u s e ,  1 5 6 ,  1 6 3 ,  2 2 8  ;

—  c o n d i t i o n  e t  r ô l e  d e s  p r o v i n 

c i a u x ,  8 3 ,  1 1 1 , 1 1 9 - 1 2 2 ,  1 7 7 , 1 9 7 -  

2 0 4 .

P r u d e n c e ,  p o è t e ,  4 0 5 .

P r u t h ,  1 0 ,  2 5 9 .  

pseudo-comitatenses, 3 3 3 .

P t o l é m a ï s ,  1 9 9 .

P t o l é m é e s  ( L a g i d e s ) ,  3 0 .

P t o l é m é e ,  r o i  d e  M a u r é t a n i e ,  8 9 .  

P t o l é m é e ,  s a v a n t ,  2 3 3 .  

p u b l i c a i n s .  —  V o i r  : f e r m e  d e s  î m -

P u l c h é r i e ,  i m p é r a t r i c e ,  4 1 6 ,  4 1 8 ,  

4 2 1 ,  4 2 2 .

P u p i e n ,  2 8 6 - 2 8 7 .  

p y t h a g o r i s m e ,  1 6 3 - 1 6 4 .

Q u a d e s ,  1 0 ,  1 1 7 ,  2 1 0 - 2 1 2 ,  3 7 2 ,  

3 8 2
q u a t u o r v i r s  ( d e s  r u e s  d e  R o m e ) ,  2 2 .  

q u e s t e u r s ,  2 2 ,  2 4 ,  2 6 - 2 7 ,  2 9 ,  3 4 ,  8 1 ,  

8 2 ,  3 1 1 ,  3 3 5  ; —  m u n i c i p a u x ,  

.  —  q u e s t e u r  d u  p a l a i s  i m p é 

r i a l ,  3 6 1 .
Q u i e t u s ,  u s u r p a t e u r ,  2 9 3 - 2 9 4 .  

q u i n d é c i m v i r s  ( d u  c u l t e ) ,  1 5 4 ,  3 9 8 .  

Q u i n t i l i e n ,  1 1 9 ,  1 4 3 .

Q u i n t i l l u s ,  e m p e r e u r ,  2 9 7 .

R

R a b a t ,  2 4 8 .

R a d a g a i s e ,  4 1 9 .

ratio prívala. — V o i r  : res privata. 
rationalis, 2 5 4 ,  3 4 1 ,  3 6 1 .  

R a t i s b o n n e ,  1 1 6 .

R a u r a q u e s ,  86  ( » . ) •

R a v e n n e ,  8 6 ,  3 4 9 ,  4 1 4 ,  4 2 2  ,  

f l o t t e ,  3 7 ,  1 0 4 ,  2 4 5 .

R e g a l i a n u s ,  u s u r p a t e u r ,  2 9 4 .

R e i m s ,  1 0 8 ,  3 2 9 .  

r e l é g a t i o n ,  6 3 .

r e l i g i o n  : v o i r  g r é c o - r o m a i n e ,  o r i e n 

t a l e s ,  c h r i s t i a n i s m e ,  c u l t e  i m p é 

r i a l ,  j u d a ï s m e ,  

r e l i g i o n s  l o c a l e s ,  2 2 8 .

R è m e s ,  1 0 8 .

res privata, 2 5 4 ,  3 6 1 .

R e s a i n a  ( M é s o p o t a m i e ) ,  2 8 8 .  

r e s c r i t s ,  1 9 0 .

Rétie, 53, 102, 116, 210, 211, 292, 
295, 296, 297, 301, 382, 389 (n.), 
423.

R h a d a m i s t e ,  9 4 .  

r h é t e u r s ,  1 3 9 - 1 4 3 ,  2 3 2 ,  3 4 5 .

R h i n ,  4 8 - 4 9 ,  5 4 - 5 6 ,  8 5 - 8 7 ,  1 0 4 ,  1 0 8 ,  

1 1 5 - 1 1 6 ,  1 8 7 ,  2 1 0 ,  2 5 9 ,  2 6 7 ,  2 8 2 ,  

2 9 2 - 2 9 3 ,  3 0 1 ,  3 0 3 ,  3 2 4 - 3 2 5 ,  3 7 2 ,  

3 8 2 ,  3 8 5 ,  4 1 9 .

R h o d e s ,  4 1 ,  1 0 7 ,  2 3 2  

R h o d o p e ,  p r o v i n c e ,  3 2 9 .

R h ô n e ,  5 4 ,  3 2 8 .

R i f ,  2 1 1 ,  2 7 3 .

R i m i n i .  —  V o i r  : A r i m m u m .  

riparienses, 3 3 3 .

«  R o m a n i a  » ,  3 8 8 .

R o m e ,  d é e s s e ,  1 5 7 - 1 5 9 ,  2 0 3 ,  •

R o m e ,  a d m i n i s t r a t i o n ,  2 4 ,  2 5 ,  o t ,  

3 3 ,  6 2 ,  8 1 ,  1 3 5 ,  2 0 7 ,  2 1 6 ,  2 6 4 ,  

3 1 1 ,  3 2 9 ,  3 3 1 ,  3 7 9  ;  —  g a r n i s o n ,  

4 3 - 4 4 ,  6 1 - 6 2 ,  1 0 3 ,  1 1 3 ,  1 2 2 ,  2 4 9 -

250, 286 ; —  ra v ita il le m e n t, 24-
2 5 ,  3 0 ,  3 4 ,  8 3 - 8 4 ,  1 2 5 - 1 2 7 ,  1 3 * ,  

3 4 1  ;  —  m o n u m e n t s ,  3 2 ,  7 8 ,  1 0 9 ,  

1 2 8 ,  1 4 6 - 1 4 8 ,  1 5 4 - 1 5 5 ,  1 5 7 ,  1 5 8 ,  

1 6 2 ,  1 6 4 ,  1 8 0 , 1 9 4 ,  2 0 3 ,  2 3 5 - 2 3 6 ,  

2 6 5 ,  3 0 6 ,  3 1 7 ,  3 4 5 ,  3 5 8 ,  3 8 1  ; —  

m œ u r s ,  1 3 2 - 1 3 7 ,  1 4 8 ,  2 2 0 ;  

v i e  i n t e l l e c t u e l l e ,  1 3 7 - 1 3 8 ,

1 4 5 ,  2 3 1 ,  3 1 8  ; —  v i e  r e l i g i e u s e > 

1 5 7 - 1 5 9 ,  1 6 2 - 1 6 4 ,  1 6 5 ,  2 0 3  ; - -  

c h r i s t i a n i s m e ,  7 8 ,  1 1 8 - 1 1 9 »

1 7 0 ,  2 4 0 ,  3 1 5 ,  3 1 7 ,  3 5 7 ,  3 6 0 ,  3 9 1 -

393  ; —  é v é n e m e n t s  q u i  s e  p a s s e n t

à  R o m e ,  7 1 - 7 2 ,  7 8 ,  1 0 1 ,  1 ° 5 ’  2 1 5 ,  

2 4 4 - 2 4 5 ,  2 8 6 - 2 8 7 ,  3 0 8 ,  3 4 9 ,  3 5 1 ,  

3 7 0 ,  3 8 6 ,  3 8 8 ,  4 2 0 ,  4 2 2 .

R o m u l u s ,  f i l s  d e  M a x e n c e ,  5 0 0 .

R o u g e  ( m e r ) ,  1 0 ,  5 0 ,  1 2 6 ,  2 2 9 ,  2 7 3 ,  

3 9 4 .

R o u m a n i e ,  1 7 9 .

R o u s s i l l o n ,  5 4 .  ,
r o u t e s ,  2 5 ,  3 4 ,  1 2 6 ,  2 2 6 ,  3 7 9  ( n . ) .  

R o x o l a n s ,  1 0 7 ,  1 8 7 .
R u b è l l i u s  P l a u t u s ,  a r r i é r é  p e t i t -  

f i l s  d e  T i b è r e ,  7 7 .
R u f i n ,  p r é f e t  d u  p r é t o i r e ,  3 8 7 ,  4 1 1 -

4 1 2 .
R u f i u s  V o l u s i a n u s ,  p r é f e t  d u  p r é 

t o i r e ,  3 5 0 .
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r u r a l e s  ( p o p u l a t i o n s ) ,  2 0 2 ,  2 0 7 ,  2 5 6 “  

2 5 7 ,  2 6 5 - 2 6 6 ,  3 0 9 ,  3 1 3 ,  3 2 1 ,  3 9 2 .  

R u s s i e ,  8 ,  1 1 ,  2 8 2 .  

R u t i l i u s - N a m a t i a n u s ,  p o è t e ,  3 8 8 .

S

S a b a o th , 165.
S abazios, d ie u  tra c o -p h ry g ie n , 162, 

165.
Sabéens, 10, 46.
S ab ine , fe m m e  d ’ H a d r ie n , 185. 
S ab inu s  ( ju r is te ) ,  sa b in ie n s , 145, 

234-235.
S a b inu s , in s u rg é  g a u lo is , 108. 
Saeastène, 6.
sacerdotes (d u  c u lte  im p é r ia l) ,  159. 
Saces, 6, 184, 276-277, 408. 
S a c ro v ir ,  in su rg é  g a u lo is , 86. 
S adducéens, 166, 168.
S aha ra , 90, 114, 165, 248, 272. 
S a in t-B e rn a rd  (G ra n d ), 102, 187. 
S a in t-B e rn a rd  (P e t it ) ,  52, 187. 
S a in t-G o th a rd , 187.
Salasses, 52.
S a liens, 154, 393.
S a lone , 345, 412.
S a lo n in a , fe m m e  de G a llie n , 315. 
S a lo n in u s , fds de G a llie n , 291, 293 

(» .), 295.
Salsa (sa in te ), m a r ty re ,  391 (n .). 
S a lus , d iv in i té ,  155.
S a lv iu s  J u lia n u s , ju r is te ,  190, 23 4 - 

235.
S a m a rie , co n tré e , 52, 92.
S am a rie , v i l le ,  106.
S a m n iu m , 329, 389 (n.).
Sam os, 107.
S a m o u d ra g o u p ta , r o i  dans l ’ In d e , 

408.
s a n h é d r in , 167-168.
Saône, 54, 86 (n .).
S a p o r I er, r o i  de Perse, 287-288 , 

292-293 , 298.
S a p o r I I ,  367, 370, 372, 376-377 , 

383, 385, 393.
S a p o r I I I ,  385.
S a rd a ig n e , 29, 30 , 224-225 , 328. 
S a rm a tes , 8 ,1 1 ,  48, 92 -93 , 117, 282, 

305, 353, 359, 372, 382, 416 ; —  
v o ir  aussi : A la in s , Iazyg es , R o x o - 
lans .

S a rm ize ge tu sa , 179.
S a rra z in s , 325.
Sassanides, 274, 276.
S a ta k a rn is , d y n a s tie  h in d o u e , 277.
S a tu rn e , 228.
S a tu rn in u s , u s u rp a te u r , 300.
S a tu rn in u s , évêque de T o u lo u se  

(s a in t S e rn in ), 315.
S avo ie , 54, 423.
S axons, 291, 293, 321, 372, 381, 

419.
S cæ vo la , ju r is te ,  235.
S c a n d in a v ie , 10.
S carp one , 382.
sch ism es, 317, 398.
scholæ, 363.
sciences, 149-150, 233, 369, 405 .
S eord isques, 9 (n.).
Scots, 349, 370, 381, 419.
S c r ib o n ia , fe m m e  d ’O c ta v e , 39 .
s c u lp tu re , 146-147, 228, 235-237 , 

267-268, 406.
S cy th e s , 8, 11.
s c y th o -s a rm a te  (a r t ) ,  8.
S ébaste, 106.
S é cu rité , d iv in i té ,  155.
S eine, 54, 325.
Seius S tra b o , p ré fe t  d u  p ré to ire , 

65.
S é jan , 65 -68 .
S é leucides, 6 , 47.
Séleucie , n o m  de p lu s ie u rs  v il le s , 6.
Séleucie (su r le  T ig re ) ,182 , 183, 209, 

247, 301.
S em nons, 55.
S éna t : p o li t iq u e  à l ’ époque  ré p u 

b lic a in e , 15 -17  ; —  c o m p o s it io n  
e t a t t r ib u t io n s  sous les e m pere u rs , 
25 -27 , 31 -32 , 34, 83, 111, 177, 
264-265, 308 ; —  ra p p o r ts  ave c  
les e m pere u rs , 63, 79, 118 , 175- 
176, 192 , 250-251, 284, 286, 3 1 0 - 
312 ; —  o b je t  d ’u n  c u lte ,  158 , 
160-161 ¡ —  S é n a t d u  B a s -E m p ire , 
334-336 , 364 , 3 7 8 -38 0 , 417 ; —  
S éna t de C o n s ta n tin o p le , 359, 
417 ; —  v o ir  auss i : c la riss im e s , 
o rd re  s é n a to r ia l.

sé n a tu s -co n su lte s , 176, 190 , 327.
Sénèque, le  pè re , 139, 144.
S énèque, le  p h ilo s o p h e , 73 -78 , 83, 

84, 125, 136, 1 3 9 -1 4 4 , 150, 161.
Sens, 371, 372, 389 (.n .).
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S e p tim e  S évère. 153 (n.), 216, 245- 
255, 257, 268, 26 9 .'

Séquanes, 86 (n.), 108.
S équ an ie , 329.
S é ra p is , 162.
S erb ie , 9 (n.), 48, 117.
S e rd ica , 48 , 298 (n.) ; —  con c ile , 

400.
S erena, fem e  de  S t i l ic o n ,  414. 
Sères, 8 (n.).
S é re th , 259.
S e rn in  (sa in t) . —  V o ir  : S a tu rn in u s . 
S e rto r iu s  M a c ro , p ré fe t d u  p ré 

to ir e ,  67, 68, 70.
S é tif ,  187.
S évère, e m p e re u r d u  i v e siècle,

345, 348 -35 0 , 354.
S évère A le x a n d re , 260, 263-267, 

270, 284.
Sévères, d y n a s tie , 243, 251-254. 
S é v ille , 126, 177.
S e x tu s  E m p ir ic u s , p h ilo so p h e , 234. 
S h e tla n d , 142.
S ib é rie , 11, 281.
S icam bres , 55.
S ic ile , 29, 127, 144, 177, 224-225, 

306.
S ie n -p i, b a rb a re s , 281, 409-410. 
S ila n u s  (L u c iu s  J u n iu s ) , fiancé  

d ’O c ta v ie , 74-75.
S ila n u s  (D e c im u s  J u n iu s ) , frè re  de 

L u c iu s ,  77.
S ila n u s  (M arcus J u n iu s ) , frè re  des 

p ré cé d e n ts , 76.
S ila n u s  (L u c iu s  J u n iu s ) , fils  de 

M a rcu s , 78.
S iliu s , a m a n t de M essa line , 74. 
S iliu s  I ta lic u s ,  po è te , 143.
S ilu re s , p e u p le  b re to n , 115.
S ilv a in ,  évêque  d ’ É m èse, 354. 
S ilv a n u s , u s u rp a te u r, 372.
S im e o n  (s a in t) , m a r ty r ,  240.
S im o n , in su rg é  ju i f ,  106.
Sinæ, 8 (n.).
S in a ï, 46, 180.
S io u a n - t i,  e m p e re u r ch in o is , 8. 
S irm iu m , 296, 297, 301, 324, 352, 

413 (n .).
S isc ia , 308, 371, 386.
S it t iu s ,  29 (n.).
S ix te  I L  —  V o ir  : X y s tu s .
S laves, 10, 282.
S m y rn e , 158, 232, 240.

Soæ m ias. —  V o ir  : J u l ia  Soæ mias. 
sodales (d u  c u lte  im p é r ia l) ,  158. 
so d a lité s , 154-155.
S o fia . —  V o ir  : S e rd ica .
S ohæ m us, p ro té g é  de N é ro n , 94. 
S ohæ m us, p ro té g é  de M a rc -A u rè le . 

209.
S o le il, d ie u , 147, 253, 261, 263, 317, 

327, 358, 366, 406.
S o lw a y , 187.
S ophène, 94, 182. 
s o p h is tiq u e , 232-234, 268, 404. 
so rce lle rie , 150, 238.
S oud an , 12 , 114, 229, 272.
Souen K iu a n ,  gé néra l ch in o is , 279. 
S oung, d y n a s tie  ch ino ise , 410. 
S p a la to , 345. 
spectabiles, 378-379, 417. 
spectac les, 148, 208.
S po lè te , 290. 
s p o rtu le , 135.
S tace, 143, 163.
S ta t i l ia  M essa lina , fe m m e  de N é

ro n , 79.
S ta t iu s  P riscus , lé g a t de C app a - 

doce, 209.
S téph ano s , s c u lp te u r , 146.
S t il ic o n , 387, 411-415, 418-420. 
s to ïc ism e , 141, 1 5 0 , 153.
S tra b o n , 144.
S tra s b o u rg . — V o ir  : A rg e n to ra tu m . 
s tu cs , 146.
succession a u  p o u v o ir ,  38 -42 , 110, 

173-174, 205, 215-216, 252, 322- 
323, 352-353 , 366.

Suède, 229.
S ué tone , 234.
S u e to n iu s  P a u llin u s , lé g a t de C laude 

e t  de N é ro n , 88, 90.
Suèves, 48 , 57, 419, 420.
Suisse, 53, 86 (n.).
S u lp ice  S évère, a u te u r  c h ré t ie n , 

405.
S u lp ic i i  ( le s ),léga ts  de G e rm a n ie , 79. 
S u m a tra , 12, 229.
S u ra s h tra , ro y a u m e  de l ’ In d e , 276- 

277, 408.
Suse (S us iane), 6.
Suse (A lpes  C o ttie n n e s ), 53.
S yène, 273.
S y lla , 15 , 16, 58 162.
S y m m a q u e , 389, 392-393, 404. 
s y n c ré tis m e  re lig ie u x , 238.
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S y rie , o rg a n is a tio n , 16, 29, 46, 52, 
91, 92, 9 5 ,1 0 7 ,1 1 3 ,1 8 1 , 249, 250, 
303, 389 (n.) ; —  v ie  éco n o m iq u e , 
126, 226-229 , 376, 388 ; —  v ie  
in te lle c tu e lle ,  e t a r t is t iq u e , 144, 
237, 406 ; —  v ie  re lig ieuse , 151, 
159, 163 ; —  c h r is t ia n is m e , 166, 
168, 240, 344, 354, 375-376, 
391-392, 399, 400 ; — • événem ents  
q u i s’y  pa ssen t. 93, 115, 173, 
209, 246, 247, 261-262, 288, 289, 
292-294, 298, 300, 325, 371, 381.

S y rie n n e  (déesse), 163, 237.
S y r ie  (G ra n d e ), 46 , 114.

T

T a c fa r in a s , in su rg é  be rbè re , 88-89. 
T a c ite , h is to r ie n , 80, 115, 116, 133, 

140, 175, 231.
T a c ite , e m p e re u r, 300, 312.
T a n a ïs . —  V o ir  : D o n .
T a n g e r. —  V o ir  : T in g i.
T a n it ,  228. 
ta o ïsm e , 279.
Tapæ . —  V o ir  : P o rte s  de F e r. 
T a p ro b a n e . —  V o ir  : C ey lan . 
T a rc o n d im o to s , r o i  en  C ilic ie , 51, 

91.
T a re n ta is e , 187.
T a rra e o n a ise , 328, 389 (n .). 
T a rra g o n e , 158, 293, 308, 315. 
T a rru te n u s  P a te rn u s , p ré fe t  d u  

p ré to ire , 214.
T a rse , 168, 352.
T a t ie n , a p o lo g is te  c h ré t ie n , 241. 
T a u n u s , 116. 
ta u ro b o le , 237-238.
T a u ru s , 47.
T a za  (M a ro c ), 303.
T ch a m s , 7.
T c h a n d ra g o u p ta , ro i dans l ’ In d e , 

408.
T c h e n g -to u , v i l le  de C h ine , 279. 
T c h o u a n g -s te u , p h ilo so p h e  ch in o is , 

279.
Tébessa. —  V o ir  : T h éves te . 
T e n c tè re s , 55.
T e ra ra m in i,  ro i d ’ E th io p ie , 273. 
T e rre , déesse, 153.
T e r tu l l ie n ,  270.
Tessala  (A lg é r ie ), 273.

Tess in , 187.
T e tr ic u s , e m p e re u r g a u lo is , 299.
T e t t iu s  J u lia n u s , lé g a t de D o m i-  

t ie n ,  177.
Teutoburgiensis (saltus), 56, 85.
T h a m u g a d i. —  V o ir  ; T im g a d .
th é â tre , 140, 148.
T h é m is tio s , so p h is te , 404.
T h e o d o ra , fem m e de C onstance 

C h lo re , 322, 348 (n .).
T h é o d o re  de G ad a ra , rh é te u r, 139.
Théodose, père de Théodose I er, 

381-382.
Théodose I er, 382 , 384-389 , 392, 

401-402.
Théodose I I ,  414, 416-418, 421-422.
T h é o n , rh é te u r, 232.
T h é o n , m a th é m a tic ie n , 405.
T h é o p h ile , p a tr ia rc h e  d ’A le x a n d r ie , 

417.
Thessa lie , 159, 329.
T h e ssa lo n iq u e , 295, 353, 388.
T h é ve s te , 114, 187.
T h ra ce , 10, 48, 52, 90, 107, 126. 

180 (n.), 289, 291, 298 (n.), 299, 
301, 305, 329, 330, 344, 352-353, 
383, 384, 386.

T h rase a , v ic t im e  de N é ro n , 79.
T h u lé , 142.
T h u r in g e , 56, 210.
T h y s d ru s , 285.
T ib è re , 24, 40 -41 , 53 -58, 59 -69, 

7 1 ,7 2 , 80, 81, 86, 90 -91, 9 3 ,1 2 6 , 
128, 134, 139, 155, 156, 158, 162, 
165, 177.

T ib e r iu s  G em e llus , p e t it - fd s  de 
T ib è re , 68-70.

T ib e t,  11 -12 , 410.
T ib re , 62, 351.
T ib u lle ,  138.
T ic in u m . —  V o ir  : P a v ie .
T if l is ,  93.
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