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UN CHAS8K-C1U)ISÉ UIPLOMATIQUK 
DANS IK PÉLOPONNÈSK AU SIÈCLE AVANT J.-C. 

Matri carissimae 

Antigone I I I Doson, d o n t le règne s 'é tend de 229 à 221, est 

sans conteste l ' un des pr inces les plus fortunés de la l ignée macé-

don ienne après Alexandre le G r a n d et il est en tou t cas un t i t re 

que nu l ne p e u t lui d i sputer : le successeur de Démétr ius I I fu t 

le dern ier m o n a r q u e macédon ien don t toutes les entreprises ou 

presque toutes fu ren t couronnées de succès. A sa mort , le 

r o y a u m e de M a c é d o i n e avai t récupéré toute l ' influence — et 

m ê m e au-de là — pe rdue sous le règne ma lheu reux de Démétr ius 

I I (239-229). L a naissance ne dest inai t p o u r t a n t pas Ant igone à 

la fonction royale puisque lu i -même et Démét r ius I I n 'é ta ient 

q u e cousins, mai? le hasard fit bien les choses puisque ce collatéral 

fu t désigné, à la m o r t de son pa ren t , comme tu t eu r d u fils en bas 

âge, le f u t u r Phi l ippe V, q u e laissait le feu roi i. L a charge qu ' i l 

ava i t i naugurée en qua l i té de tu teur , Doson la t e rmina au t i t re 

de roi qu ' i l a b a n d o n n a , à sa mor t survenue en 221, au j e u n e 

Phi l ippe. Ce bref règne fu t r iche en événements et fécond en 

heu reux résultats p o u r la Macédo ine ̂ . 

E n Grèce cont inenta le , la décade qu i court d e 230 à 220 est 

illustrée, hormis Ant igone Doson, pa r deux figures de proue : 

Ara tos de Sicyone, s t ratège de la ligue achéenne , et Cléomène 

I I I , roi de Spar te . Cet te pér iode est remplie des vicissitudes 

' PoLYBE, II , 45, 2. TROGUE-POMPéE, Histoires Philippiques, Prologue X X V I I I . 

PLUTARQUE, Paul'Émite, 8 , 3 . JUSTIN, X X V I I I , 3 , 9 . EUSèBE, Chronique, I , 2 3 8 

(Schône). GEORGES ^E SYNCELLE, I, 267 B (p. 508 Dindorf). 

' Pour le récit détaillé des événements qui secouèrent la Grèce d'Europe et la 

Macédoine sous les règnes de Démétrius II et Antigone III, je renvoie à un ouvrage 

dont je me plais à souligner la remarquable lucidité politique : E. WILL, Histoire 

politique du monde hellénistique {323-30 av. J.-C), Nancy, 1966, I, pp. 311-364, dans 

Annales de l'Est publiées par la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de l'Université de 

Nancy, Mémoire n» 30. 
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qui miren t ces trois personnali tés a u x prises, mais il convient 

de ne po in t négliger le rôle j o u é pa r d ' au t re s forces poli t iques, 

la confédéra t ion étolienne n o t a m m e n t . Le b u t de la modeste 

enquê te qu i commence ici est tr iple : j ' é tud ie ra i d ' a b o r d l 'histo-

rici té d ' u n e al l iance conclue (ou non) ent re Macédoine , Étolie 

et Spar te a u d é b u t de la décade ; j e ferai ensuite des remarques 

d ' o r d r e chronologique à propos de cette tr iplice ; j ' e x a m i n e r a i 

enf in le j e u des alliances d ip lomat iques qu i se nouen t et se dé-

nouen t dans le Péloponnèse sous le règne d 'An t igone I I I Doson ^. 

Ce faisant , j e serai amené , p a r la n a t u r e m ê m e de l ' enquête , à 

émet t re u n j u g e m e n t sur la crédibil i té his tor ique de Polybe, qui 

figure au n o m b r e des sources principales pour cette pér iode qu' i l 

é tud ie dans son in t roduc t ion [nQoxaxaaxevrj). 

* 
* * 

L'his tor ien de Mégalopol is re la te c o m m e suit les circonstances 

qu i au ra i en t a m e n é la const i tut ion d ' u n e al l iance dir igée cont re 

la ligue achéenne aux a lentours de l ' an 230 : 

1. '0?.o<yxsQscrréQaç ôè ysvofiévrjç av^ijffsœç ôià ravxa 

xai TiQoxoTifjç nsQi ro ëdvoç (se . l a l i g u e a c h é e n n e ) , Al-

r w X o l ôià rrjv s/i(pvrov àôixîav xal nXeove^iav (pdovr]-

cravreç, ro ôè nke.lov èXnlcsavxeç xaraôieXéadai ràç nôkeiç, 

xaOânEQ xai ngéregov ràç fièv \4xaQvâva>v ôieveî/iavro 

TiQoç 'AXéiavÔQov, ràç ôè rcHv 'Axaicôv ène^àXXovxo nqoç 

'Avriyovov rov Fovarâv, 2 . xal r o r e naQanhqaiaiç èXnl-

ctiv ènaQdévrsç à n t r ô k f j i r j a a v ' A v T i y 6 v o) Te rû) 

xar' èxeîvovç rovç xaïQOVç nQoeaxwri Maxeôdvcov, èniXQO-

nevovri ôè (piXiTiiiov naiôoç ôvxoç, xai KXeoixévei 

x(b ^aaiXeî Aaxeôaifj.ovîmv xoivcoveîv xai a v jx-

71 X é X e i V ànq/oxÉQOiz â fi a x à ç % E l Q a 

3. 'Ogcovreç yàg xàv 'Avxîyovov xvQievovxa /lèv rwv xaxà 

' Sur la politique de ce prince, l'ouvrage de base est l'étude de M . T. PIRAINO, 

Antigono Dosone re di Macedonia, Palerme, 1953, dans Atti délia Accademia di Scienze, 

Lettere e Arti di Palermo {Série quarta. Volume XIII). Parle seconda : LETTERE [Anno 

accademico 1952-53), fasc. III, pp. 301-375. On consultera aussi K. -W. WELWEI, 

Das makedonische Herrschaftssystem in Griechenland und die Politik des Anligonos Doson, 

dans Rheiniscites Muséum fûr Philologie (N.F.), 110 (1967), pp. 306-314, mais cet 

article n'intéresse pas directement mon propos. 
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Maxsôovîav àacpakwç, ô^oXoyovfievov ôè xal jiQoôrjÀov 

OQOV ôvra rœv 'Axaiœv ôià TO rov 'AxQoxÔQivdov nqa^i-

xoTielv, 4 . VTiéXa^ov, ei rovç Aaxeôaifioviovç nqoaXa^ôvreç 

ëri xoivcovovç acpiai r f j ç èni^oXrjç nQosfJL^i^àaaiev eiç rrjv 

ngàç ro êdvoç ànéxOeiav, gqôîmç xarayœviaaaQai rovç 

'Ay^aiovç èv xaïQÔ) avve7ii6é/j.svoi xal navraxôOev nsQi-

artjaavreç avroîç rov nàXe/iov 

C e t t e t r i p l i c e É t o i l e / M a c é d o i n e / S p a r t e e s t - e l l e u n e r é a l i é ? 

S ' a g i t - i l a u c o n t r a i r e d ' u n e s u p e r c h e r i e m a n i g a n c é e a posteriori 

p a r l a p r o p a g a n d e a c h é e n n e ? L ' é r u d i t i o n m o d e r n e s ' e s t d i -

v i s é e s u r l a q u e s t i o n , l e s u n s t e n a n t p o u r l ' h i s t o r i c i t é , l e s a u t r e s 

c o n c l u a n t à u n e f a b l e ^. C ' e s t à c e t t e d e r n è r e é c o l e q u e j e m e 

r a l l i e , m a i s l ' a r g u m e n t a t i o n q u ' e l l e d é v e l o p p e n ' e s t p a s t o u j o u r s 

s a n s f a i l l e : a u s s i c o n v i e n t - i l d e r e p r e n d r e l ' e n q u ê t e s u r n o u -

v e a u x f r a i s d ' a u t a n t p l u s q u e l a t h è s e d e l a r é a l i t é d e l a t r i p l i c e 

a t r o u v é r é c e m m e n t t r o i s d é f e n s e u r s s u p p l é m e n t a i r e s ®. J e t e n -

* PoLYBE, II , 45, 1-4. A u premier paragraphe, ôtà ravra désigne les circonstan-

ces, propices à l 'Achaîe, entourant la mort de Démétrius II et favorisant l'adhésion 

à la l igue d'importantes cités du Péloponnèse nord-oriental. 

' Partisans de l'historicité : E. REUSS, Chronologie der Regierung Kleomenes III von 

Sparla, dans Neue Jahrbûcher fûr Philologie und Pàdagogik, 107 (1873), pp. 591 et 596. 

V . EHRENBERO, RE, 2 ' série, III (1929), 1431. Envisagent la possibilité de la triple 

all iance mais avec plus de prudence que les précédents : M . HOLLEAUX, Éludes 

d'histoire hellénistique. La date de la première guerre romaine d'Illyrie, dans Revue des Études 

grecques, 43 (1930), p . 253 (note 3) . M . FEYEL, Polybe et l'histoire de Béotie au III' 

siècle avant noire ère, Paris, 1942, pp. 108-110, dans Bibliothèque des Écoles françaises 

d'Athènes et de Rome, 152. E. W'ILL, O. C, pp. 331-332. Adversaires de l'historicité : 

I . M . J . VALETON, De Polybii fontibus et auctoritate disputatio critica, Utrecht, 1879, 

pp. 154-157. J . V . A . FINE, The Background of the Social War of 220-217 B.C., dans 

American Journal of Philology, 61 (1940), pp. 132-135. F. W . WALBANK, A historical 

Commentarj on Polybius, Oxford, 1957, I, pp. 239-242. J . A. O . LARSEN, Greek fédéral 

States. Their Institutions and History, Oxford, 1968, p. 314. K . -E . PETZOLD, Studien 

zur Méthode des Polybios und zu ihrer historischen Auswertung, Munich , 1969, pp. 117-121, 

dans Vestigia. Beitràge zur alten Geschichte, 9. J e n'ai malheureusement p u consulter 

M . KLATT, Forschungen zur Geschichte des achâischen Bundes. Erster Teil : Quellen und 

Chronologie des kleomenischen Krieges, Berlin, 1877, pp. 41-42 qui est parmi les adver-

saires les plus résolus de la triple alUance. 

' G. A . LEHMANN, Untersuchungen zur historischen Glaubwûrdigkeii des Polybios, M u n -

ster, [1967], pp. 340-341, dans Fontes et Commentationes. Schriftenreihe des Instituts fûr 

Epigraphik an der Universitàt Munster, 5. R . A. DE LAIX, Polybius' Credibility and the 

Triple Alliance of 230/229 B.C.. d a m California Studus in classical Antiquity, 2 (1969), 
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t e r a i de jus t i f ier m a posit ion de scepticisme en r é fu t an t les 

motifs invoqués, qu i sont loin d e me séduire, et en m e fondan t 

sur des témoignages que ces trois savants négl igent . L e h m a n n 

développe une série d ' a r g u m e n t s t endan t à d é m o n t r e r l'his-

torici té de l 'a l l iance en t re Spar te et l 'Êtolie, ce qu i m e semble 

dès l ' abord u n e m é t h o d e singulière et improp re en tou t cas à 

p rouver l 'existence d ' u n e triple en ten te : j ' e x a m i n e r a i ses a rgu-

m e n t s b ientôt C'est de La ix qu i défend avec le plus de con-

vict ion et a u m o y e n d ' u n système cohérent l 'historici té du triple 

pac te , à laquel le j e ne crois pas, tandis q u ' O l i v a procède avec 

p lus de circonspect ion sans avancer d ' a r g u m e n t s or iginaux. 

C 'es t donc la théor ie de de La ix que j ' envisagera i p a r pr ior i té . 

* 
* * 

Cet au t eu r s ' a t t ache d ' a b o r d à ré fu te r les a rgumen t s c o m m u n é -

m e n t défendus p a r la thèse opposée I l convient de dé te rminer 

si la cont re -épreuve à laquel le d e La ix soumet l ' au t re théorie 

r u ine celle-ci ou la laisse in tac te . 

1° Les débats à l'assemblée Spartiate de 210: l ' Ê t o l i e , a l l i é e à 

R o m e depuis 211, envoie l ' année su ivante à S p a r t e Chlénéas en 

d é p u t a t i o n avec mission de gagner Lacédémone à la nouvelle 

en ten te : son discours d e v a n t l 'assemblée laconienne, conservé 

p a r Polybe °, ignore l ' a l l iance Spar te -Eto l ie q u i au ra i t été con-

clue sous Cléomène I I L Cet te omission ne p rouve r ien selon de 

L a i x : ce discours est rhé to r ique et Chlénéas n ' é t ab l i t pas u n e 

liste exhaust ive des bienfai ts étoliens envers la Grèce . J e n e 

vois, p o u r m a p a r t , n u l inconvénien t à souscrire à ces remarques , 

ma i s il est deux é léments que de La ix a négligés et qu i m e sem-

b len t invaUder sa théor ie de l 'historici té de la tr iplice : a) il 

p p . 65-83. P. OLIVA, Sparta and her social Problems, Amsterdam et Prague, 1971, 

p . 234. 

' Voir infra, pp. 138-141. 

� R . A. DE LAIX, art. cit., pp. 66-71. L'on trouvera les arguments combattus par 

celui-ci auprès des auteurs cités supra, p. 125 (note 5 in fine). 

' POLYBE, IX, 28, 1 - 31, 6. La critique s'accorde à admettre l'authenticité des 

discours rapportés par Polybe, non pas qu'il faille y voir le compte rendu littéral 

en quelque sorte des paroles réellement prononcées, mais du moins le Mégalopoli-

tain transmet-il la substance de l'argumentation développée. C'est là en gros et 

mutatis mutandis la position que THUCYDIDE, I, 22, 1 professait à l'égard des discours. 

Sur la théorie polybierme des discours, voir P. PéDEOH, La méthode historique de Po-

lybe, Paris, 1964, p p . 254-302, dans Collection d'Études anciennes. 
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n'est pas indif férent d ' e x a m i n e r le contenu du discours p rononcé 

à Spar te à la m ê m e d a t e p a r Lyciscos, envoyé aca rnan i en chargé 

d ' a t t i r e r la Laconie dans l ' o rb i te macédonienne et de la dissuader 

de lier son dest in à celui d e R o m e . La h a r a n g u e de Lyciscos 

dénonce les méfai ts étoliens envers Spar te et célèbre les bienfai ts 

de la dynast ie m a c é d o n i e n n e à l ' égard de la m ê m e cité R i e n 

de plus na tu re l dans ce discours pol i t ique. Mais , si l 'on considère 

précisément le dessein po l i t ique d e l 'orateur , il y a lieu de s 'é ton-

ner qu ' i l ne m e n t i o n n e p a s la p r é t endue al l iance étolo-spar-

tiate, car , d a n s l ' hypothèse où celle-ci se vérifierait , il eût été 

expédient p o u r l ' A c a r n a n i e n de dénoncer cette al l iance théor i -

que et non matér ia l isée sur le t e r ra in puisque les Etoliens obser-

vèrent une s t r ic te neu t r a l i t é d u r a n t toute la guer re c léomé-

n ique à u n e époque où S p a r t e avai t précisément u n u r g e n t 

besoin d ' appu i s extérieurs effectifs (229-222). L ' inobserva t ion 

d ' u n t rai té ancien d e la p a r t d e l 'É to l ie aurai t , en effet, const i tué 

u n a r g u m e n t de poids p o u r la thèse de Lyciscos visant à dé t ache r 

Spar te de l 'É to l ie et à la ra l l ier a u x A c a m a n i e n s et a u x M a c é -

doniens. Ce silence d u d é p u t é aca rnan ien p rouve donc, ce m e 

semble, combien est illusoire l 'a l l iance étolo-spartiate voulue p a r 

de Laix . 

b) le discours de Chlénéas cont ient u n a r g u m e n t ind i rec t , 

ignoré p a r l ' é rud i t ion m o d e r n e , q u i ru ine la théorie de l ' en ten te 

étolo-spart iate. D a n s sa pé rora i son , l 'ora teur s 'adresse ainsi a u x 

Lacédémoniens : si ... avvédeads rrjv vvv vndgxovaav vfiîv TCQOç 

rjfÂàç avfifiaxîav TIQÔXBQOV rmv vn 'Avriyovov ynyovôrcov 

eiç vfxâç evEQyerrjfiâTmv... C 'es t dire impl ic i tement e t claire-

m e n t à la fois q u e l ' a l l iance unissant Étoliens et Spar t ia tes en 

210 ( = vvv) n ' a été conclue qu ' ap rè s « ... les bienfaits q u e vous 

( = Lacédémoniens) p r o d i g u a Antigone. . . », cet te expression 

fa isant allusion au t r a i t e m e n t c lément réservé p a r la M a c é d o i n e 

à la cité après la bata i l le d e Sellasie en 222 : le pac te b ipar t i t e 

ne saura i t donc ê t re a n t é r i e u r à cette da,te 

" P o L Y B E , I X , 3 2 , 3 - 3 9 , 7 . 

Nous l'établirons plus lo in: voir infra, p. 133 (et note 38). 

12 POLYBE, I X , 3 1 , 3 . 

1̂  A u paragraphe suivant, du reste, Chlénéas situe clairement l'alliance Étolie-

Sparte après l'occupation de cette dernière par Doson en 222 : POLYBE, I X , 3 1 , 4 . 

1* En fait, il fut conclu en 220, à l'aurore de la guerre sociale. 
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2 ^ L'ambassade mégalopolitaine auprès d'Antigone Doson : e n 2 2 7 / 

226, la ligue achéenne envoie, sur le conseil d 'Ara tos a l a rmé p a r 

les succès retentissants de Spar te t an t sur le p l an pol i t ique que 

su r le p l an mil i taire, deux députés mégalopol i ta ins à la cour de 

M a c é d o i n e p o u r sonder ses in tent ions à l ' égard de la confédé-

r a t i o n et j e t e r les bases d ' u n e a l l iance achéo-macédonienne : 

les ambassadeurs pa r l en t seulement d ' u n e en ten te entre Éto-

l iens et Spar t ia tes , mais, selorK^e Laix, le récit de Polybe n ' im-

p l i q u e r ien cont re l 'existence de la tr iplice. L a collusion des 

d e u x associés serait , en outre , p rouvée p a r l ' a r g u m e n t développé 

d e v a n t An t igone et visant à lui faire p r e n d r e peu r devan t le 

d a n g e r v i r tue l et le bu t de la doub le en ten te T e l n 'es t pas 

m o n avis. I l fau t , en effet, r e m a r q u e r — chose capi ta le — 

q u e les délégués achéens ne font pas la m o i n d r e allusion à une 

t r ipl ice et n e cherchen t nu l l emen t à en dis t ra i re Ant igone : leur 

discours se bo rne à envisager la possibilité d ' u n e alUance Spar te -

Étol ie . D e plus, le récit de l ' ambassade cont ien t deux éléments 

q u i p e r m e t t e n t d ' in f i rmer la thèse de de La ix et autres défenseurs 

d e la tr iplice : a) l ' ambassade mégalopol i ta ine est suscitée p a r 

A r a t o s p o u r con t recar re r et devancer les man igances étoliennes 

v i san t à se concilier Spar te i'. C 'est dire c la i rement que la doub le 

en t en t e n 'exis ta i t au mieux q u ' à l ' é t a t de pro je t et qu 'e l le ne 

f u t j ama i s matérial isée dans les faits : le pac t e étolo-spart iate 

n ' a v a i t de réal i té que dans les imagina t ions achéennes ; b) le 

discours des envoyés mégalopol i ta ins aff i rme que la hgue aché-

e n n e n ' a u r a i ; besoin du secours macédon ien q u e p o u r le cas où 

S p a r t e recevra i t l ' appu i d e l 'Éto l ie , mais , p o u r l ' ins tan t — 

c o n t i n u e n t les députés — , la quest ion ne se pose pas car les 

Étol iens aff ichent une a t t i t ude d e str icte neu t ra l i t é : ... Airco^oi 

... rrjv t^avxîav àysiv... xadàneQ xai vvv . . . L e n o n - e n g a g e -

" POLYBE, II, 47, 1 - 50, 12 donne un récit détaillé des circonstances entourant 

la négociation et de son résultat ainsi que les arguments développés devant l e roi. 

" POLYBE, I I , 49, 1 (... rt ôvvarai xal noï rstVet...) 

" POLYBE, I I , 4 7 , 4 . 

Nous verrons plus loin (voir tn/ra,pp.l42-144) pourquoi la propagande achéenne 

fut amenée à donner le jour ex nihilo à ce fantôme inconsistant. 

" POLYBE, I I , 4 9 , 7 . 
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m e n t étolien a u x côtés de Spa r t e est p a r conséquent l 'évidence 

m ê m e . 

L 'ana lyse de l ' ambassade mégalopol i ta ine p a r de La ix pèche 

p a r naïveté . I l ne s'est pas ape rçu du besoin d ' a rmes polit iques 

qui an ima i t les deux délégués dans le bu t de convaincre Ant igone 

d ' en t r e r dans l 'a l l iance achéenne . En conséquence, quoi de 

plus habi le q u e de grossir le danger Spartiate et de présenter 

Cléomène c o m m e u n épouvan ta i l an t i -macédonien ? Peu 

leur i m p o r t a i t q u e leurs paroles fussent mensongères — le roi 

de Spar te n ' a j a m a i s pris l ' ini t ia t ive contre la Macédo ine , mais 

a été a t t a q u é p a r elle et tou te sa carr ière mil i ta i re se déroule à 

l ' in tér ieur des bornes du Péloponnèse — pourvu qu'elles fussent 

de n a t u r e à incl iner l 'Ant igonide du côté achéen. P o u r pa r -

venir à ce résul tat , bu t d e leur ambassade , n 'étai t- i l pas habi le 

de leur p a r t — toute la m a n œ u v r e ava i t été soigneusement 

man igancée p a r la chancel ler ie achéenne — de faire miroi ter 

aux yeux de Doson le d a n g e r vir tuel d ' u n e en ten te étolo-

spar t ia te ? L e subter fuge ava i t d ' a u t a n t plus de chances d e 

réussir q u e la guer re é to lo-macédonienne de 228/227 étai t 

toute récente et que Doson étai t dès lors sensible a u x périls 

étoliens, supposés ou réels. D e Laix n ' a pas vu que la d iplomat ie 

achéenne a in tenté aux Étol iens u n procès d ' in tent ions , j ama i s 

matérial isées dans les faits, p o u r servir sa pol i t ique de rappro-

c h e m e n t avec la M a c é d o i n e 

3 " Z,a mésentente étolo-spartiate sous Cléomène III: si le d y a r q u e 

vi tupère Étoliens et I l lyriens dans la h a r a n g u e prononcée de-

van t l 'assemblée Spartiate a u l endemain de son coup d ' É t a t 

réussi de 227/226, il ne f a u t pas voir ici u n a r g u m e n t contre 

l 'a l l iance étolo-spart iate , selon de Laix, car la r e m a r q u e n ' a 

A beau mentir qui vient de loin ! 

PoLYBE, IV, 8, 3 rapporte qu'Aratos était d'une habileté extrême en matière 

de ruses, tromperies et dois. 

Cette guerre victorieuse permit à Doson de récupérer l'Hestiéotide et la Thessa-

liotide. 

U n e étude approfondie, au point de vue juridique surtout, de l'ambassade 

mégalopolitaine a été fournie par E. BIKERMAN, Noies sur Polybe. II. — Les négocia-

lions entre Aratos et Antigonos Doson, dans Revue des Études grecques, 56 (1943), pp. 287-

304 : cet article est incontestablement à lire, mais je n'en partage pas toutes les 

conclusions car son défaut majeur est de faire aveuglément confiance à Polybe dont 

le récit est pris pour argent comptant. 
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q u ' u n bu t pol i t ique et ne vise que des entreprises privées de l ' I l ly-

r ien Scerdilaïdas et des Étoliens Scopas et Dor imachos ̂ * : 

l ' É t a t étolien ne serai t pas mis en cause en t a n t q u e tel pa r le 

roi . J ' a v o u e que la candeur et l ' i rréal isme poli t iques de de Laix 

m e désa rment . C o m m e n t peut- i l faire intervenir ici des arguties 

j u r id iques d is t inguant subt i lement , t rop subt i lement sans doute, 

entreprises publ iques et entreprises privées alors que l 'assem-

blée Spartiate s'est réunie dans des circonstances exceptionnelles, 

au l endema in du coup d ' É t a t et dans la fièvre suscitée p a r lui ? 

I m a g i n e r que le Spa r t i a t e moyen é ta i t capable d ' é tab l i r des 

dist inctions subtiles — ou songeait m ê m e à en établ i r — entre 

Étoliens et Il lyriens agissant en leur n o m p r o p r e ou pour le 

c o m p t e de leur pays m e semble u n e illusoire vue d e l 'esprit 

I l y a plus : C léomène fait allusion à l 'activité péloponnésienne 

�— et à elle seule — des Il lyriens et des Étoliens. O r , celle-ci 

n 'est attestée, p o u r ce qu i est de Scerdilaïdas, Scopas et Dori-

machos , du moins, qu ' ap rè s le règne de Cléomène ^' : il y a 

lieu de s 'é tonner que de La ix veuille tirer a r g u m e n t — encore 

qu ' i l le fasse à to r t — de ce qu i s'est p rodu i t après p o u r ex-

p l iquer u n e allusion pol i t ique qui se situe a v a n t Son rai-

*̂ PLUTAR ĴOE, Cléomène, 10, 11 : le roi exhorte ses concitoyens à ne plus tolérer 

les rapines et le brigandage qu'Étoliens et Illyriens exercent dans le Péloponnèse. 

»̂  J e me demande, du reste, comment de Laix peut affirmer que Scerdilaïdas 

et Dorimachos agissent de leur propre initiative, car les sources infirment cette inter-

prétation : la reine Teuta, tantôt, autorise le brigandage illyrien et, tantôt, ordonne 

à Scerdilaïdas de mettre u n terme à ses incursions en Épire (POLYBE, II, 4, 8-9 ; 

6, 4 et 8, 4. Voir aussi FLORUS, I, 21, 2) tandis que Dorimachos est envoyé à Phi-

galie tcarà y.oivôv et déclare aux Messéniens qui le tiennent captif (lors des troubles 

préludant à la guerre sociale en 220) que cet attentat est non seulement une insulte 

personnelle mais aussi un camouflet infligé à la ligue étolienne (POLYBE, IV, 3, 5 

et 4, 4) . II est donc clair q u e Scerdilaïdas et Dorimachos sont des agents de leurs 

gouvernements respectifs. 

Il faut, du reste, remarquer que le discours de Cléomène devant VànéXXti stig-

matise des États et non des particuliers. 

^' Voir H . GiLLiscHEWSKi, De Aetolorum praetoribus intra annos 221 et 168 a. Chr. n. 

munere functis, Berlin, 1896, pp. 6-18 (l'activité de Dorimachos et Scopas se place 

pendant la deuxième guerre punique) et K. FIEHN, RE, Suppl., V (1931), 978-979 

(activité péloponnésienne de Scerdilaïdas attestée après Cléomène seulement). 

28 Voir supra, p. 130 (note 25). 

'�̂  Cléomène fait en réalité allusion, pour ce qui esl des Étoliens du moins — puis-

q u e ce sont ceux-ci q u i nous intéressent a u premier c h e f — , à une invasion de la 

Laconie peu après la mort d 'Agis IV, aux alentours de 240 (POLYBE, I V , 34, 9 et 
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sonnement m ' a p p a r a î t p a r conséquent difficilement recevable 

et la dénonc ia t ion p a r Cléomène d u br igandage étolien dans le 

Péloponnèse, avec l ' appe l à la résistance qu 'el le cont ient , consti-

tue u n a r g u m e n t de p remiè re force contre le p a c t e bi la téra l et — 

ipso facto — t r i p a r t i t e . 

A'' La polyvalence des manœuvres diplomatiques achéennes : h a r c e l é 

p a r les succès Spartiates dans la guerre c léoménique, Aratos 

recherche l ' a ide macédon ienne en 227/226 et le secours étolien 

deux ans plus t a rd : de La ix aff irme que ces appels ne démen-

ten t nu l l ement l 'existence de la triplice, comme le croit l 'érudi-

t ion moderne , ca r Ara tos é ta i t pa r fa i t emen t capab le de faire des 

ouver tures à ses ennemis. J e lui donne ici en t i è rement raison, 

car il est clair que les par t isans de l ' inexistence de ce pac te font 

en ce cas p reuve d ' i r réa l i sme pol i t ique : les alliances se font et 

se défont au gré des oppor tuni tés d iplomat iques et les considéra-

tions morales ne sont que r a r emen t — si elles le sont j amai s — 

u n obstacle capab le d ' empêche r u n renversement d'all iances. 

L ' a b a n d o n de ce double a r g u m e n t n 'af fa ibl i t en rien la position 

de ceux qui n ien t la triplice et n ' appo r t e pas d a v a n t a g e d 'eau 

a u moul in de de La ix et autres , car ce r enoncement n ' en t ra îne 

pas l 'historici té d u pac te . 

5 ° Un vaxEQov nQÔXEQov chronologique : e n 2 2 8 / 2 2 7 , D o s o n 

enlève Thessal iot ide et Hest iéot ide au contrôle de l 'Etoi le qui, 

en revanche , lui in te rd i t le passage des Thermopyles lorsque la 

Macédo ine vole a u secours de son allié achéen en 224 " : de Laix 

refuse de voir ici des a rgumen t s d é m e n t a n t la triple all iance. 

Sa réponse est d ' u n e ext rême simplicité : le pac te t r ipar t i te n'est 

pas postér ieur à la prise de la Thessaliotide et de l 'Hestiéotide, 

c o m m e on le croit généra lement , mais lui est an té r i eu r tandis 

q u e l 'a l l iance Éto l ie -Macédoine n'existe plus en 224. I l suffisait 

d ' y songer. . . J e ne dissimule pas mes réserves à l ' égard d e cette 

I X , 34, 8-9. PLUTARçJUE, Cléomène, 18, 3). Remarquons qu'ici aussi l'expédition 

est faite xarà xotvàv... 

3» P o L Y B E , I I , 4 7 , 1 - 5 0 , 12 . PLUTARûUE, Aratos, 4 1 , 3 . 

PoLYBE, II , 52, 8. Sur les possessions macédoniennes en Thessalie sous le règne 

de Doson, on consultera avec profit l'étude pénétrante et convaincante de J. V. 

A. FINE, The Problem of Macedonian Holdings in Epirus and Thessaly in 221 B.C., dans 

Transactions and Proceedings of the American philological Association, 63 (1932), pp. 126-

1 5 5 . 
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m é t h o d e qu i consiste à bouleverser toute la chronologie de l 'épo-

q u e — c'est là l ' a t t i t ude q u ' a d o p t e de La ix — à la seule fin 

d e t rouver une just i f icar ion matér iel le à une al l iance : mieux eût 

valu p rouver d ' a b o r d la réal i té de la triplice et la situer ensuite 

d a n s le temps p lu tô t que d 'es t imer que l ' é labora t ion d ' u n sys-

t ème chronologique cohéren t est en soi la p reuve d e l 'historicité 

d e la t r iple al l iance. 

* 
* * 

Conscient que sa théorie se fonde sur des bases négatives (cri-

t ique de ses devanciers hostiles à l 'historicité de la triplice), de 

L a i x cherche à just if ier cette dern ière en a v a n ç a n t quelques 

a r g u m e n t s qu i — force m'es t de le consta ter — ne m'enthous ias-

m e n t guère . I n d é p e n d a m m e n t de son in te rp ré ta t ion — erronée 

à m o n sens — de la prise de qua t r e cités a r c a d i e n n e s p a r Cléo-

mène , il se b o r n e à formuler les intérêts qu ' ava i en t les trois États 

à con t rac te r a l l iance ̂ * : ce sont là j ugemen t s de va leur et a rgu-

m e n t s subjectifs car c'est chose expédiente que de t rouver a 

posteriori toutes sortes de justif ications théor iques à u n fai t qu ' i l 

s 'agit p réc isément d ' é tab l i r . Ce ne sont pas des intérêts supposés 

q u i p e r m e t t e n t de d é m o n t r e r la réali té d ' u n e all iance, mais les 

faits b ru t s et eux seuls et ceux-ci démenten t , j e crois, la construc-

t ion de de Laix . U n e r e m a r q u e pré l iminai re est de n a t u r e à la 

r évoquer en d o u t e : qu i p o u r r a accorder c réance à u n triple 

pac te en t ré en agonie sitôt conclu si l 'on peu t dire auque l la 

t rad i t ion n ' a c c o r d e a u c u n rôle effectif et t r adu i t dans les faits 

et qui eû t m ê m e const i tué u n m a r c h é de dupes p o u r l 'Étol ie 

puisque, selon le système de de Laix, Doson dénoncera i t l 'a l-

l iance p o u r s ' empa re r de deux contrées se t r ouvan t dans la 

m o u v a n c e de son associé ? 

Plusieurs é léments mi l i ten t c la i rement en faveur de l ' inexis-

tence de la tr ipl ice : 

R. A. DE LAIX, art.cil., pp. 71-77.J'exposeiai plus loin (voir infra, pp. 133-138) 

les remarques que m'inspire sa chronologie et justifierai le scepticisme radical qu'elle 

éveille en moi. 

" Voir infra, pp. 140-142. 

^ R. A. DE LAIX, art. cit., pp. 78-83. 

L'historien américain situe la conclusion du pacte au printemps de 229 et sa 

r u p t u r e en 228/227 : voir infra, pp. 133-136. 
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a) Loin que l 'Étoi le fû t alliée à Spa r t e ou à la Macédo ine 

p e n d a n t la pér iode qui nous intéresse, c 'est à la ligue achéenne 

qu 'e l le avai t lié son sort : à la m o r t d 'An t igone Gona tas (239), 

en effet, les deux confédéra t ions n o u è r e n t une all iance qui —� 

illustrée p a r les batail les d e Phylacé et Paxos sous le règne des 

deux premiers successeurs d e Gona t a s —- resta en vigueur jus-

q u ' a u x environs de 220. L e t ra i té ne fu t pas dénoncé avan t le 

déc lenchement de la guerre sociale (220-217) même si, après la 

défa i te de Paxos, il fu t plus n o m i n a l q u ' e f f e c t i f * . 

b) Après avoir r a p p o r t é le p ro j e t étolien de const i tuer une 

triplice avec la Macédo ine et Spar te , Polybe déclare en termes 

clairs que ce dessein d e m e u r a let t re mor t e 

c) C'est le m ê m e a u t e u r q u i déclare que « ... tant que vécut 

Ant igone (se. Doson) , (les Étoliens) res tèrent neutres pa r crainte 

des Macédoniens » Peu t -on concevoir réfuta t ion plus écla-

t an te de la triplice ? 

* 
* * 

Pour é tayer sa thèse, de La ix présente une chronologie nou-

velle des années 230-228 c a r la da t a t ion de la triple aUiance 

const i tue selon lu i« ... the c ruc ia l po in t» Ce postulat n e laisse 

pas de m e surprendre , car j ' e s t ime que la seule bonne démarche 

en la ma t i è re consiste à p r o u v e r la matér ia l i té des faits et, en-

suite seulement , à situer ch rono log iquemen t ces mêmes faits. 

L 'h i s tor ien amér ica in a d o p t e u n e m é t h o d e bancale que je ne 

saurais approuver . Les s u p p o r t s de sa chronologie prê tent , 

d u reste, le flanc à la c r i t i que : 

a) Le pro je t étolien de tr ipl ice é tan t postérieur à l 'adhésion 

d 'Argos à la ligue a c h é e n n e il suffit de da te r ce ra l l iement 

POLYBE, I I , 6 , 1-2 e t 1 0 ; 9 , 8 - 9 ; 1 0 , 1 -6 ; 12 , 4 - 5 e t 4 4 , 1 ; I V , 7 , 4 e t 15, 2 e t 

10. FLUTAR^UE, Aratos, 33, 1 ; 34, 7 et 41, 3. Il est clair que c'est en vertu de l'alliance 

bilatérale toujours en vigueur qu'Aratos fit appel aux Étoliens contre Sparte en 

225/224 : si la demande fut repoussée, il faut y voir la preuve que la ligue étolienne 

ne se sentait ni concernée ni menacée par l'expansion lacédémonienne dans le Pélo-

poiuièse. 

" POLYBE, I I , 4 5 , 6 . 

" POLYBE, IV, 3, 2 êœç'AvTtyovo; èi^tj,ÔEÔt6reç Maxsôâva; ijyov i^av/Jav. 

R . A . DE L A I X , art. cit., p p . 7 1 - 7 7 . 

" POLYBE, I I , 4 4 , 6 . 
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p o u r obtenir u n terminus post quem : no t re au teur situe ce fai t sous 

u n e stratégie de Lydiadès en 230/229 en se fondant sur une 

in te rp ré ta t ion d ' u n passage de P l u t a r q u e que j e ne pa r t age 

p a s Résumons ici le récit d u Chéronéen : Lydiadès, exerçant 

les fonctions d e stratège, ten te d ' a t t i r e r Argos dans la ligue 

a c h é e n n e et d ' y gagner d u m ê m e coup une posit ion de force 

con t re son adversaire pol i t ique dans la confédérat ion, Aratos. 

Celui-ci use de son influence p o u r faire échouer une première 

fois les négociations. Elles about issent toutefois dans la suite, 

t ou jours grâce au crédi t d 'Ara tos . Qu 'es t -ce à d i re sinon que 

ce dernier a a t t endu d ' ê t re s t ratège en personne p o u r convaincre 

la ligue d 'accueil l i r Argos ? P a r le fait même, il affaiblissait la 

posi t ion de son rival pol i t ique, Lydiadès , en faisant de la nouvelle 

adhés ion une victoire personnelle, ce qui eût été impossible 

sous u n e stratégie de son adversai re . Le récit de P lu ta rque , lu 

d a n s son envi ronnement , ne p e r m e t pas, j e crois, d ' a u t r e inter-

p r é t a t i on : le ra l l iement se p l açan t sous une stratégie d 'Ara tos 

(229/228), la chronologie de de La ix ne peu t ê t re acceptée^' ' . 

PLUTARQUE, Aratos, 3 5 , 1 - 5 . 

*' L'ex-tyran d'Argos Aristomachos revêtit la stratégie immédiatement après 

Aratos en 228/227. D e Laix, se fondant sur la fin de la source étudiée (PLUTARQUE, 

Aratos, 35, 5), déclare qu'Aristomachos fut élu stratège par les Achéens en 229/228 

et exerça cette fonction un an plus tard : ... êviavTÔ) ô' varegov {sc.par rapport à 

l'adhésion d'Argos) mi TôV 'Agiarô/^mxov etXovTO arQarrjyov. De cette manière, 

il place l'entrée d'Argos dans la ligue en 230/229 sous une stratégie de Lydiadès, 

ce qui convient à sa chronologie. L'explication me semble erronée pour trois rai-

sons. D'abord, il ne faudrait pas attribuer un sens trop formel et trop strictement 

légaliste à l'emploi de aÎQéo/Àai. Plutarque n'avait cure de ces subtilités juridiques 

car il est licite de considérer qu'il a en vue ici la réalité des faits et qu'il rapporte l'exer-

cice de la fonction concernée et non l'élection à la stratégie. D e Laix me semble 

magnifier à dessein la précision chronologique de Plutarque : il suffit de signaler 

que celui-ci commet peu après une bévue grossière (PLUTARQUE, Aratos, 35, 7) — 

après Aristomachos, Aratos revêt la stratégie pour la douzième fois : il est prouvé 

qu'il s'agit en fait de la dixième — pour comprendre que c'est là une vue de l'esprit. 

Ensuite, adopter l'interprétation de de Laix, c'est admettre qu'Aristomachos fit 

antichambre plus d'un an avant de devenir stratège : ce fait est démenti, toujours 

par le même récit de Plutarque qui rapporte que l'Argien proposait aux Achéens 

une politique de donnant donnant (rallier sa cité à la ligue et devenir stratège de 

celle-ci). Aratos cherchait, du reste, à l'allécher en lui promettant cette charge : 

il est donc clair qu'Aristomachos ne se résolut à déposer la tyrannie et à joindre 

Argos à la ligue que moyennant l'assurance de revêtir aussitôt la stratégie sans délai 

d'aucune sorte. Cette promptitude est confirmée non seulement par la tradition — 
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b) Les proje ts de tr iple a l l iance que Polybe prê te à l 'Étol ie 

se si tuent sous u n e s t ra tégie d 'Ara tos et non de Lydiadès 

c o m m e le veu t no t re historien : seules les années 229/228 et 

2 2 7 / 2 2 6 " peuven t être envisagées puisque, en 231/230 *^ Dé-

métr ius I I régnai t encore, Ant igone n ' é t an t alors que simple 

par t icul ier . I l est donc clair q u e les Étoliens n ' au r a i en t p u 

p r e n d r e langue avec lui à la da t e la plus hau te . 

PLUTARQUE, Aratos,35,5 ( lesAchéens . . .7 tdi 'Ta raxéwç xai :jQo6v/i(oç êy>r]qitaavro...) 

�— mais aussi, ce qui ne laisse pas d'être piquant, par de Laix en personne qui, in-

conscient de la contradiction, affirme {art. cit., pp. 76-77 et l ' importante note 37) : 

« ... it is quite possible that Aristomachus, having joined Argos to the league, was 

himself demanding immédiate élect ion to the / strategia as a quid pro quo/ . A n 

analogy might be drawn to the strategia o f L y d i a d e s in 234/233, which fcU in the 

year immediately after Megalopol is entered the league. Aristomachus could have 

demanded similar considération ». Enfin, il faut encore revenir a u texte fondamen-

tal de PLUTARçjtTE, Aratos, 35, 1-7 où, après l'admission d'Argos, le Ghéronéen men-

tionne les événements qui se sont déroulés sous la stratégie d'Aristomachos et la 

dixième (plutôt que douzième) magistrature d'Aratos : ce faisant, il y aurait, entre 

les stratégies de Lydiadès (230/229) et d'Aristomachos (228/227) , lui hiatus d 'un 

an sans stratège, chez Plutarque d u moins. M o n interprétation de cette source 

supprime cet hiatus en plaçant le ral l iement d'Argos sous la neuvième stratégie 

d'Aratos (229/228) . Cet argument stylistique ne me semble pas indifférent : qui 

pourra croire, en effet, que Plutarque ait p u escamoter, au cours de sa biographie, 

une année entière de la vie de son héros ? Etiamsi omnes, ego non. O n ne peut tirer 

aucun argument chronologique rigoureux à propos de l'admission d'Argos ni de 

STRABON, V I I I , 7, 3, 385 G ni de PAUSANIAS, II , 8, 6. Le second auteur, toutefois, 

p lace l'adhésion d'Argos entre la l ibération d'Athènes et la prise de Mant inée par 

les Achéens, événements se situant e n 229 et 227 : il est dès lors séduisant de placer 

le ralliement d'Argos en 228, mais il faut peut-être se garder de cette tentat ion car 

le texte du Périégète n'est pas d 'une précision absolue. 

" POLYBE, I I , 4 5 , 6 . 

J e m'oppose également à P . PéDECH, Polybe. Histoires, livre II, Paris, 1970, 

p. 92 (note 1), dans Collection des Universités de France. 

Il ressort manifestement de POLYBE, II , 47, 3-4 que les machinations étoliennes 

sont postérieures a u coup d'État c léoménien d e 2 2 7 :3. ... xov /lÈv KkEO/iévovç rô 

TE ndxQiov TioXirEV/ia xaraMaavroç xai rfjv êrvo/iwv ^aaiXeiav eîç rvqavviôa 

fiETaaxrjaavxoç, ... 4. nQOOQW/XEVOç "Acarog rà iiéXXov xal ôeôuhç Trjv TB TWV 

AirwXwv ÈTiivoiav'y.ai TÔXfxav, ênQive ngo noXXov XvfiaiveaBai xrjv ènt^oXfjv 

avTÔiv. Ce fait, que ni de Laix ni nul autre n'ont aperçu, abaisse considérablement 

la chronologie de la pseudo-triplice et la rend ipso facto impossible puisque, à l 'épo-

que, Achaïe et Macédo ine avaient déjà partie liée (voir infra, pp . 148-153). 

" E n vertu du système d'alternance, un stratège achéen ne pouvait exercer à nou-

veau la magistrature qu' im an après sa sortie de charge. 
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c) Le terminus ante quem d e la Iriplice adop t é p a r de Laix 

(228/227) est incompat ib le avec la da te de l ' ambassade mégalo-

pol i ta ine auprès de Doson (après 227) car, selon not re au teur , 

le récit q u e Polybe fait de cette dépu ta t ion postule la réali té de 

la triplice : c o m m e n t celle-ci pourrai t -el le être en v igueur après 

227 q u a n d de La ix situe sa rup tu re a u p a r a v a n t ? L a contradic-

t ion in te rne est évidente 

Ajou tons ici quelques éléments annexes qui , fondés sur la 

vra isemblance , renforceront , je l 'espère, m a ré fu ta t ion : 1 ° l ' ad-

hésion d 'Argos est imméd ia t emen t pos tér ieure à la m o r t de 

Démét r iu s I I , e l le-même con tempora ine de la p remière expédi-

t ion roma ine en Illyrie : celle-ci eu t lieu sous les consuls de 

229/228, ce qu i rend difficilement acceptab le la da ta t ion de de 

L a i x * * ; 2^ j ' i m a g i n e mala isément que les Étoliens a ien t pu 

songer à noue r al l iance avec Cléomène avan t le déc lenchement , 

en 229/228, de la guerre qui por te son n o m : n'est-il pas n a -

tu re l de considérer, en effet, que les Étoliens n ' a u r a i e n t voulu 

engager leurs mach ina t ions qu ' avec u n pr ince à la personnal i té 

éprouvée ? O r , Aratos lu i -même affichait le plus pa r fa i t mépris 

p o u r C léomène I I I dans les premières années de son règne et 

le tenai t p o u r quan t i t é négligeable D e plus, j u s q u ' a u coup 

d ' É t a t réussi de 227, le roi de Spar te étai t l ' ins t rument docile 

d e l ' é p h o r a t car chacune de ses entreprises devai t recevoir 

*' Deux contradictions internes (élection d'Aristomachos et teiminus ante quem) 

et une bévue de taille à propos des rapines illyriennes et étoliennes dans le Pélo-

ponnèse me semblent beaucoup pour un historien qui propose une chronologie 

nouvelle... Ce n'est malheureusement pas tout. J'ai, en effet, relevé deux autres 

erreurs singulières — R. A. DE LAIX, art. cit., pp. 82 (note 47) et 83 (note 49) — : 

d'une part, ime omission en PLUTARQIœ, Cléomène, 4, 4 serait destinée à laver le roi 

de Sparte de l'accusation d'« ... aggressor in the Social War.» et, d'autre part, l'al-

liance Étolie-Macédoine fut nouée vnèQ ôtaïQÉaecoç TOV TWV 'Axaiûiv èOvovç.'Ces 

remarques donnent lieu à quelque surprise quand l'on sait que la seconde se fonde 

sur POLYBE, II, 43, 10, qui relate le but de l'alliance conclue entre les Étoliens et An-

tigone... Gonatas, tandis que la première fait bon marché de la date de la guerre 

sociale (220-217), moment où Cléomène végétait en... exil (où il mourut, à Alexan-

drie, en 219). 

" POLYPE, I I , 4 4 , 2 - 6 . 

" POLYBE, I I , 1 1 , 1. 

*° Le KXeofievixoç néXefioç (POLYBE, II, 46, 7). 

1̂ PLUTARQUE, Cléomène, 3, 8. 
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l ' agrément de ce collège Dès lors, les sondages étoliens au -

près de Cléomène ne sont pensables , ce m e semble, q u e vers 

229/228 au plus tôt ; 3° p l a c e r dans u n espace aussi res t re int 

que quelques mois, c o m m e fait de Laix, la mor t de Démét r ius 

I I et l ' avènement d 'An t igone I I I , d ' u n e par t , et la fo rmat ion 

de la triplice, d ' a u t r e pa r t , m e semble une démarche fort opti-

miste à laquelle j e ne crois pas : il est na ture l que les Étoliens 

a ient a t t endu que lque t emps p o u r voir quelle t ou rnure p ren-

dra ien t les événements en Grèce suite au décès de Démét r ius ; 

ensuite, à supposer q u e les circonstances leur aient p a r u favo-

rables, ils au ra ien t dû p rocéde r à des premiers sondages en Macé -

doine et en Laconie ; deux ambassades eussent dû être mises sur 

pied (sans compter d 'éventuel les conversations paral lèles entre 

Pella et Spar te) ; u n temps d e réflexion aura i t été nécessaire a u x 

inter locuteurs des Etoliens p o u r dé te rminer l ' a t t i tude à adop te r ; 

en cas d 'accuei l favorable , les assemblées du peuple (en Etoile 

et à Spar te , d u moins) eussent d û se prononcer et ratifier le t rai té . 

C o m m e n t toutes ces t rac ta t ions , que suppose la conclusion 

d ' u n e all iance et a fortiori d ' u n e triplice, pourraient-el les t rouver 

place ent re l 'h iver et le p r i n t e m p s 230/229 ? Il eût fallu faire 

diligence et me t t r e les bouchées doubles à u n point tel que la 

vra isemblance et les nécessités matérielles d 'organisa t ion et de 

voyage récusent cette p r o m p t i t u d e . 

Dans le dessein de just i f ier sa da t a t ion de la pseudo-tr iplice, 

de Laix bouleverse une chronologie dé jà passablement embroui l -

lée et propose des da tes nouvelles pour des événements aussi 

impor tan t s que la m o r t de Démét r iu s I I , la première in terven-

tion romaine en Illyrie les guerres initiales de Doson, etc. 

J 'hés i te à cheminer en sa compagn ie sur ce ter ra in m o u v a n t , 

car j e crois plus ra i sonnable de suivre, avec les précisions q u e 

j ' espère avoir appor tées , la chronologie établie, à quelques 

détails près, p a r le consensus de l 'érudi t ion moderne Si la 

" PLUTARQUE, Cléomène, 3 , 1 ; 4 , 1 e t 6 - 7 e t 6 , 1. 

Sur le sujet, voir en dernier lieu K.-E. PETZOLD, Rom und Illyrien. Ein Beilrag 

zur rômischen Aussenpolitik im 3. Jahrhundert, dans Historia, 20 (1971), pp. 199-223. 

O n aura un aperçu de la chronologie des années étudiées auprès des auteurs 

s u i v a n t s : E . REUSS, art. cit., p p . 5 8 9 - 5 9 7 . G . BUSOLT' e t H . SWOBODA, Griechische 

Staatskunde, Munich, 1926', II, p. 1539, dans Handbuch der Alterlumswissenschaft, 

IV, 1, 1. M. HoLLEAUx, art. cit., pp. 243-261. P. TRêVES, Studi su Antigono Dosone, 
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démons t ra t ion du m a n q u e de cohérence de la chronologie de 

l 'h is tor ien amér ica in étai t chose nécessaire, il m ' a p p a r a î t , en 

revanche , oiseux et inutile de proposer mo i -même une da t a t ion 

p o u r la tripHce. L a t enan t p o u r imaginai re , pareil le d é m a r c h e 

sera i t absurde . 

* 
* * 

L a ten ta t ive a parfois été développée de sauver u n e par t ie d u 

réci t de Polybe : à dé fau t de croire à la t r iphce, l 'opinion la plus 

c o u r a n t e — où quelques nuances se font év idemment j o u r — 

t i en t p o u r établie l 'existence d ' u n e aUiance Étol ie-Sparte sous 

C léomène I I I Cet te thèse conna î t u n regain d ' ac tua l i t é grâce 

à la démons t ra t ion récente de L e h m a n n , qu i a rassemblé u n 

faisceau d ' a r g u m e n t s J e ne les tiens pas p o u r i r réfutables : 

1° L 'É l ide , alliée à l 'ÉtoIie, c o m b a t dans le c a m p Spartiate 

d u r a n t la guer re c léoménique : l ' a r g u m e n t est spécieux et 

fa i t bon m a r c h é des réalités ju r id iques . Les all iances lacono-

dans Athenaeum {N.S.), 13 (1935), pp. 54-56. S. D o w et Ch. F. EDSON Jr., Chryseis. 

A Study oflhe Evidence in Regard lo the Mother of Philip V, dans Harvard Studies in classical 

Philology, 48 (1937), pp. 163-180. A. J. KOSTER, Plutarchi Vita Arati, Leyde, 1937, 

p. Lxvi. F. M. HEICHELHEIM, A chronological Table of Hellenistic History, dans Pro-

ceedings of the IX international Congress of Papyrology, Oslo, 19th-22nd August, 1958, 

[Oslo, 1961], p. 169. L. J . PIPER, A History of Sparta : 323-146 B.C., Columbus 

(Ohio), 1966, p. 127 (dissertation sur microfilm). 

Voici une sélection des partisans de cette théorie : F. U . BRANDSTAETER, Die 

Geschichten des Aetolischen Landes, Volkes und Bundes, Berlin, 1844, pp. 332-333. M . 

DUBOIS, Les ligues étolienne et achéenne. Leur histoire et leurs institutions. Nature et durée 

de leur antagonisme, Paris, 1885, p. 34, dans Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes 

et de Rome, 40. G. NICCOLINI, La confederazione achea, Pavie, 1914, pp. 32-33. K. J . 

BELOCH, Griechische Geschichte, Berlin et Leipzig, 1925^ IV, I, p. 697. W. W. TARN, 

The Greek Leagues and Macedonia, dans The Cambridge ancient History, Cambridge, 

19542 ( = 1928), VII , p. 753. F . W. WALBANK, Aratos of Sicyon, Cambridge, 1933, 

pp. 72-73. M. FEYEL, O. C, pp. 108-109. P. PéDECH, La méthode historique de Polybe, 

Paris, 1964, p. 158 {note 303), dans Collection d'Études anciennes. E. WILL, o. c , pp. 331-

332 et 337-338. N e prennent pas position sur la réalité du pacte bilatéral : E. A. 

FREEMAN* et J. B. BURY, History of fédéral Government in Greece and Italy, Londres, 

1893^, pp. 340-341. B. NIESE, Geschichte der griechischen und makedonischen Staaten seit 

der Schlacht bei Chaeronea, Gotha, 1899, II, p. 307, dans Handbûcher der alten Geschichte 

{IL Ser'e. Zweite Abteilung). 

G. A. LEHMANN, O. C, pp. 340-341. Voir aussi supra, p. 126. 

" POLYBE, I V , 9 , 10 . PLUTARQUE, Cléomène, 5 , 1 e t 1 4 , 5 . 
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éléenne et étolo-éléenne n ' imp l iquen t en aucune man iè re une 

alliance de m ê m e type ent re l 'Étoile et Spar te : il faut , en effet, 

tenir compte d u pr inc ipe d'èni/iaxîa ou al l iance part iel le 

L e h m a n n le néglige : à tor t , me semble-t-il, car , s'il fallait 

avaliser le p r inc ipe qu ' i l adopte , il f audra i t d u m ê m e coup 

adme t t r e que l 'E l ide étai t aussi alliée de l 'Achaïe puisque le 

pa r t ena i r e de la p remière , l 'Étoile, resta le p a r t e n a i r e de la 

seconde tou t a u long de la guerre c léoménique ^' : l ' impossi-

bilité est évidente pu isque Achéens et Éléens é ta ient en lutte 

ouver te 

2° Vers 220, peu a v a n t le déc lenchement de la gue r r e sociale, 

l 'Étol ien Dor imachos reproche aux Messéniens leur a t t i tude 

hostile à Spa r t e d u r a n t le KXeofievixoç nôXenoç " : j e vois 

difficilement c o m m e n t ce b l âme peu t démon t r e r u n e alliance 

étolo-spart iate. I l fau t , en effet, tenir compte des circonstances 

poli t iques d u m o m e n t : vers 220 , l 'É to i le , désireuse de se conciher 

l 'a l l iance Spartiate, admones te — comme il est na tu r e l — la 

Messénie p o u r son a t t i t ude inamicale vis-à-vis d u pa r tena i re 

convoité. J e dis t ingue m a l comment une r e m a r q u e poli t ique 

faite vers 220, dans u n c l imat bien précis, serait p r o p r e à démon-

trer une al l iance ou u n e en ten te située plus d ' u n lustre a u p a r a -

vant . 

3° Polybe r a p p o r t e q u e l 'alliance étolo-spart iate conclue 

d u r a n t la guer re sociale correspond à la pol i t ique pr imit ive de 

Cléomène I I I : ... KOIVCOVOVVXWV ôè rœv Aaxsôai/j.ovîa>v Airto-

Aotç rfjç ngoç 'Axaiovç xal Maxsôôvaç ànexdeiac; xarà Trjv 

àgxvç èni^oXfjv xal nqôOeaiv rtjv KXEOjjLÉvovç... L ' a r g u m e n t 

n'est pas d é t e r m i n a n t : 

a) Les te rmes ènifioXif] et jiqôOeaiç désignent le dessein ou 

l ' in tent ion, nu l l emen t u n e réalisation effective. 

b ) Q u e s i g n i f i e àQxrjç s i n o n dès le début, à l'origine ? L a r e -

58 Voir E. BiKERMAN, an. cit., pp. 291-294. 

" Voir supra, p. 133. 

PLUTARQUE, Cléomène, 5, 1 et 14, 5. En 210, l'Étolien Chlénéas tente d'attirer 

Sparte dans l'alliance étolo-romaine : cela signifie clairement que le pacte étolo-

spartiate (conclu en 220) n'implique pas une entente entre Sparte et le partenaire 

romain de son allié étolien (voir supra, pp. 126-127). 

" POLYBE, I I , 6 1 , 4 e t I V , 5 , 8 . PAUSANIAS, I V , 2 9 , 9 . 

" POLYBE, V , 3 5 , 2 . 
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m a r q u e polybienne est absurde parce que les premières an-

nées du règne de Cléomène (235-227) se passèrent sous le con-

trôle strict de l ' éphora t sans que le roi fû t capab le d ' a u c u n e 

ini t iat ive **. 

c) I l est clair q u e Polybe fait ici u n procès d ' in ten t ions au 

roi : son vocabu la i re est éclai rant en soi à cet égard . L a r emarque 

est pol i t ique et mon tée de toutes pièces à la fois à des fins d e 

p r o p a g a n d e et d e cohérence in terne du récit : elle est, en effet, 

dest inée à s 'ha rmonise r aux projets d ' a l l i ance étol ienne prêtés 

a u roi d e Spa r t e vers 229-228 

4° L a collusion étolo-spart iate serait prouvée p a r le passage, 

peu avan t l ' ouver tu re de la guerre c léoménique, de cités arca-

diennes se t rouvan t dans la mouvance de l 'Étol ie de cette der -

nière à L a c é d é m o n e : 

1. OecùQwv... rovç Ahco^ovç 6 ngoEiQïjfiévoç àvTjQ {se. Ara.tos)... 

2. ... (pQovovvxaç roîç 'Axaioîç snt rocrovrov ojctre Kkeo/Lcé-

vov; 7ienQaiixo7tt]x6rog avrovç xai JcaQi]Qr]fjiévov Téyeav (sic) 

MavrivEiav 'Ogxofisvàv, ràç AlxœXolç ov fiôvov (fvfj,fÂ.axîôaç vnaq-

Xovaaç, àXkà xal avfinoXixevo^évaç TO'TE nôXeiç, ovx oiov àya-

vaxxovvraç èni xovxoiç àXkà xal ^e^aiovvxaç avxù) xrjv jiaqâ-

Xrfipiv, 3 . xal xovç nQÔxEQOv xaxà xâ)v fifjôèv àôixovvxo^v nâaav 

Ixavrjv jcoiov/j,évovç Tiqôcpaaiv elç xo noXeiielv ôià xijv nXeovE-

^iav " xâxE avvoqœv ëXOVOUOç naQadnovàoviJLÉvovç xal xàç fiE-

ylaxaç ànoXXvvxaç TIôXEIç èBeXovxrjv ... 

L'hypo thèse d ' u n e en ten te étolo-spart iate se heu r t e ici à p lu -

sieurs object ions : 

a) Q u i croira à u n e collusion alors que Cléomène a enlevé 

ces ci tés p a r le d o l e t la v io lence {nenQaiixoTirjxàxoç ... xal 

Prise au pied de la lettre, elle signifie que Cléomène n'a jamais envisagé de 

lier son destin à celui de la Macédoine et, par voie de conséquence, la triplice s'en 

trouve infirmée. 

" Voir supra, pp. 136-137 (et note 52). 

Voir infra, pp. 142-144. 

" POLYBE, I I , 4 5 , 1 -4 . 

Cette longue métaphore désigne les Étoliens. 

" POLYBE, II, 46, 1-3. L'argument des cités arcadiennes est commun à Lehmann 

et à la plupart des auteurs cités supra, p. 138 (note 55). Voir aussi W. P. THEUNISSEN, 

Ploutarchos' Leven van Aratos met historisch-topographisch Commentaar, Nimègue, 1935, 

p p . 2 2 3 - 2 2 4 . 
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TtaQrjQTjfiévov) ? Ces deux par t ic ipes ré fu ten t l ' idée d ' u n ar ran-

gement , m ê m e tacite, entre les deux Etats . 

b) Si en ten te il y a à p ropos de la cession des cités arcadiennes, 

c o m m e n t s 'expl iquer que l 'É to l ie n ' a i t pas réagi lorsqu'Aratos 

s ' empa ra de l 'une d ' en t r e elles, Man t inée , peu après la conclu-

sion d u « pac te » avec L a c é d é m o n e ? L a prise de Man t inée 

ruinai t , en effet, celui-ci et au ra i t d û log iquement provoquer 

l ' ent rée en scène de l 'Étol ie dans le conflit Spar te-Achaïe : rien 

ne se produisi t . . . 

c) L ' indi f fé rence des Étoliens à l 'égard des cités prises p a r 

Cléomène s 'expl ique fort b ien , sans qu ' i l faille faire intervenir 

une pseudo-collusion, p a r les circonstances historiques d u mo-

m e n t : les Étoliens é ta ient impliqués, à l ' époque de la triple 

prise p a r des conflits en Tliessalie. C'est sur le nord et leurs 

démêlés avec la M a c é d o i n e que leur a t t en t ion se concentrai t 

alors : incapables d e couvr i r deux fronts à la fois, ils pa rè ren t 

au plus pressé et négl igèrent les cités a rcadiennes d ' a u t a n t plus 

fac i lement que la per te n ' é t a i t pas essentielle et n ' en consti tuait 

pas vé r i t ab lement une . I l s 'agissait seulement de cités alliées 

ne faisant pas par t ie de la confédéra t ion étolienne à p a r t entière : 

Larsen a d é m o n t r é r é c e m m e n t — t rop t a rd p o u r que L e h m a n n 

p û t p r e n d r e connaissance d e sa thèse — et impeccab lement 

que Tégée , M a n t i n é e et O r c h o m è n e é ta ient liées à l 'Étol ie pa r 

des liens d ' isopoli t ie et non de sympolitie 

PoLYBE, II, 57, 2. PLUTARQUE, Aratos, 36, 1-3. Cléomène, 5, 1. PAUSANIAS, 

II, 8 , 6 . 

O n ajoute souvent une quatrième cité, Caphyes, en se fondant sur PLUTARQUE, 

Cléomène, 4, 7. 

" P. TRêVES, Studi su Antigono Dosone, dans Athenaeum {N.S.), 12 (1934), p. 410. 

J. V. A. FINE, The Background of the Social Wai of 220-217 B.C., dans American Journal 

of Philology, 61 (1940), pp. 138 et 144-145. P. PéDECH, Polybe. Histoires, livre II, 

Paris, 1970, p. 92 (note 3), dans Collection des Universités de France. 

" J . A. O. LARSEN, The Aetolians and the Cleomenic War, dans The classical Tradition. 

Literary and historical Studies in Honor of Harry Caplan, Ithaque (N.Y.), [1966], pp. 51-

56. Citons ici une phrase significative : « If it is correct that the cities were seized 

so suddenly that there was no time to sununon help, they (se. les Étoliens) probably 

were imder no obligation to do so. Intervention under the circumstances would 

have meant an aggressive war against Sparta. Moreover, the Aetolians were so 

involved at the time in hostilities against Macedonia that intervention on another 

front would have required superhuman efforts.» (p. 54). 
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d) De La ix ( je qui t te ici L e h m a n n ) s'est e m p a r é du part icipe 

naQaanovôovfxévovç p o u r aff irmer qu ' i l impl ique que Spart iates 

et Étoliens é ta ient evcfnovôoi a v a n t la prise des cités arca-

diennes : c'est a rgue r ici d ' u n verbal isme hors de saison que 

d é m e n t la logique. C o m m e n t croire à une all iance qui , à peine 

conclue, serait violée p a r l 'un des cont rac tants ? Singulier 

pac t e en vérité ! L'expression polybienne fait, encore une fois, 

pa r t i e de l 'arsenal de p r o p a g a n d e achéenne che rchan t à rejeter 

toutes les responsabili tés de la guer re c léoménique sur l 'Etolie 

et Spar te et à laver Ara tos d u reproche de t rahison qu i lui f u t 

fa i t lors de son appe l à l ' a ide à la Macédo ine L ' en t en t e Eto-

l ie-Spar te est u n mi rage : c'est le seul point qu 'el le a en c o m m u n 

avec la f a n t o m a t i q u e triplice 

* 
* * 

Pourquo i le spectre de l 'a l l iance t r ipar t i te fut- i l suscité p a r 

la chancellerie achéenne ? C'est la pol i t ique d 'Ara tos , la per-

sonnal i té d o m i n a n t e de la ligue, qui fourni t la réponse. L'essen-

tiel de sa carr ière de stratège de la confédéra t ion fu t consacré à 

l ' about i ssement d e la « g r a n d e idée » — réaliser l 'un i té d u Pélo-

ponnèse — et, p o u r la concrétiser, Ara tos visait à la fois à bouter 

les Macédoniens hors de la péninsule et à renverser les tyrannies 

locales soutenues p a r la cour de Pella Ce dessein grandiose 

" R. A. DE LAIX, art. cit., pp. 78-79. Voir le texte de Polybe supra, p. 140. 

" Voir infra, pp. 142-144. 

'° Elle est, au demeurant, démentie par trois sources : POLYBE, II , 45, 6 et IV , 

3, 2 (les Étoliens ne réussissent à faire aboutir aucun de leurs projets d'alliance et 

demeurent neutres tant que Doson est en vie). PLUT ARQUE, Cléomène, 10, 11 (Cléo-

mène exhorte ses concitoyens à défendre la Laconie contre les déprédations étolien-

nes).,Voir iM/ira,pp.l29-131 et 133. POLYBE,II,45, 1 et 4 9 , 3 affirme que la politique 

étolienne est sous-tendue par un impérialisme tellement avide que la nXEOVB^ia de 

ce peuple ne peut se limiter ni aux bornes du Péloponnèse ni m ê m e aux frontières 

de la Grèce : comment le Mégalopolitain concilie-t-il cette remarque avec ses pro-

pres paroles relatives à la perte des cités arcadiennes — . . . r à ç fieyîazaç (les Éto-

liens) ànoXXvvxaç nôXsiç ideXovTijv... — (voir le texte supra, p. 140) ? La contra-

dict ion est évidente et marque la hâte suspecte qu'a Polybe à chercher, dans un but 

polit ique manifeste, des arguments qui n'en sont pas et qu'il dément implicitement 

lui -même. 

" POLYBE, II, 40, 1-2 et 43, 8. PLITTARQUE, Cléomène, 3, 7. Sur la seconde tyran-

nie, qui fleurit au iii"^ siècle, voir Th. LENSOHAU, RE, 2 ' série, V I I (1943), 1834-

1 8 3 9 . 
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fu t j a l onné d ' é tapes t r iomphales : prise de l 'Acrocor inthe et 

adhésion de Cor in the en 243, ra l l iement de Mégalopolis en 235 

et un ion d 'Argos à la ligue vers 228. Le Péloponnèse étai t ainsi 

sur la voie de l 'uni té complè te et Aratos pouva i t légi t imement 

caresser l 'espoir d'assister à la réalisation d e son g rand dessein : 

P l u t a r q u e r a p p o r t e que , vers 230, seules échappa ien t encore au 

contrôle achéen la Laconie , l 'É l ide et u n e pa r t i e de l 'Arcadie 

Le rêve allait-il se matér ia l iser ? L a c é d é m o n e et Cléomène I I I 

en déc idèrent au t r emen t , ru inè ren t tous les p lans d 'Aratos et 

renversèrent l ' échafaudage p a t i e m m e n t construi t . Les succès 

Spartiates f u r e n t foudroyants et mi ren t b ien tô t l 'Achaïe aux 

abois si bien qu 'Ara to s du t se résoudre à q u é m a n d e r le secours 

de la M a c é d o i n e , son ennemie de toujours . C 'é ta i t là la néga-

t ion de tou te sa pol i t ique et le r en iemen t de tou t son passé : 

le rev i rement fu t ressenti c o m m e la b rader ie des intérêts grecs 

Aussi Ara tos éprouva-t- i l le besoin de saisir son ca lame pour ten-

ter de just i f ier ce que d ' a u c u n s tenaient p o u r une trahison : 

les Mémoires du stratège achéen sont u n plaidoyer pro domo, 

car leur te in ture apologét ique est indub i t ab le Il y expliquait 

et légi t imait sa pol i t ique et son appel à la M a c é d o i n e en al léguant 

la nécessité : l 'Achaïe , m e n a c é e p a r la triplice, chercha à rompre 

le cercle infernal en renversant les alliances anciennes et en liant 

son destin à celui de la dynast ie an t igonide C'est pourquoi 

" PLUTARQUE, Cléomène, 3, 8. ' . ' 

" Les sentiments qui secouèrent alors l'opinion publique ont trouvé un écho 

dans l'œuvre — en 28 livres couvrant la période 272-220 — de l'historien contempo-

rain Phylarque (PLUTARQUE, Aratos, 38, 5-12. Cléomène, 16, 3-7). Cet auteur—� 

aux dires mêmes de POLYBE, II, 56, 1 —jouissait d'une estime générale, en dehors 

des cercles achéens évidemment, en sorte qu'il n'est pas téméraire de voir en Phy-

larque l'interprète de la vox populi. 

" E. GABBA, Studi su Filarco. Le biografie plutarchee di Agide e di Cleomene, dans 

Athenaeum {N.S.), 35 (1957), pp. 13-34 étudie en détail II « tradimento» di Arato. 

'"Les maigres fragments des 'YTiofivi^/iara d'Aratos sont rassemblés auprès de F. 

JACOBY, FCH, II B 231 F 1-6, Leyde, 1962 ( = Berlin, 1929), pp. 975-978. Le stra-

tège a rédigé ses Mémoires après la mort de Doson ou peut-être même dans les toutes 

dernières années de sa vie (215-213) : voir F. VV. WALBANK, Aratos of Sicyon, Cam-

bridge, 1933, p. 7. 

" PLUTARQUE, Agis, 15, 4. Aratos, 3, 3 ; 33, 3-4 et 38, 6 et 11. Cléomène, 16, 4 et 

7. W. W . TARN, Antigonos Gonatas, Oxford, 1913, p. 414 déclare justement : « ... 

Aratos' real object in writing was neither the truth, nor the glorification of the Acha-

ean League, but the whitewashing of Aratos». 

POLYBE, I I , 5 0 , 7 . PLUTARQUE, ^ r a t o i , 3 8 , 1 1 . 



144 M . D A U B I E S 

la chancellerie achéenne imagina le f an tôme d ' u n e triplice 

dans le bu t de donne r que lque consistance à l ' a r g u m e n t de la 

nécessité : Polybe l 'a récupéré et avalisé pour b lanchi r et justifier 

son compat r io te Aratos et c'est ainsi que ses Histoires on t accordé 

l 'hospital i té à la fable de Vavdxyr] 

Q u e Polybe a i t entér iné la pol i t ique d 'Aratos , la chose n ' a 

r ien de s u r p r e n a n t si l 'on songe q u e le Mégalopol i ta in resta 

t ou t e sa vie u n pa t r io t e achéen de c œ u r et d 'espr i t : il est né 

Achéen, vécut en Achéen et pensa en Achéen. J e n ' ignore pas 

q u e certains dé fenden t la crédibil i té et l 'objectivité de Polybe en 

a f f i rman t que son pat r io t i sme est mesuré et ne le fait pas s 'em-

bourbe r dans les ornières de la par t ia l i té J e ne pa r t age pas 

ces vues optimistes, car il est des éléments, n o m b r e u x , q u i révèlent 

ses part is pris et ses or ientat ions tendancieuses p o u r tout ce qui 

touche aux 'Axaïxâ : 

1 ° Il n 'existe pas de démocra t i e plus véri table ni plus pu re que 

l 'Achaïe, qui assure de surcroît une totale l iberté d 'op in ion 

L ' o n m ' e m p ê c h e r a diffici lement de penser qu ' i l y a là quelque 

exagéra t ion et une p a r t d ' idéal isat ion : l 'Achaïe est peut-ê t re 

u n e démocrat ie , mais censitaire seulement , où les notables et 

les couches aisées de la popu la t ion dé t iennent la réali té du 

pouvoi r 

2° Au sein de son exposé sur l 'histoire achéenne, Polybe insère 

u n e digression — don t la longueur est d ispropor t ionnée — sur 

la va leur his tor ique de Phy la rque qu ' i l j uge nulle : cei ex-

cursus est mot ivé u n i q u e m e n t p a r le fai t que cet a u t e u r représente 

" Celle-ci a trouvé, au-delà de Polybe, un écho auprès de PAUSANIAS, II, 8, 6. 

" B . N i E S E , 0. c, I I , p . 3 5 2 . R . A . DE LAIX, art. cit., p . 8 3 . R . RENAUD, Philo-

poimen, dans Les Études classiques, 39 (1971), p. 437 : « Polybe est tellement subjectif 

que rien ne permet de mettre en doute sa bonne foi. » 

'° Pour ce qui concerne cette matière, on consultera avec profit K.-E. PETZOLD, 

Studien zur Méthode des Polybios und zu ihrer historischen Auswertung, Munich, 1969, 

pp. 113-128, dans Vestigia. Beitràge zur allen Geschichte, 9 où l'étude des 'Axalxâ, en-

visagés sous leiu' aspect idéologique, est finement ciselée : l'auteiur y fait œuvre d'or-

fèvre. 

»« POLYBE, I I , 3 8 , 6 . 

" Voir le chapitre intitulé « Der achâische Bundesstaat — eine demokratisch 

getarnte Oligarchie?» auprès de G. A. LEHMANN, O. C, pp. 377-385 qui apporte 

u n jugement nuancé. 

POLYBE, II, 37, 1 - 71, 10 (surtout II, 56, 1 - 63, 6). 
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l 'opinion contra i re à celle d ' A r a l o s Des reproches formulés 

à r e n c o n t r e de Phy la rque , trois se révèlent sans fondement, 

seul le qua t r i ème é t an t vérif ié p a r les faits Le choix des ar -

guments retenus p a r Polybe p o u r cri t iquer son prédécesseur est 

révélateur de ses tendances pro-achéennes : les qua t r e blâmes 

concernent tous des événements de l 'histoire achécnne d u r a n t la 

guerre c léoménique. Il n ' a u r a i t cependan t pas été i noppor tun 

que l 'Aris tarque de Méga lopohs élargît ses horizons puisque 

l 'œuvre de Phy la rque couvre une période au t r emen t é tendue 

(272-220) et concerne l ' ensemble d u monde grec à cette époque . 

3* Si Ant igone Doson t rouve grâce aux yeux de Polybe et si 

celui-ci voit en Cléomène I I I u n ty ran illégitime, c'est un ique-

m e n t parce que l ' un fu( l 'al l ié et l ' au t re l 'ennemi de l 'Achaïe 

40 Polybe oppose c o n s t a m m e n t la ligue achécnne à la confé-

déra t ion étolienne : l ' une fonde sa poli t ique sur les pr incipes 

d'tcfoTj^ç, (piXavQqwnia, nQaérrjç e t xakoxàyadia ; l ' a u t r e n e 

rêve que rapines et exactions Il n 'est qu 'une seule occasion où 

l 'Etol ie est revêtue d u m a n t e a u de la (piXavOqconia : a u x a lentours 

de 230, époque de son a l l iance avec.. . l 'Achaïe T ranspo r t é 

p a r son a m o u r p o u r sa pa t r ie , Polybe compare l 'expansion aché-

cnne à l 'expansion romaine : de m ê m e que YUrbs est en passe de 

réaliser l 'uni té de Yolxovfiévr}, de même l 'Achaïe lui avai t en 

que lque sorte m o n t r é le c h e m i n en réalisant l 'uni té d u Pélopon-

nèse Puisque l 'Achaïe est o rnée des quali tés que Polybe se 

pla î t à lui t rouver , il est c lair que sa pol i t ique d 'uni f ica t ion puise 

sa just i f icat ion dans des fondemen t s moraux : son leadership 

«« POLYBE, I I , 5 6 , 1 - 2 . 

I. M. J. VALETON, O.C, p. 151 : « Polybius Phylarcho fi-audis crimine accusato, 

hoc crimen certis argumentis confirmare non potuit ; in eum quoque, ut in alios 

solet, multo nimis acriter invectus est. Nam quae ad refellendam Phylarchi fidem 

Polybius affert... sufficere non possunt ut fide indignum et ineptum scriptorem eura 

fuisse censeamus. » Voir aussi J. KROYMANN, RE, Suppl., VIII (1956), 478-480. 

" K.-W. WELWEI, Kônige und Kônigtum im Urteil des Polybios, Herbede (Ruhr), 

1963, pp. 33-38 et 109-113 a étudié le portrait de ces deux princes tel qu'il se dégage 

des Histoires de Polybe. 

»» POLYBE, I I , 3 8 , 8 e t 6 0 , 4 ( A c h a ï e ) e t 4 3 , 9 ; 4 5 , 1 ; 4 6 , 3 e t 4 9 , 3 ; I V , 3 , 1 

et 5 et 67, 4 ; IX, 38, 6 et XVIII , 34, 1 (Étolie). La malveUlance anU-étolienne 

de Polybe trouve un prolongement auprès de TITE-LIVE, X X X I I I , 11, 8. 

" POLYBE, I I , 1 2 , 5 . 

�* Le mérite de cette démonstration revient à K.-E. PETZOLD, 0. c, pp. 39-40. 
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péloponnés ien est ainsi légitimé et correspond à l 'ordre na tu r e l 

des choses. Le xoivov étolien, en revanche , ne peu t p r é t end re à 

a u c u n e hégémonie puisqu ' i l est bâ t i sur les pr incipes i m m o r a u x 

dénoncés p a r Polybe : les appl icat ions de principes mauva i s sont 

nécessai rement mauvaises. 

5° Polybe v i tupère en termes vifs Aris tomachos, anc ien t y r an 

d 'Argos , passé à la ligue achéenne d ' a b o r d , au pa r t i de Cléo-

m è n e ensuite : cet h o m m e ne mér i te que la mor t puisqu ' i l 

é t a i t « . . . t y r an et fils de t y r a n s » ' ^ . Polybe feint seulement 

d 'oub l i e r que , lorsqu'i l a d h é r a à la ligue achéenne , Aris tomachos 

é ta i t alors aussi « . . . ty ran et fils de t y r a n s » : cela n ' e m p ê c h a 

n u l l e m e n t la confédérat ion de l 'accueill ir en son sein et de l 'éle-

ve r aussitôt à la dignité de stratège, mag i s t r a tu re suprême. . . 

6° C léomène ne pu t gagner à sa cause a u c u n citoyen de M é -

galopolis, pa t r i e de Polybe, lors de la prise d e la ville en 223 : 

le récit détai l lé des opérat ions, conservé p a r P lu ta rque , inf i rme 

m a l h e u r e u s e m e n t cette vision idéalisée des choses. U n e par t i e 

d e la popu la t ion mégalopol i ta ine se r angea a u x côtés d u roi de 

S p a r t e : elle étai t condui te p a r T h é a r i d a s le p ropre g r a n d -

p è r e de Polybe. . . 

7° Au cours de la guerre c léoménique, Clei tor eut son t ra î t re , 

u n seul : chose nature l le pu isque Théa rcès n ' é t a i t q u ' u n « bâ -

t a r d » . . . »*�. 

8 ° L a vie m ê m e de Polybe consti tue u n a r g u m e n t de poids en 

f aveu r de ses or ientat ions pro-achéennes : n 'eut- i l pas l ' insigne 

h o n n e u r de por te r , en 183, l ' u rne c inéraire de Phi lopoemen dé-

f u n t , ne fut- i l pas h ippa rque en 170/169 sous la s tratégie d ' A r -

c h o n , n 'est-ce pas en oual i té de personnal i té inf luente de la ligue 

q u e Polybe figura au n o m b r e des dépor tés achéens à R o m e 

ap rè s P y d n a , n 'est-ce pas avec une b iograph ie de Phi lopoemen 

»5 POLYBE, ÎI, 59, 1 - 60, fi (surtout II, 59, 5-6). 

»« POLYBE, I I , 5 5 , 8 . 

PLUTARQUE, Cléomène, 24, 2-8. 

" L'identité de l'aïeul de Polybe a été démontrée par R . von SCAJLA, Die Studien 

des Polybios, Stuttgart, 1890, I, p. 15 (note I). Voir aussi F. STAEHELIN, RE, 2" 

série, V (1934), 1382 et M. GELZER, Die Achaica im Geschichtswerk des Polybios, dans 

Abhandlungen der preussischen Akademie der Wissenschaflen {Philosophisch-historische Klasse), 

Jahrgang 1940 (Nr. 2), p. 13. 

»» POLYBE, I I , 5 5 , 9 . 
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en trois livres a p p a r t e n a n t a u rÔTtoç èyx(o/j.iaarix6ç que l 'historien 

fit ses premières armes dans le d o m a i n e l i t téraire ? 

9° P e n d a n t la première moi t ié d u ii** siècle, à l ' époque même 

de Polybe, l 'É to l ie et Spa r t e ne cessèrent de causer des ennuis à 

l 'Achaïe : Lacédémone ne laissait pas de remet t re en question le 

leadership achéen sur le Péloponnèse et la l igue t rouvai t dans 

] 'Étoile u n adversaire par t icu l iè rement acha rné . Aussi serais-je 

volontiers incliné à penser q u e Polybe chercha des antécédents 

à cette hostil i té Spart ia te et étol ienne — il les t rouva forgés dans 

les Mémoires d ' A r a t o s — et é labora ce que j ' appe l le ra i r « archéo-

logie» des opposit ions étolo-spartiates du ii^ siècle en découvran t 

leurs racines dès les années 230 i"^. 

10° Polybe passa sa jeunesse et son adolescence, voire la pre-

mière par t i e de son âge m û r , dans le cercle de Phi lopoemen et 

de Lycortas , les deux personnal i tés les plus influentes au sein de 

la l igue au d é b u t du ii^ siècle : l ' un et l ' au t re é ta ient les héritiers 

poli t iques d 'Ara tos don t ils poursuivaient les entreprises en te-

n a n t compte des réalités nouvelles sans doute , mais en respectant 

fidèlement l 'espri t de l ' œ u v r e d u fonda teu r de la puissance 

achéenne i"^. L 'h is tor ien est né et a g rand i et vécu dans une 

m o u v a n c e pol i t ique qu i le dest inai t infai l l iblement à être le 

por te-paro le des opinions officielles de la ligue : nu l ne sera dès 

lors surpris qu ' i l a i t choisi Ara tos p o u r source un ique negl TCôV 

KXeofxevLxûtv N 'é ta i t - i l pas fa ta l que son œuvre historique 

po r t â t l ' empre in te pol i t ique de ce choix ? 

1 " POLYBE, X , 2 1 , 5 - 8 e t X X V I I I , 6 , 9 . P m r A R f t U E , Philopoemen, 2 1 , 5 . PAUSANIAS, 

VIII , 30, 8. C'est Lycortas, père de Polybe, qu i exerçait les fonctions de stratège 

lorsque survint la mort de Philopoemen. 

J e fais mienne la pertinente remarque de K.-E. PETZOLD, O. C, p. 127 : « Dièses 

aus der Zeit des Polybios stammende Bild (se. malignité étolieime) mag, ahnlich 

wie sich die politischen Prinzipien seiner Partei ideologisiert in den Achaica der 

TiQOxaxaaxËvrj niederschlugen, in das 3.Jh. projiziert und ebenfalls zum Rang eines 

Prinzips erhoben worden sein.. .». 

POLYBE, II, 40, 1-2 estime qu'Aratos, Philopoemen et Lycortas sont les uni-

ficateurs du Péloponnèse : le premier fut l'initiateur et le guide de l'entreprise, le 

second en fut le champion et le réalisateur et le troisième le durable garant. La 

carrière du « dernier des Grecs » est l'objet d'une monographie récente de R. M . 

ERRINOTON, Philopoemen, Oxford, 1969. Je recommande la lecture des pages où 

J . DEININGER, Der politische Widerstand gegen Rom in Griechenland 217-86 v. Chr., Berlin 

et N e w York, 1971, pp. 125-127 juge la politique de Philopoemen. 

'"^ POLYBE, II, 56, 2. Gela n'exclut évidemment pas que l'historien pouvait cxim.-
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Q u i dou te ra encore des or ientat ions pro-achéennes de Po-

lybe ? Q u i ne fera pas sien le clair j u g e m e n t de Gelzer : « Die 

geradezu enkomiast ische Charakter is t ik der achaeischen Bundes-

verfassung ist ein Stùck politischer P r o p a g a n d a , die besser passt 

f u r die ve rmute t e Sonderschrif t als f i ir die Universalgeschichte. 

Sic soll die Politik, f u r die Polybios als achaeischer S taa t smann 

leidenschaft l ich kànapfte , moral isch rechtfert igen, ist abe r eben 

d a r u m parteipol i t isch einseitig.» ? Certes, cela n e peu t signi-

fier qu ' i l faille rejeter les 'âxaïxd en bloc — loin d e là — , mais 

il convient en r evanche de les examiner avec u n espri t cri t ique 

tou jours en éveil dans la pensée que la présenta t ion et l ' inter-

p r é t a t i on des événements , qu i peuven t être vrais ou faux, sont 

tou jours po l i t iquement engagées et orientées. Polybe, en effet, 

y a mis en p r a t i que le pr inc ipe émis p a r lui selon lequel il est licite 

a u x historiens d e fa i re p reuve de par t ia l i té q u a n d leur patr ie est 

en cause sans q u e cet te incl inat ion leur pe rmet te des entorses à 

la réali té des faits ̂ "̂  : la t r ipl ice-fantôme d é m o n t r e que le Mé-

galopol i ta in ne s'est pas toujours soucié de cette dernière ré-

serve. 

* 
* * 

Quel l e est la car te d ip lomat ique du Péloponnèse dans les an -

nées 230-220, q u e les sources autor isent à t racer ? L e cas le plus 

s imple est celui de l 'É l ide , alliée de Lacédémone d u r a n t la guerre 

c léoménique : il est na tu r e l que cette région se soit a l a rmée de-

v a n t les progrès considérables de la ligue achéenne et ai t dès 

lors resserré ses liens avec le seul É t a t péloponnésien qu i pouvai t 

sembler , à tor t ou à raison, capab le de freiner l 'expansion re-

dou tée d ' u n voisin imméd ia t . L ' É l i d e eut , d u reste, tou t lieu de 

pléter les renseignements trouvés dans les Mémoires d'Aratos au moyen des informa-

tions dont il avait pris connaissance dans le cercle familial et politique de Mégalo-

polis durant sa jeunesse à la faveur des propos de table ou autres échangés par Phi-

lopoemen, son aïeul Théaridas et son père Lycortas. 

M . GELZER, art. cit., p . 6 . 

POLYBE, X V I , 14, 6 (èyw ôè ôiôzi ftèv ôeî ^onàç ôiô6vai raïç aét&v na-

rgiai roitç avyygaipéaç, avyxoiQtjaaifi' àv, ov /z^jv ràç èvavrlaç roîç av/x^e-

Prjxôaiv ànorpâoEiç TioielaQai TIEQI aiixCbv). Concilier les d e u x « moments» de ce 

principe me semble relever d'im exercice de corde raide que seuls les historiens fu-

luunbules peuvent naener à bien sans se rompre les os. 
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se féliciter de l 'a l l iance qui la liait à Spar te pu isque celle-ci lui 

a p p o r t a u n secours effectif et lui rest i tua la p lace de Langon que 

Cléomène ava i t a r rachée a u x Achéens L 'É to l i e traverse, 

q u a n t à elle, u n e pér iode d ' isola t ionnisme et de repli sur soi : 

d u r a n t tout le règne d 'An t igone Doson, la confédéra t ion respecte 

u n e a t t i t ude de neut ra l i té stricte. Elle restai t certes de iure alliée 

de l 'Achaïe , mais refusa de lui po r t e r secours en 225/224. Le 

conflit Achaïe — Lacédémone ne la concernai t en rien, car l 'É -

tolie ne se sentai t pas m e n a c é e p a r la résurgence laconienne. 

P e n d a n t le règne de Doson, les Étoliens semblen t se désintéres-

ser des affaires péloponnésiennes : c 'est la s i tua t ion à leurs confins 

sep ten t r ionaux et o r ien taux qu i leur est u n e cause de soucis et 

l 'on c o m p r e n d que la vital i té re t rouvée de la dynast ie macédo-

n ienne const i tuai t p o u r eux u n sujet de préoccupa t ion plus 

i m m é d i a t et plus direct q u e le choc Acha ïe -Spar te don t les 

cont recoups n e pouva ien t les a t te indre , au pire, que p a r des 

r icochets émoussés. 

Les leviers d e la d ip lomat ie péloponnésienne sont tenus à 

cette époque — la r e m a r q u e est sur tout d ' ac tua l i t é après 227 — 

p a r Ara tos et manipulés p a r Doson : l ' un j o u e la pièce sur le 

devan t de la scène et l ' au t re lui récite son rôle p a r le trou du 

souffleur. L a guerre que la t rad i t ion appe la cléoménique est la 

conséquence inévi table de deux volontés hégémoniques : la 

Spar te régénérée p a r Cléomène n 'asp i ra i t q u ' à recouvrer son 

rôle d ' a n t a n et à j oue r le personnage de leader péloponnésien que 

son passé légi t imait tandis q u e la Ugue achéenne visait à placer 

la péninsule entière sous sa loi, m ê m e si celle-ci étai t destinée — 

c o m m e le cours des événements le p rouve ra —� à exprimer la 

volonté d u t rône macédon ien p lu tô t que de l 'assemblée fédérale 

d 'Aegion . Il é tai t iné luc table q u e les d e u x « impérialismes » 

péloponnésiens se heur tassent puisque, par t i s l ' un d u sud et 

l ' au t re d u n o r d , ils n ' a v a i e n t d ' a u t r e c h a m p d 'expans ion que 

l 'Arcadie cent ra le : visant les mêmes desseins et caressant les 

mêmes proje ts , les deux É ta t s ne pouva ien t q u e se mesurer sur 

le t e r ra in . I l impor t e peu , en réali té, de savoir qu i déclencha la 

guerre et le p ré tex te fut i le q u i p e r m i t ' d ' o u v r i r les hostilités est 

d ' u n in té rê t médiocre : elles é ta ient menaçan te s dès l ' aube du 

PLUTARQUE, Cléomène, 5, 1 et 14, 5. 
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règne de Cléomène I I I E n lui renaissait la vieille t radi t ion 

du dya rque Spartiate conduc teu r d ' h o m m e s et chef de guerre 

hors pa i r : cont re u n tel adversaire, Aratos n ' é ta i t pas de taille. 

U n e seule a r m e lui restai t : la d iplomat ie , où il excellait . Lors-

qu ' i l se rendi t compte que les forces achéennes pe ina ien t toujours 

d a v a n t a g e devan t u n adversaire déconcer tan t de mobil i té , d 'as-

tuce et de hardiesse, le s t ra tège de la ligue déc ida de renverser sa 

pol i t ique an t i -macédon ienne et de faire des ouver tures à la 

cour de Pella. Pourquo i Aratos dédaigna- t - i l les offres de pour -

par lers de Cléomène v a i n q u e u r ? Celles-ci ne semblaient pour -

t a n t pas ex t rao rd ina i remen t exigeantes puisque é m a n a n t de la 

cité que le sort des a rmes favorisait : il s'agissait en que lque sorte 

d ' u n e proposi t ion de condomin ium à exercer p a r les deux puis-

sances bell igérantes sur la péninsule , é tant en tendu que Cléo-

m è n e serait rjye/xmv de cette troisième « ligue du Péloponnèse » i"' . 

J e vois deux sortes de mot iva t ions pour expl iquer ce refus 

achéen : 

1 ° Raisons diplomatiques et politiques : les offres de Cléomène 

vena ien t t rop t a rd . L 'a l l iance Acha ïe -Macédoine était une 

réali té d ip loma t ique dès après 227 m ê m e si le r app rochemen t 

des deux puissances n ' ava i t pas encore t rouvé d 'expression 

j u r i d i q u e Ara tos r épond néga t ivement aux offres de Cléo-

m è n e en usant d ' u n e formule très éclairante : ... ovx E%ei rà 

nçàyfiara, fxâXÀov ô' vjio TWV nçayfidrwv avroç f;f£Tat. « J e 

n e contrôle pas la s i tuat ion, mais suis p lu tô t m o i - m ê m e contrôlé 

PLUTARguE, Cléomène, 3, 8. Il est patent que les adhésions de Mégalopolis et 

Argos à la ligue achéenne en 235 et 228 ne pouvaient qu'attiser les passions car ces 

deux cités étaient les ennemies jurées de Sparte et, en les accueillant, la confédéra-

tion héritait aussi de leur laconophobie. 

PLUTARQUE, Aratos, 38, 4 et 7-8 ; 39, 1-3 et 41, 4-7. Cléomène, 7, 1 ; 15, 2-17, 3 ; 

18 , 4 e t 19, 5 - 9 . PAUSANIAS, I I , 9 , 1. 

Le lecteur trouvera tous les renseignements (sources, commentaire succinct, 

bibliographie) concernant l'alliance entre Antigone Gonatas et l'Étolie contre 

l'Achaïe (243 ?), les négociations de paix Cléomène/ligue achéenne (226/225), le 

traité d'appui financier de Ptolémée III à Sparte (226/225 ?), l'alliance Achaïe-

Macédoine et la fondation de la symmachie hellénique sous Antigone Doson (224) 

auprès de H . H. ScHMrrr, Die Staatsvertrâge des Altertums, Munich, 1969, III, pp. 161-

162 et 207-217 (n'MQO et 504-507). 

L'expression, qui désigne Aratos ( = ainôç), est utilisée au style indirect. 
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p a r elle » Ce t aveu p r e n d plus d e relief encore si on le r ap -

p roche d ' u n e phrase de P l u t a r q u e : ... rjôr] ôio)fioXoyr]/j,évœv 

avrû) (se. Aratos) TIQOç xôv 'Avxlyovov rcôv fisylarcov... 

L 'Achéen n ' é t a i t plus libre d e ses volontés, il avait p lacé son 

sort entre les mains d ' A n t i g o n e : reculer lui était désormais 

chose interdi te . C o n c l u s i o n : Aratos ne pouvai t plus ac-

cepter les proposi t ions de C léomène . 

2 ° Raisons psychologiques et personnelles : le stratège achéen ne 

pouva i t accepter de voir d é t r u i t e l 'œuvre de sa vie, l 'unification 

d u Péloponnèse. I l n e p o u v a i t sur tout pas accepter q u ' u n au t re 

ramassâ t dans le ruisseau son p ro je t mor ibond et lui insufflât 

u n e nouvelle vie. Ce vieux r e n a r d de la pol i t ique hellénique, 

r o m p u à toutes les intr igues de coulisse, ne pouvai t suppor ter 

d ' ê t r e évincé p a r u n j e u n e coq ambi t i eux : t ren te années du ran t , 

Ara tos avai t été le ma î t r e de la ligue et, au-delà , d u Péloponnèse 

et il lui étai t in tolérable que Cléomène , cette j e u n e sève ardente , 

le doub lâ t sur le po teau et l u i « v o l â t » l 'uni té péloponnésienne 

L 'Achéen se résolut à tout t en te r p lu tô t que de voir la péninsule 

unif iée p a r u n Péloponnésien qu i ne s ' appelâ t pas Aratos i " . 

C o n c l u s i o n : celui-ci n e voula i t pas accepter les p ropo-

sitions de Cléomène. 

Pourquoi Doson at tendi t - i l j u s q u ' e n 224 p o u r intervenir dans 

le Péloponnèse alors q u ' A r a t o s avai t pris langue avec lui dès 

227 ? Pourquo i lan terna- t - i l trois années d u r a n t son nouvel 

associé ? L a réponse à fou rn i r est double , me semble-t-il : 

a) Aux environs de 227, des complicat ions d 'o rdre intér ieur 

PLUTARQUE, Cléomène, 19, 5. Voir aussi PLUTARQUE, Aratos, 41, 7. 

PLUTARQUE, Cléomène, 17, 2. 

PLUTARQUE, Cléomène, 16, 2. 

Livrons ici le commentaire ironique de J.-G. DROYSEN, Histoire de l'hellénisme 

(traduit sous la direction de A. Bouché-Leclercq), Paris, 1885, III, pp. 528-529: 

« Ainsi donc, vingt ans après avoir dirigé glorieusement — il (se. Aratos) en était 

du moins persuadé — la confédération, il devait céder la place à im plus grand que 

lui, à un jeune homme/qui arrivait à peine à l'âge mûr, et dont il ressentait si amère-

ment la supériorité en fait d'énergie de volonté {sic), de talent militaire, de capacité 

politique, à un roi qui d'un revers de main renversait ses finasseries de diplomate 

et foulait sous sa semelle ses galeries de fourmi laborieuse, à ce Cléomène qui le 

chassait, le poursuivait, le déconcertait, lui, le vieux maître de l'art diplomatique, 

et qui finalement l'abandonnait c o m m e un écolier à la pitié ou à la colère de ses 

confédérés, autrefois si loyaux et si patients !» 
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et extérieur pouva ien t distraire Ant igone des affaires péloponné-

siennes : c'est à cette da te , en effet, que semble se situer l 'expédi-

t ion de Carie (événement très controversé au demeuran t ) et 

q u e Doson aura i t pris le t i t re de roi, après deux ou trois années 

d e régence 

b) Le motif pr incipal de l ' immobil isme macédonien est po-

l i t ique : il est clair que la cour de Pella était informée pa r ses 

agents de la s i tuat ion dans le Péloponnèse et du déroulement 

d e la guerre c léoménique. J e croirais volontiers que Doson, en 

hab i le cunctator d ip lomat ique , a r e t a rdé de propos délibéré son 

in tervent ion dans la péninsule : plus il a t t enda i t et plus la con-

fédéra t ion achéenne menaça i t ru ine devan t les coups répétés 

q u e Spar te lui assénait, plus il ava i t chance d ' a p p a r a î t r e comme 

le sauveur de la ligue m o r i b o n d e et plus il étai t en mesure de lui 

d ic te r ses conditions. I l suffisait à Ant igone d ' u n clair et lucide 

j u g e m e n t pol i t ique et d ' u n léseau de renseignemenis bien huilé 

p o u r dé te rminer le m o m e n t précis où il conviendra i t d ' in te rveni r 

et avan t qu ' i l fû t trop ta rd p o u r l 'Achaïe et dans les circonstances 

les plus favorables p o u r la Macédo ine . Le flair pol i t ique du roi 

f u t r e m a r q u a b l e et, lorsqu' i l se déc ida à f ranch i r l ' i s thme de 

Cor in the , il p u t dicter ses condit ions à son associé, à qu i il ne res-

t a i t plus q u ' à les accepter sous peine d ' ê t r e absorbé p a r Lacédé-

m o n e . L e pr ix de l ' in te rvent ion étai t lourd, bien plus lourd que 

les conditions offertes naguè re p a r Cléomène : cession de l 'Acro-

cor in the , instal lat ion d ' u n e garnison macédon ienne à Orcho-

m è n e , in terdic t ion faite à l 'Achaïe de correspondre avec aucun 

ro i ou d 'envoyer des ambassades sans l 'accord d 'Ant igone , entre-

t ien des t roupes macédon iennes du Péloponnèse, nomina t ion 

d ' u n épistate macédon ien (Taur ion) aux affaires de la pénin-

sule L a ligue achéenne devena i t une succursale macédo-

n ienne et Ara tos po r t a i t désormais la livrée des court isans de 

Pel la : Cor in the verroui l la i t la presqu' î le , O r c h o m è n e était 

p l an t ée c o m m e une vigie à l ' ép icent re s t ra tégique du Péloponnèse 

Voir la convaincante argumentation de S. D o w et Ch. F. EDSON Jr., art. cit., 

pp. 163-180. 

" » P o L Y B E , I I , 5 1 , 6 ; 5 2 , 3 - 4 e t 5 4 , 1 e t I V , 6 , 4 - 6 . PLITTARQUE, Aratos, 4 4 , 5 

et 45, 1-2. CUomêne, 19, 9. 

1" PLUTARftUE, Aratos, 45, 4 rapporte que le stratège achéen devait contrôler ses 

propos car sa liberté d'expression n'était pas exempte de dangers. 
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et T a u r i o n faisait office de ga rd i en vigi lant chargé de main ten i r 

les alliés dans le devoir 

Q u e pouva ien t les forces Spartiates contre la symmachie hel-

lénique dominée p a r le M a c é d o n i e n ? Ten i r tête et résister 

le plus longtemps possible : la victoire eût été u n e espérance 

u top ique . Sur qui L a c é d é m o n e pouvait-el le compte r si ce 

n 'es t sur el le-même ? L ' É l i d e lui é ta i t d ' u n secours médiocre 

et é ta i t p lu tô t soutenue p a r la Lacon ie qu 'e l le ne la soutenait 

e l le-même. Certes, l 'Egyp te t ransféra à Spar te vers 225 les 

subsides qu 'e l le versai t j u squ ' a lo r s à la ligue achéenne î ", mais 

ce n ' é t a i t pas t an t d e sout ien f inancier que mil i taire don t la 

Laconie avai t besoin, car son a r m é e étai t inférieure aux forces 

coalisées sur les plans t ac t ique et n u m é r i q u e L 'envoi d ' un 

corps expédi t ionnai re lagide eû t sans dou te in t imidé le Macé-

donien et eût à tout le moins équi l ibré les forces. Part isan des 

m a n œ u v r e s de coulisse et p r éoccupé p a r la sempiternelle question 

d e Coelé-Syrie qui renaissait en t re le Séleucide et lui Ptolémée 

I I I Evergète ne se résolut p a s à f ranch i r la Médi te r ranée . M a l 

Selon PLUTARQUE, Aratos, 16, 6, Philippe V avait coutume d'appeler Corinthe 

les néôaç rfjç 'EXhiSoç. Rien ne démontre mieux la dépendance achéenne que la 

dédicace du monument élevé, en l'honneur d'Apollon, à Délos par Doson après la 

vicioire de Sellasie {IG X I 4, 1097 = SIG^ I 518) : sont mentionnés Antigone, les 

Macédoniens et les alliés. Aucune trace particulière de la confédération achéenne... 

Cette inscription a été éditée et commentée par M . HOLLEAUX, Dédicace d'un monu-

ment commémoratif de la bataille de Sellasia, dans Bulletin de Correspondance hellénique, 

3 1 ( 1 9 0 7 ) , p p . 9 4 - 1 1 4 . 

L'alliance englobait Achéens, Epirotes, Phocidiens, Macédoniens, Béotiens, 

Acarnaniens, Thessaliens, Locriens et Eubéens : voir J. A. O. LARSEN, Greek fédéral 

States. Their Institutions and History, Oxford, 1968, pp. 324-325. 

P o L Y B E , I I , 4 7 , 2 e t 5 1 , 2 . CICKRON, De officiis, I I , 2 3 , 8 2 . PLUTARQ.OE, Aratos, 

1 1 , 2 ; 12, 6 ; 13, 6 ; 15, 1 et 4 ; 2 4 , 4 et 41, 5. CUomène, 19, 8 ; 22, 4-9 et 32, 4. Phi-

lopoemen, 8, 4. Je ne peux accepter la remarque de P. PéDECH, La méthode historique 

de Polybe, Paris, 1964, p. 157 (note 295), dans Collection d'Études anciennes — « ... Pto-

lémée, en transférant à Cléomène les subsides qu'il payait à Aratos..., le mettait 

hors d'état de soutenir les dépenses fédérales et le jetait en quelque sorte dans les 

bras de la Macédoine, ennemie traditioimelle des Lagides. »— parce que le ren-

versement de la politique égyptienne, loin de précéder le rapprochement achéo-

macédonien, lui fait suite (la chose a été clairement perçue par I. M. J. VALETON, 

O.C., p. 160). 

> " P o L Y B E , I I , 6 5 , 1 -7 . PLUTARQUE, Cléomène, 2 0 , 1 e t 2 7 , 11 . 

"* Voir W. BETTINGEN, Kônig Antigonos Doson von Makedonien (229-220 v. Chr.), 

Weida en Thuringe, 1912, pp. 41-42. 
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lu i en pr i t , car Cléomène et Spar te ne sort irent pas seuls vaincus 

d u désastre de Sellîisie : les Lagides subissaient là un recul sévère 

dans la mesure m ê m e où les Ant igonides progressaient . Les deux 

puissances avaient c ependan t esquissé u n r app rochemen t peu 

a v a n t Sellasie m o y e n n a n t la cessation p a r Ptolémée des subsides 

versés à Spar te : des ambassades macédoniennes fu ren t reçues 

à Alexandr ie U n e nouvelle fois, l 'Egyp te renversait sa po-

l i t ique et j e croirais volontiers que les deux monarques avaient 

l ' in ten t ion de se me t t r e d ' acco rd sur u n e sorte de « pa r t age du 

m o n d e » 1̂ *, chacun d ' eux se réservant une sphère d ' inf luence : la 

Grèce p r o p r e m e n t di te à l 'Ant igonide et l 'Or i en t au Lagide. 

C e vaste dessein d e m e u r a in formé et vécut l 'espace d ' u n ma t in 

e n raison de la d ip lomat ie velléitaire d ' u n Évergète sénescent 

e t parce q u e les caprices biologiques en firent u n mor t -né : peu 

après Sellasie et à que lques mois d ' in terval le , Ant igone I I I 

Doson et Ptolémée I I I Évergète qu i t t è ren t tous deux la vie. 

D ' a u t r e s acteurs al laient m o n t e r sur les t ré teaux, s 'affubler de 

leurs masques et modeler d e la sorte u n nouveau visage à l 'hel-

lénisme finissant... 
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Via Omero 8, Aspirant du F.N.R.S. 
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Rue Antoine Baeck 30, 
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' « PoLYBE, I I , 6 3 , 1. V . EHRENBERG, RE, 2 = s é r i e , I I I ( 1 9 2 9 ) , 1 4 3 4 d i t j u s t e m e n t : 

« Ptolemaios hatte fur S(parta) kein Interesse, ihm war Kleomenes nur der bezahlte 

Sôldnerfùhrer, den er gegen Makedonien brauchte... ». Voir aussi les observations 

de P. OLIVA, Die Auslandspolitik Kleomenes' III, dans Acta antiqua Academiae Scientianan 

Hungaricae, 1 6 ( 1 9 6 8 ) , p . 1 8 2 . 

" * PLUTARQUE, Cléomène, 2 2 , 9 . 

Le bassin oriental de la Méditerranée s'entend. 


