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P R f i F A C E

/ 7 s. -i (Ic I'empire bijzdntin, malgre /cs 
/ . en CCS cinqminte (lerniires <innecs.
■ ' i.jf ,>r̂ Sijti renouoelde, dcmenve toujours rc- 
p> I, sarlont cn Occidenl, rohjtd dc lenaces 
" • ’ • ' heaiicoup de nos conlemporains,

< ilc dptuv (lU lonjours. Idle (jn'ellc apparaissail 
' Motdcs cl h Gibbon, comme la conlimia- , 
lo>n ,'l la a i-adcncc dc I'empire romain. Partin 
tnci-r.^rinxi rjfel de ranrnnes sdcnlaires, par an 
’>!}<, rr r/“is'juucnir de passions rcliijienscs era- 
niKiir nous jageons loiijonrs les Grccsdu mojU’n ' 
•b,c r >mmr p,renl Ics rruisds, qui nc Ics com- 
pmrcnl pas, i t les papes, qui Ics exrommunic- 
''cnl r*parri!lenient, i  art bijzanlin est considerd 
{"roi, soar >n! encore comme an arl immobile —  
"7  it! rol'-rlit I's « hidratique » —  impuissant a 
'̂ c ranonrrl.'r i>l qui, sous la surveillance elroilc ■ 
tic ! pijiisc,ti -na son effort milldnairc d rdpdlcr

    
 



V I PHKFACE

inclefinimenl les creations de quelques artistes 
de gdnie.

Enfait,Byzance a HU tout autre chose. Quoi- 
qu’ette se soit votontiers proctamHe t'hSritiHre el 
la continualrice deRome, quoique ses empereurs, 
jusqu'au dernier jour, se soienl intitules « basi- 
leU des Romains », qiioiqu’ ils n’aienl jamais 
renonce aux droits quits reclatn aieni sur I’an- 
cienne el glorieuse capitate de Vempire, en rHa- 
lilH pourlanl Byzance devint trds vile el fut 
essentiellement une monarchic d'Orienl. It ne 
faut point 16 jnger par comparaison \avec les 
souvenirs Hcrasanls de Rome : scion le mot d’un 
des homines qut ont le mieuxcompris son carac- 
IHre et enlrevu son aspect vHrilable, ellc fut « un 
£lat du moyen dge, placH sur les extremes fron- 
tiHres de I'Europe, aux confins de la barbaric 
asiatiqae ( i)  ». Cel ^tat a eu ses defauls cl ses 
vices, qu’ il serail puHril de vou\oir dissimuler. 
It a connu Irop frHqiiemmenl les rHvoluiions de 
palais et les seditions militaires; it a aimH fu- 
ricusement les jeu x  du 'cirque et davantage 
encore les disputes tliHologiques j malgri I’HU- 
gance de sa civilisation, ses mceiirs ont HU sou- 
vent cruelles el barbares, el it a produit enfin.

(1) A. R a m b a Ds , VEmpire grec au X* siicle, p. vii.

    
 



vnPUKKACE

avec Irop d'abonclancc, des caraelires mddiocres 
eldes (imes vUes. Mais, lei qii'il fill, cel Eliil a 
eld grand.

Jl ne faiil poinl, en effcl, comme on le croil 
Irop volonliers, s'imagine r que, pendanl les 
mille ans qu’elle siiri>deitl a la ehiile de I’empire 
rornain, Byzance descendil d ’tinc marche ininler- 
rontpiie vers la mine. A ux crises oil elle a fa illi 
succomber, bien des foisonl suceedddes pdriodes 
d’incomparable splendeiir, des renaissances im- 
prdviies oil, selon le mot d’nn chroniqueiir, 
« I’empire, celle oieille femme, apparail comme 
une jeune fille, parde d'or el de pierres prd- 
cienses. » Au vi® sidcle, avec Jiislinien, la monar
chic, une derniere fois, se reconsliliie comme aux 
beaux temps de Rome, el la Mddilerrande, de 
nouveau, devient iin lac rornain. Au si&cle, 
les empereurs isauriens brisenl I’elan de I'Islam, 
vers le letups mdmd oil Charles Marlel sauoaii 
la chrdlienld it Poitiers. Au x® sidcle, le$ souve- 
rains de la maison de Macidoine font de By
zance la grande puissance de I’Orienl, reporlanl 
jusqu’en Syrie leurs. armes victorieuses, dcra- 
sant les Busses sur le Danube, noyant dans le 
satt.g le royaume crdd par les tsars bulgares, 
Au XII® sidcle,<avec les Comndnes, Vempire grec 
fait encore bonne figure dans le monde, el Cons-

    
 



vm PUHKACK

tanlinople esl iin dea centres principaux de la 
politique europdenne.

Ainsi, pendant mille ans, Byznnce a vecu, et 
pas seulemenl par I’effet de quelque hasard heu- 
reux : elle a vecu glorieusement, el il fautbien, 
pour qu’il en ail 416 ainsi, quelle ail en en elle 
aulre chose que des vices. E lle a eu, pour con- 
duire ses affaires, de grands empereurs, des 
hommes d'Etal illustres, des diplomales habilesi 
des g6n6raux viclorieux; et par eux, elle a 
accompli une grande amvre dans le monde. Elle  
a 616, avanl' les croisndes, le champion de la 
chr6lienl6 en Orient conire les infid6les et, par 
$a valeur mililaire, h plusieurs reprises elle a 
sauv6 VEurope. E lle a 616, en face de la burbn- 
rie, le centre d'une civilisation admirable, la 
plus raffin6e, la plus 6l6ganle quail long temps 
connue le mpyen Age. E lle a 1̂6' V6ducalrice de 
VOrient slave el asiqtique, dont les peuples lui 
doivenl leur religion, leur langu6 litl6raire, leur 
art, leur goiivernement; son influence toulc- 
puissante s'esl 6lendue Jusque sur f  Occident, 
qui a. regu d’elle des bienfaits inlellecluels et 
artisliques inappr6ctables. C ’esl d’elle que pro- 
c6dent tons les peuples qui habitent aujourd’hui 
VOrient de I’Europe, et la Qr6ce moderne, 
en particulier, doit bien davantage a Bgzance

    
 



PREPACK IX

chrilienne qii'h I’Athines de P^ricle^ el de 
Phidias.

C ’esl par loul vela, par ce qu’elle fd dans le 
passi autant que par ce qu’elle a pripari pour 
I’avenir, que Byzance myrtle encore iallenlion 
el I’ inleHl. S i loinlaine que semble son hisloire, 
si mal connue quelle soil de beaucoup de gens, 
ce n’esl point une hisloire morle el digned’oubli. 
Ducange le sauait bien lorsque, au milieu da 
XVII® sidcle, par ses Editions des historiens by- 
zanlins, par les savanls commentaires dont il les 
accompagnait, par lant de Iravaux admirables, 
il posail les bases de Vhisloire scienlifique de 
Byzance el ouorail, dans ce domains encore 
inexplori, de larges el lumineuses percies. De- 
puts cinquanle ans, au pays de Ducange, la tra
dition s’esl renouie des iludes dont il fu l le 
fondaleur; el sans mdconnatlre ce qui s’esl fait 
ailleurs, en Bussie el en Grice, en Anglelerre 
el en Allemagne, peut-ilre pourtanl esl-il per- 
mis de dire que, si les recherches d’hUloire by- 
zantine ont reconquis droit de citi dans le monde 
scienlifique, c’esl a la France qu’elles le doioent 
essentiellement.

On m’a demand^,' aoec une gbligeanle insis- 
tance, d’dcrire un livre —  qui, chez nous, man-

    
 



X I’UKFACE

quail encore, —  tin mannel, sotnmnire el con
dense, de I’hisloire byzanline. 11 ne m’a poinl 
semble que ce fut la une Idche inulile. J ’ai lenl 
recemmenl, dans an aulre volume qui vienl de  ̂
parailre, de presenter le tableau synthetiqne de 
ce que fut Bgzance, d’expliquer les causes pro- 
fondes de sa grandeur el de sa decadence, de 
monlrer les services eminenls qu’a rendus sa civi
lisation ( i) . Le petit livre que void offrira aii 
lecteur un expose plus analytique de Vhisloire 
millenaire de Vempire byza'nlin. Je me suis 
efforce d'y mellre en lumiere les (dies mat
tresses que dominent Vevolution de. cetle his- 
loire, de presenter les fails essentiels moins en 
m'aslreignant aii minulieux detail ckronologi- 
que qu’en les groupant en assez larges periodes, 
plus comprehensives el qui rendront mieux 
comple peul-itre du sens et de la portee des eve- 
nements. Les tables placdes d. la fin du volume 
permeltront aisenient au lecteur de retrouver la 
concordance chronologique des fails les plus 
imporlants. Mais il m'a paru que je  ferais ceu- 
vre plus ulile\ pour tous ceux qui souhaitent 
prendre une connaissance generate de ce monde

(1) Ch. Diehl, B yiance, Grandeur et Decadence (dans la 
bliotMque de philosophic seientipque, di^igife par le D' G. Le 
Bod). 1 vol., Flammarion, 1919.

    
 



XIPUEKACE

dispnru, en marquanl dans ce livre, sans rien 
omellre de la precision des details necessaire, 
les grandes lignes, les trails caracliristiqiies el 
les idies directrices de Vhisloire el de la civili
sation de Byzance.

Je liens a remercier la maison Hachclle, qui 
m’a auloris^,d emprunler d TAtlasde Geographic 
historique de Schrader deux des qualre carles 
qui accompagnenl ce livre. Les illustralions, qui 
permellronl de prendre quelque idie de la vie el 
da costume byzanlins el des monuments de I'arl 
que Byzance bit nailre, proviennenl de mon Ma
nuel d’Art byzanlin (Picard, 1910).

,, On trouvera h la fin du volume une bibliogra- 
phie sommaire des principaux ouvrages d lire ou 
ii consuller.

Ch. D.
Juillet 1919 .

    
 



    
 



DISTOiRE DE I ’EIHPIRE BYZANTOl

CH APITR E PREM IER

La fondation do Constantinople et les origines 
de I'ompire romain d’Orient (330-518)

1

I. La fondation do Constantinople et les caract6res da nouvel 
empire. II. La crise do I'invasion barbare. — III. La crisb 
religiense. — IV. L'empire romain d'Oripnt i  la tin da v* et 
an commencement da vi» sibcle.

I

L a. F o n d a t io n  d e  C o n s t a n t in o p l e  e t  l e s  ca-  

RACTfeHES DU n o u v e l  EMPIRE. —  Lc 11 Diai 33o, 
aux rivages du Bosphore, Constantin inaugurait 
solennellement sa nouvellc capilale, Constanti
nople.

Pourquoi, abandonnantl’ancicnne Rome, I’cm- 
pereur transportait-il cn Orient la r6sidence de 
la monarchie ? Outre qu'il avail peu dc goxit

hist. bup. byz. I

    
 



2  LES OUIGIXES T)E I, EMI'I IIE  1) ORIENT

personnel pour la villc paiennc el froildousc tics 
Cesars, Conslanlin la jugeaiL, non sans raison, 
mal placce pour suffire aux ncccssiles nouvellcs 
qui s’imposaienta I’cmpirc. Lc peril golh, le peril 
pprse menagaient sur le Danube ct cn Asic; Ics 
fortci  ̂ populations tie rillyricum  oflraicnl pour 
la defense des ressources adinirables; pour or
ganiser celte defense, Rome ctail Irop loin. Dio- 
clelien deja I’avait compris, et lui aussi avail 
senti I’aUraclion dc TOrient. En tout cas, lc jour 
oil Constantin fonda « la nouvelle Rome », I’em- 
pire byzantin commcnga.

Par sa situation giiographiquc au point oii 
I’Europc se rencontre .avec I’Asic, par I’impor- 
lance militaire ct cconoraiquc qui cn riisultait, 
Constantinople elait le centre nature! autour du- 
quel pouvait sc grouper le monde oriental. Par 
I’empreinte hellenique qui la marqua d’autre 
part des sa naissance, par lc caracterc suiiout 
que lui donna le obristiapisme, lajcunc capitale 
differait profondement de I’ancienne et symboli- 
sait assez e.xactement les aspirations et les ten
dances nouvelles du monde oriental. Aussi bien, 
depuis assez longteraps deja, se preparait dans 
I’cmpire remain unc conception nouvelle de la 
monarchie. Au commencement du iv® siecle, au 
contact de I’Orient prochc, la transformation s’a-

    
 



C A U A C T K U E S  I>U N O U V E L  E M l ’ IUK J

chcva. Du pouvoir imperial, Conslaiilin s'cHorc â 
de f’airc unc aulorili absolue cl dc droit diviu. 
11 I’environna dc loulcs Ics splendours du cos
tume, du diademc ct de la pourpre, de toules 
les poinpes de rcliquclle,- de lout le fasle dc la 
cour ct du palais. Se tenant pour Ic rcpresentanl 
de Dieu sur la Icrre, jugeant qu’en son intelli
gence il rcflelail rintclligencc suprdaic, il s ’ap- 
pliqua cn toutes choscs a marquer le caracl6re 
sacr6 du souverain, a le separcr dc riiumunile 
par les formes solcnnellcs dont il I’entoura, a 
fairc, en un mot, dc la royaul6 Icrreslrc comme 
une image de la royaute divine.

Pareillemcnl, pour accroilre le prestige el la 
(force de I’inslitulion imp^rialc, il voulul que la 
monarchie fOt une monarchie administrative, 
slrictcmenl hierarcliiscc, exaclemenl surveillec, 
et ou loutc I'aulorile scrait concenlree enlre les 
mains de I’cmpereur. Enfin, en faisanl du chris- 
tianisme unc religion d’Etat, cnmullipliantcn^sa 
faveur les immunilcs et les privileges, en le de
fendant centre Theresic, en le couvrant en toules 
circonslanccs dc sa protection, Constantin donna 
un autre caraclerc encore a raulorile impe- 
riale. Siegeant parmi les 6vdqueS, « comme s’il 
etait I’un d’entre eux », se posanl cn gardien alli- 
tr6 du dogmc ct de la discipline, intcrvcnanl dans

    
 



4 r,ES ORIGIVES DE LEMIMRE D’o RIENT

toutcs Ics affaires dc Tfiglisc, legiferant ct ju- 
gcant pour elle, I'orgaiiisant et la dirigcant, con- 
voquant et pr6sidant les' concilcs, diclanl les 
formules de foi, Constantin —  et apr6s lui tous 
scs successeurs, qu’ils fussent orthodoxes ou 
ariens —  regl6rcnt d’apr6s un mfime principe les 
rapports de I’Etat et de I’figlise. Ce fut ce qu’on 
appcllera le c^sarapapisme, raulorite dcspolique 
de I’empcreur sur I’Eglise ; et le clerg6 oriental, 
clerge de cour, ambitieux et mondain, docile et 
souple, accepta sjtns protester cette tyrannic.

Toutcela sr’inspirait profonddment des concep
tions du pouvoir chores aux monarchies orien- 
tale^, ct par tout cela, quoique pendant un si6cle 
encore r— jusqu'en 4?  ̂ —  I’empirc remain ait 
subsiste, quoique, jusqu'& la fin du vi® siecle, en 
Orient mCme, la tradition romaine soit demeu- 
ree vivace et puissante, pourtant, autour de la 
ville de Constantin, la partie orientale dc la mo
narchic s'agglom^ra et prit en quelque sorte 
conscience d’elle-m6me. Des le iv® si6cle, malgre 
le maintien apparent et thcorique de I’unitd ro- 
mainc, plus d’une fois en fait les deux moitics de 
I'empirc sc s6par6rent, gouvern^es par des em- 
pereurs differenls; et lorsqu'cn 3g5 Theodose le 
Grand mourut, laissant h scs deux fils Arcadius et 
Gonorius une succession partagee en deux empi-

    
 



LA. CniSE DE l ’in v a sio n  b a r b a r e  5

res, la separation, qui depuis longlemps se pri- 
parail, se precisa cl devinl definitive. 11 y cut 
dorenavant un empire remain d'Orient.

II

L a c w s e  d e  l ’in v a s io n  b a r u a r e . — Durant la 
longue pdriode d’histoire, qui va de 33o a 5 i8, 
deux crises graves, en 6branlant ect empire, 
achcv6rcnt de lui donner sa physiorioraie pro- 
prc. La premiere est la crise de rinvasion 
barbare.

Depuis le iii' sieclo, sur loules Ics fronliires, 
sur le Danube comme siir le Rbin, les barbares 
de la Germanie p6nelraient par une Icnle in
filtration sur le territoire remain. Lcs nns, pat* 
petits groupes, y venaient comme soldats, ou 
s’y etablissaient comme laboureurs; lcs autres, 
par tribus enli^rcs, attires par la .s^curit6 ct la 
prosperite de la monarchic, y sollicitaienl dcs 
conccs.sions de terres, quo Icur accordail volon- 
tiers le gouvernement imperial. Lcs grands 
mouvemenls de peuples, qui sans ccssc se pro- 
duisaienl dans cc monde germanique si insta
ble, prdcipilercnt cette poussee des Bar
bares et finirent par la rendre redoulable. Sous 
leur Ruee, au v® siecle, I’empire d’Occidenlf sue-

    
 



6  I-ES OniCilNES DE L EMTIRK D ORIENT

comba cl on put croirc d’abord quc Byzancc nc 
supporlcrail pas micux que Rpme leur choc 
formidable.

..Eu 876,. fuyant devaiil Ics Huns, Ics W isi- 
golhs eUiicnt venus demander a I’empire un 
aSile et des terres. Deux cent mille d’enlre eux 
furcut etablis au sud ,du Danube, on M6sie. Il.s' 
ne tardcrent pas a se revoller; un empereur, 
Valcn.s, ful tue en cssayant de les arrfiter, dans 
les plaines d’Andrinople (878); il fallut, pour les 
dompter, loule I'dnergie habile de Th^odosc. 
Mais, lui niort {895), le danger reparut. Alaric, 
roi des W isigoths, se jeta sur la Macedoine; il 
revagea la Thessalie, la Greco ccnlrale et pd- 
nctra jusque dansle PelopOnese, sans que le fai- 
ble Arcadius (895-408) —  loutes les troupe^ 
d’Orient se trouvant en Occident —  rdusslt k 
Tarreter; et quand Stilicon, appele d'Occident 
au secours de I’empire, eut cerne les Goths  ̂
Pholo6, en Arcadie (896), il aima mieux les lais- 
ser echapper et s’entendre avec leur chef. D6s 
lors, pendant quelqtics ann6es, le& W isigoths 
furent tout-puissants dans I’empire d’Orient, 
renversant les ministres d’Arcadius, imposant, 
leur volonte au prince, commandant en maltres 
dans la capitale, troublant I’fitat par leurs revol- 
tcs. Mais I’ambition d’Alaric I’entralnait davan-

    
 



L \  GUISE DE ^’in v a s io n  BAUBAUE 5

lagc oncoro vers I’Occidcnt; en /(Oa, il cnvahis- 
sait rilalic; il y revcnait en /|io, s’emparait 
dc Rome; el, par relablisscmenl definitif des 
Wisigolhs, en Gaule ct on Espagne, le peril 
qui mcnagait I’empirc d’Orient sc Irouva con
jure. ■

Trehte ans plus tard, Ics Huns enlraiont 
en scene. Fondaleu'r d’un vastc empire, qui 
allail depuis le Don jusqu’a la Pannonie^ Allila, 
en 441, franchissait le Danul)C, prcnail Vimi- 
nacium, Singidunum, Sirraium, Naissus, el 
menagait Constantinople. L'empire, sans force, 
dut consentir k lui payer tribut. Malgre cela, en 
44?’ Huns reparaissaient au sud du Danube. 
Dc nouveau,on mSgocia. Mais le p6ril demeu- 
rUit grand, ct on pul crqire que la catastrophe 
6lait proclie, quand, en 4&o, rcmpcrcur ftlarcien 
(450-457) refusa courageuscinent Ic tribut. Cette 
foiS encore la chance sourit a l’empire d’O- 
I'ient. Atlila porta ses armc:? en Occident; il 
en revint vaincu, affaibli, et peu' apres, sa 
mort disloqua l’empire qu’il avail fpnde (453).

Dans la seconde moitie du v® sieclc, les Os
trogoths, i  leur tour, enlraient en lultc avec 
l’empire, qui dut les prendre k son service, leur 
accorder des terres (46a) et combicr lours cl>,cfs 
d’honneuVs et d’argent. Aussi les yit-on, en

    
 



8 LES OniGlNES DE l’e MPIUB d ’o IUENT

474, inlervenir jusquc dans les affaires ij)le- 
rieures dc la monarchic : cc fiilTheodoric qui, a 

moi’l de I’cmperour Leon (457-474)> as- 
sura le trioraphe de Z6non sur le rival qui lui 
disputait Ic trOne. D6sormais, les barbaresfurent 
plus exigeanls que jamais. Vainoment, *on es- 
saya d’opposer leurs chefs les uos aux autres 
(479) : Th6bdoric pilla la Mac6doine, menaga 
Thessalonique, demandant toujours davantage, 
obtenant en 4^4 litre de consul, mcna- 
gant Constantinople en 487- Mais lui aussi se 
laissa tenter par I’altrait de I’ltalie, oil, depuis 
476, I’empire d’Occident s’etait ^croulc et qu’ha- 
bilement Z6rion lui proposait de reconquerir. 
Une fois de plus, le p6ril se, detournait.

Ainsi rinvasion barbare avail glissd le long 
des frontieresde I’empii’e d’Orient, ou ne I’avait 
entame que passagerement; si bien que la nou- 
velle Rome restait deboiit, comme grandie de la 
catastrophe oii s'abimait I’ancienne Rome et, 
par Ih, encore davantage rejetee vers TOrient.

Ill

L a crise RELiGiEUst. —  L ’aiitre crise fut la 
crise religieuse.

On a quelque peine, aujourd’hui, h compren-
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L A  CHISK R E L IG IE U S E

dre rimportance qu’eurent, au iv* et au v® si6- 
cles, toules ces grandes heresies, arianisme, nes- 
lorianisme, monophysii^me, qui troublerent si 
profond^nient I’figlise el I’empire d’Orienl. On 
y  voit volonliers de simples querelles de lh<io- 
logiens, s’acharnant en discussions compliqudes 
sur des formules subliles et vaines. En realil6, 
elles eurent un aulre sens et une autre portee. 
Elies ont reconvert, plus d’unefois,desinl6r6ls ct 
des oppositions poliliques, qui devaientavoir, sur 
les destinees de I’empire, de longues conse
quences. Elles ont eu, par ailleurs, une impor
tance capitale pour fixer, e?n Orient, les rapports 
de I’Etat el de I’Eglise, pour determiner aussi 
les relations entre Byzance ct I’Occidenl; et par 
tout cela elles mdritent d’etre attenlivement 6lu- 
dides.

Le concile de Nic6e (325) avail condamn6 
Tarianisme ct proclame que le Christ eiait de 
mfime essence que Dieu. Mais les partisans 
d'Arius n'avaientpoint flechi sous I’analheme, ct 
le IV® si6cle avail 616 rempli )par la lutte ardente 
—  oh les empereurs.mfimesprirenl part passion- 
n6ment —  entre les adversaires' et les defen- 
seurs de . I’orthodoxie. L ’arianisme, vainqueur 
avec Constance au concile de Rimini (SSg), avail 
6t6 6cras6 par Th6odose au concile de Constan-
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linople (381,), cl, cl6s ce moment, s’clail marque 
le conLrasle entre i’espril grec, epris de meta
physique subtile, et le clair g6nie de I’Occident 
latin, I’opposition entre I’episiopat oriental,-do
cile aux vc)lonles .du prince, el la fermc et hau-* 
taine inlransigeance des ponlifes remains. Lc 
d6hat qui, au v® siecle, s’enghgea sur I’union 
des deux natures —  la nature liumaine et la na
ture divine —  dans la personne du Christ, ac- 
ccnlua encore ces divergences et troubla I’em- 
pire d’autanl plus gravementque la politique se 
m6la k la qucrelle religieuse. En effet, de meme 
quo les papes, en Occident, fondaient, avec 
L 6on le Grand (440-462) la monarchic pontifi- 
cale, les patriarches d’Alcxandrlc, avec Cyrille
(4i2-444) oI- Dioscore (444-46i)> Icntaient alors,
en Orient, d’6lablir une papautd alexandrine. 
El par ailleurs, a la faveur de ces troubles, Ijes 
Aueilles oppositions nationales, les tendances sd- 
paratisles toujours vivantes trouvaient, dans la 
lulte centre I’orthodoxie, une occasion propice 
de se manifester et mdlaient ainsi dtroitemcnl 
au conflit religieux les interdts et les visdes po- 
litiques.

En 428, depuis vingt ans, Thdodose II rdgnait 
a Byzance (4o8-45o), sous la tutelle de sa sceur 
Pulchdrie. Eternel mineur, il passait son teiiips
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i  pcindrc, a onluminer ou a copier dcs manus- 
crits ; ce qui lui a valu Ic surnoin dc Calligra- 
phe. Si son souvenir ccpendant subsisle dans 

'I ’liisloire, c ’esl parcc qu’il a fait balir la puis- 
sanle enceinte de remparls qui, duranl lant de 
si6cles, prolegea Conslanlinoplc, et-parce quo, 
dans le Code Th^odosien, il a fait reunir les 
constitutions iniperiales promulgu^es depuis 
Constantin. Mais, tel qu’il etail, il devail, en 
face dcs qucrelles dc I’Eglisc, se montrer etran- 
gement faible et impuissant.

Nestorius, patriarchc de Constantinople, en- 
seignait que dans le Christ il fallail scparer la 
personne divine et la personne humaine, que 
J6sus n’dtait qu’un homme devcnu Dieu, et il ro- 
fusait en consequence a la Vierge rappellalion 
de Theotokos (mere de Dieu). Cyrille d’Alexan- 
drie saisit avec empressemenf celte occasion 
de diminu^T I’dv^que dc la capitale et, soutenu 
par la papaule, il fit au concile d’Eph^se (43i) 
solennellement condamner le nestorianisinc; 
apr^s quoi, imposant sa volont6 i  rempereur, il 
regna en maltre sur I’Eglise d’Orient. Quand 
Eutych6s, qiiclques ann6cs plus tard, exage^ 
rant la doctrine cyrillienne, ifit de plus en plus 
disparaitre la nature, humaine dans la personne 
divine (ce fut le monophySisme), il trouva de
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meme. pour le defendre, I’appui du patriarchc 
d’Alexandrie Dipscore, et I’assemblcc connue 
sous Ic nom de « brigandage d’Eph6se » (449)> 
sembla assurer le triomphe de I’Eglise d’Alexan
drie.

Centre ces ambitions croissantes, I’empire el 
la papaut6 6galcment inquiels secoalis6rent. Le 
concile de Chalcedoine (4&J) ĵXa, conformc- 
ment i  la formule de Leon le Grand, la doctrine, 
orlhodoxe sur I’union des deux natures et mar- 
qua tout ensemble la mine du reve alexan- 
drin et le triomphe de I’Etal, qui dirigea en 
mattre le concile et 6tablit plus fortement que 
jamais son autorit6 sur LEglise d’Orient.

Mais les monqphysites condamn^s ne s’incli- 
n6rcnt point devant la condamnalion 1 ils conti- 
nuerentlongtemps, en Egypte, en Syrie,  ̂consti- 
luer des Eglises & tendances s^paratistes, grave 
danger pour la cohesion el runil6 de la monar- 
chie. Rome, par ailleurs, malgre sa victoire sur 
le terraitt du dogme, dut accepter en fr^missant 
I’extension de pouvoir du patriarche de Cons
tantinople, qui devint, sous la tutelle de I’empe- 
reur, le vrai pape de rOrient. C’etait le germe 
de graves conflits. En face de la pajJaute, tdutC- 
puissante en Occident, et aspirant b s’alTranchif 
dp Tautorite imperiale, I’Eglise d’Orient deve-
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nait unc Eglisc d’Etat, soumise & la volonle du 
prince, ct qui, de plus on plus, par la longue 
grecqucdont elle faisaitusage, parses tendances 
mystiques hosLiles Ja th<5ologie romaine, par 
ses vieilles rancunes centre Rome, lendait & so 
constituer en un organisme ind^pendant. Et par 
lii encore, I’empire remain d’Orient prenait une 
physionoinie propre. C’est en Orient que s’etaient 
tenus Ics grands conciles, en Orient qu’^taient 
n6cs les grandes h6r6sies; et I’Eglise d’Orient 
enfin, fi6re de la gloire de ses grands doc- 
teurs, les saint Basile, les Gr^goire de Nysse, les 
Gregoire de Nazianze, les Jean Clirysostome, 
persuadee de sa sup6i*iorit6 intellectuelle sur 
rOccident, de plus en plus inclinait a se s6parer 
de Rome.

IV

L ’empire romain d’O rient a la fin  du v* et au

COMMENCE5IENT DU VI® SIECLE. —  Ainsi, VCrS Ic
temps dcs empereurs Z6non (474-490 et Anas- 
tase (491-5i8), apparaissait la conception d’une 
monarchic purement orientale.

Depqis la chute, en 476, de I’empire d’Occi- 
dent, I’empire d’Orient demeurait le seul em
pire remain. Et, quoiqu’il conservSt, h ce litre, 
Im grand prestige aux yeux des souverains bar-
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bares qui s ’claicnt taille dcs royoumescn Gaulc, 
cn Espagne, en Afrique, en Italic, quoiqu’il rc- 
clamAt toujours sur eux de vagues droils dc su- 
zeraiiiete, en fait, par Ics tcrritoires qu’il poss6- 
dail, cet empire ctaitsurtout oricnial.il comprc- 
nait la p^ninsulc dcs-Balkans tout cnticre, a 
Texception de la partie nord-ouest, I’Asie Mi- 
neure jusqu’aux monts d’Armenip, la Syric jus- 
qu’au dela dc I’Euphrate, I’Egypte ct la Cyr6- 
na'iquc. Ccs pays formaient G4 provinces on 
Eparchies, repartics enlrc deux prefectures du 
pretoirc : ccllc d’Orient (dioceses de Tliracc, 
Asie, Pont, Orient, Egypte) et celle d’lllyricum 
(diocese de Macedoine). Quoique I’adminis- 
Iratibn de I’cmpire fat toujours organisee sur le 
module remain et fondee sur la separation des 
fonctions civiles et militaircs, le pouvoir imperial 
y ctait devcnu dc plus en plus absolu, i  la fagon 
dcs monarchies orientales; et, dcpuis 45o, la cer6- 
monic du sacre lui donnait, par surcroit, le pres
tige de ronction saintc et de I'investiture divine. 
La sollicitude intelligcnte de I’eni'pcreur Anas- 
lase assurait a cet empire des fronli6res soli- 
dcment defcndues, de bonnes finances, unc ad
ministration plus honnate. Et le sens politique 
dcs souvcrains s’efforgait de 'rcndre h la monar
chic I’unita morale, ei) essayant, fOt-ce au prix
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d’une ruplure avcc Pionic, de ramenor los dissi
dents - monophysiles. Cc fut Tobjct dc I’cdit' 
d’union (IlenotUcon), promulgiie en 482 par Z»i- 
non, ct qui cut pour premier c(Tet d’amener le 
schisme entre Byzance et Rome : pendant plus de 
trentc ans (484-5 i8), avec une apre intransigeance, 
les papes et les onii)ereurs, Anaslasc surloul, 
monopbysilc convuincii et passionnc, se com- 
baltirenl; et au cours de ces troubles, TEglisc 
d’Orient acheva de sc consliluer en un corps 
scpare.

Enfili, de plus en plus, civilisation dc I’em- 
pirc prenail une couleur orientalc. Mdme sous 
la domination de Rome, rhellenismc, dans tout 
rOricnt grec, etait dcmeure vivace et fort. De 
grandcs et fldrissantes cites, Alexandrie, yVnlio- 
che, Ephese, etaicntde centre d’une culture in- 
tcllcctuellc ct artistiquc reniarquable. Dans 
leur rayonncment, enEgypte, en Syrie, cn Asie 
Mineure, avail pris naissance une civilisation 
toute pcnelrde dcs traditions dc la.Grece classi- 
quc. Constantinople, cnrichie par son fondateur 
des chefs-d’oeuvre du monde grec, devenue 
par la le plus admirable des musecs, n’entrete- 
nait pas moins puissamment les souvenirs dc 
I’anliquilo hellcnique. Par ailleurs, au contact 
de la Perse, le monde oriental s’etait reveilld ct
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avail repris conscience de ses Iradilions an- 
ciennes; en Egypte, cn Syrie, en Mcsopolamie, 
en Asic Mincure, le vieux fond tradilionnel re- 
paraissait el I’csprit oriental reagissait sur les 
pays jadis hclienises. Par haine de la Grice 
palenne, le chrislianisme encourageait ces ten
dances nationales. Et du milange de ces tradi
tions rivales naissait, dans tout^e monde orien
tal, une activite puissante et feconde. Economi- 
quement, intellectuellemcnt, artistiquement, la 
Syrie, I’Egypte, I’Anatolie avaient, au iv® et au 

siiclcs, une importance parliculicre dans I’em- 
pire : I’art chreticn y preparait lentement, par 
une succession d’cssais et de recherches savan- 
tcs, Tapogee magnifique que marqueront les 
chefs-d’oeuvre du vi® siecle; et, des ce moment, 
il apparaissait commc un art essentiellement 
oriental. Mais tandis que, dans les provinces, se- 
riveillaient ainsi les vieilles traditions indigenes 
et rhumeursdparatiste jamais oubliie, Constan
tinople auesi priludait h son rdle futur,' en 
accueillant, en combinant les elinicnts divers 
que lui apporlaient les civilisations diverses, en 
coordonnantles tendances intcllectuelles rivales, 
les precedes et les raithodcs artistiques diffc- 
rents, de fa§on & en faire sorlir une civilisation 
originale.
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Ainsi scniblait s’achever I’evoluliou qui en- 
trainail Byzancc vers rOricnt; et on pouvail 
croirc pres do se rialiser la . conception d’un 
empire purement orienUd, gouverne despoti- 
quemenl, bien adminislre, solidemenl defendu, 
se d<isinteressant poliliquement de I’Occidenl 
pour se replicr sur lui-meme, et n’b^sitant point, 
pour relrouver en Orient son unit6 religieuse, i» 
rompre avec Tlome et h constituer, sous la tu- 
tellc de I’Etat, une Eglise presque indcpen- 
dante de la papautd. Malheureusemenl pour le 
succds de ce rdve, cet empire, h la fm du v® siecle 
et au commencement du vi®, dfait dans un etat de 
crise redoutable. Depuis 5o2, les Perses avaient 
recommence la guerre en Orient; en Europe, 
les Slaves et les Bulgares commengaient leurs 
incursions au sud du Danube. A  I’interieur, le 
trouble dtait extrfirae. La capitale etait agilce 
.par les querelles des factions du cirque, les 
Verts etles Bleus; les provinces, mecontentes, 
ruinees par la guerre, dcrasdes d’imp6ts, cher- 
chaient .toulcs les occasions de manifester leurs 
revendicatiqns nationales; le gouvernement etait 
impopulaire; une puissanle opposition orthodoxe 
combattait sa politique et fournissait un prd- 
lexte commode aux rdvoltes desambitieux, dont 
la plus grave fut on 5i 4 celle dc Vitalien; enfin.

BIST* BM P. BYZ.
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le souvenir persistant de la tradition romaine, 
eiitretenanl I’id^e de l’unit(5 necessaire du monde 
romain, dc la « Romanie •, ramenail sans cesse 
Ics esprits vers I’Occident. Pour sortir de cette 
instability, il fallait une main vigoureuse, une 
politique nette, aux vues precises et fermes. Le 
r6gne de Justinien allait I’apporter.

    
 



CHAPITRE II

Le r^gne de Justinien et I’empire grec au Vl« siecle 
(518-610)

I. L’avdneraent de la dynastie jnstinienne. — II. Le caractdre, 
la politique et I’entourage de Justinien. — III. La politique 
exterienre de Justinien. — IV. Le gonvernement interienr de 
Justinien. — V. La civilisation byzantine au vi* siicle. — 
VI. La liquidation de Toeuvro de Justinien (565-610).

I

L ' a V|):n EMEiNT d e  l a  DITMASTIE JUSTINIENNE. —

En 5 i8, k la morl d’Anastase, une intrigue assez 
obscure porta au tr6ne Justin, commandant en 
chef des troupes de la garde. C’etait un paysan 
de Macedoine, venu quelque cinquante ans au- 
paravant chercher fortune «i Constantinople, un 
brave soldal, mais fort illettrc ct sans aucune 
experience des affaires. Aussi ce parvenu qui, 
a I’dge de pris de 70 dns, devenait fondateur de 
dynastic, eOt-il 6t6 assez embarrasse du pou- 
voir od on I’clcvait, s’il n’avait trouve auprds de
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lui, pour le conseiller, son neveu Justinien.
Originaire, comme Justin, dc Macedoine, —  

la tradition romanesque qui fait de lui un Slave 
date d’une epoque bien posttSrieure et n’a nulle 
valour historique, —  Justinien 6tait venu dc 
bonne heure a Constantinople, appcld par son 
oncle, et il y  avail regu une Education toule ro- 
maine et chretienne. II avail rexpcriencc des 
affaires, Tesprit mtlr, le caraclere form6, tout ce 
qu’il fallait pour clre le coadjuteur du nouveau 
matlre. Et c’esl lui, en eflet, qui, de,5 i 8 a bay, 
gouverna au nom de Justin, en attendant qu’il 
regnilt lui-mfime de bay a 5G5 . Ainsi, pendant 
pr6s d’un demi-siecle, Justinien guida les desti- 
nees de I’empire remain d’Orient, et il a mar- 
qu6 Tepo^ue, que domine sa puissanle figure, 
d’une cmprcinle si profondeque sa seule'volonlci 
a suffi a inlerrompre revolution nalurcllc qui 
portail I’empire vers I’Oricnt.

Sous son influence, des le debut du regne dc 
Justin, une orientation politique nouvelle appa- 
rut. Le premier soin du gouvernemenit de Cons
tantinople fut de se' reconcilier avec Rome, dc 
mettre fin au schisme, et, pour sceller I’alliance 

. et donner au pape des gages de son z61e ortho- 
doxe, pendant trois annees (5j 8-5ai) Justinien 
persecute furieusement les monophysites dan?
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loul rOrienl. Par ce rapprochement avec Rome, 
la nouvelle dynaslie se trouvait forlifiee. Jusli- 
nien sut en outre, fort habilement, prendre les 
mesurcs necessaires pour assurer la solidite du 
regime. II le debarrassa de Vilalien, son plus 
rcdoutable adversaire ; surtout, par un elalage 
do largesses et de faste, il le rendit populaire. 
Mai.s, des ce moment, Justinien revait davan- 
tage : il comprenail I'importance que pouvait 
avoir pour ses ambitions futures I'accord r^labli 
avec la papaute; c’cst pour cela qu’en 520, 
quand le pape Jean vint h Constantinople, —  le 
premier des pontifes remains qui visitat la nou-̂ . 
vclle Rome, —  il lui menagca dans la capitale une 
reception triompliante; il senlait combien une 
telle attitude plairait en Occident, quelle compa- 
raison n6cessaire elle am6nerait entre les pieux 
empereurs qui r6gnaient & Constantinople et les 
mattres aricns et barbares qui dominaient I’A- 
frique et I’ltalie. Et’ ainsi il pr^parait les grands 
desseins qu’il devait rdaliser, lorsquc, en 527, la 
mortde Justin lui donna la plenitude du pouvoir.

II

L e  CARACTfeRE, LA POLITIQUE ET l ’e NTOURAGE DE
J u s t in ie n . — Justinien ne ressemblc en rien aux

    
 



22 LE ni:GNE DE JUSTINIEN

princes du v® sicclc, ses prcd6ccsscurs. Ce par
venu, monte au Irdne des Ccsars, a voulu clre 
un empereur remain, et il a en offet, Ic der
nier dcs grands empereurs de Rome. Pouiianl, 
malgr6 d’inconlestables qualites d’applicalion et 
de goOt du ti’avail, —  un de sestourlisans I’appe- 
lail « I’empereur qui ne dort jamais, » —  malgre 
un reel souci de Tordre et une sollicilude sin
cere de la bonne administration, Justinien, par 
son despotisme ombrageux et jaloux, par sa va
nity puerile, par son activile brouillonne, par sa 
volont^ souvent indecise et faiblc, apparaitrait 
au total assez nuidiocre et mal equilibre, si Tes- 
prit cn lui n’avail etc grand. Ce paysan de Mace
doine a ete Ic representant eminent de deux 
grandes idees: I’ideeimperiale, I’idce chretienne; 
et, parce qu’il a cu ces deux idees, son nom de- 
medre immortel dans I’histoire.

Tout plcin des souvenirs de la grandeur ro- 
inaipe, Justinien r6va de reconstitucr I’empire 
romain tel qu’il etait autrefois, de reslaurer les 
droits imprescriplibles que Byzance, h^ritierc 
de Rome, gardait sur les royaumes'barbarcs 
d’Occident, de retablir I’unitddu monde romain. 
Hdritier des Cesars, comme eux il voulut 6tre 
la loi vjvante, I’incarnation la plus pleine du 
pouvoir absolu, et aussi le l^gislatcur impec-
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cable, le r^formaleur soucicux du bon ordrc de 
la monarchie. Enfin, dans Torgueil qu’il avail de 
son rang imperial, il voulut le parer de toules 
Ics pompes, de loutes leS magnificences; par la 
splendour de ses constructions, par le fasle de 
sa cour, par la fagon un peu puerile dont il ap- 
pela, de son nom, «justinicnnes » les forleresses 
qu'il ddifia, les villcs qu’il reconslruisit, les ma- 
gistratures qu’il inslilua, il voulut elerniser la 
gloire de son r6gne, ct faire senlir ses sujets, 
comme il le disait, le bonheur incomparable 
qu’ils avaient d’etre nes en son temps. Il rdva 
davantage. Elu de Dieu, son representant ct sou 
vicaire sur la terre, il sc donna pour t9che d’6b'e 
le champion de I’orthodoxie, soit dans les 
guerres qu’il entreprit, et dont le caractere reli- 
gieux est incontestable, soit dans le grand effort 
qu’il fit pour propager a Iravers I’univers la foi 
orthodoxe, soit dans la fagon dont il gouverna 
I’Eglise et comballit I’her^sie. Toute sa vie, il 
poursuivit la realisation de ce double rdve ambi- 
tieux et magnifique et, pour I’y aider, il eut cette 
bonne fortune de trouver des ministres habiles, 
tels que le jurisconsulte Tribonien ou le prefet 
du pretoire Jean de Cappadoce, de bons gen6- 
raux comme Beiisaire ct Narsfes, et surtout un 
conseiller admirable dans « la r6verendissimc
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6pouse que Dieu lui avail donnee  ̂ » dans celle 
qu’il se plaisail a Jappelcr « son charme le plus 
doux, » dans rimperatrice Theodora.

Theodora aussi 6tail unc parvenuc. Fillc d’un 
gardien des ours de I’Hippodrome, elle avail, 
s ’il faut en croire les commdragcs de Procope 
dans VHistoire secrHe, scandalise ses conlem- 
porains par sa vie d’actrice h la mode el par 
racial de ses avenlures, el davanlage ^ncore 
quand ellc conquil le coeur de Juslinien, reussit 

se faire epouser par lui, el avec lui monla sur 
le tr6ne. II eslcerlain qu’aussi longtempsqu’ellc' 
v6cut, —  elle mourut en 548, —  elle exerga sur 
I’empereur une influence toule-puissanle el gou-, 
verna I’cmpire autant el peul-6lre plus que lui* 
C’est que, malgrd ses defauls, —  elle aimail I’ai"- 
gcnt, le pouvoir el, pour conserver le trdne, elle 
fut souvent perfide, cruelle, implacable dans ses 
haines, —  celle grande ambilieuse avail d’6mi- 
nentes qualil6s, de l’6nergie, de la fermel6, une 
volonle r^solue el forle, un esprit politique avis6 
el clair, el peut-6tre voyait-elle plus juste que 
son imperial epoux. Tandis que Justinien rdvait 
de reconquerir I’Occident, de fonder sur i’alliancc 
avec la papaul6 I'empire romain reconstitu6, 
elle, en orientale qu’elle 4tait, tournait les yeux 
vers rOrient, avec un sentiment plus exact des
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rdalites et des n6cessil6s. Elle eOt voulu y apai- 
ser Ics qucrelles religieuscs prejudiciables a la 
tranquillitd et 5 la puissance dc I’empire, rame- 
ncr par d’opportunes concessions et une large 
tolerance les nationalites dissidentes, telles que 
la Syrie et I’Egypte, et, fOt-ce au prix d’une 
rupture avec Rome, refaire la forte unite de la 
monarchie orie'ntale. Et on pent se demander si 
I’empire qu’elle;’dvait, plus ramass^, plus homo- 
gdne, plus fort, n’eOt pas mieux rdsistd aux as- 
sauts des Perses el des Arabes. En tout cas, elle 
fit senlir sa main partout, dans radministralion, 
dans la diplomatie, dans la politique religieuse; 
et aujourd’hui encore, a Saint-Vital de Ravenne, 
dans les mosaiques qui d^corent I’abside, son 
image, dans tout Tdclat de la majesty souve- 
raine, fait face, comme une 6gale, & celle de 
Justinien.

Ill

La p o l it iq u e  ex t^ r ie u r e  d e  J u s t in ie n . —  Au 
moment oii Justinien prenait possession du 
pouvoir, I’empire n’6tait pas, remis encore de la 
grave crise qu’il traversal depuis la fin du v* s li
d e .  Durant les derniers mois du rigne de Justin, 
les Perses, micontents des empiitements de la 
politique impiriale au Caucase, en Arminie,
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aux frontiercs cle Syrie, avaient recommenc6 )a 
guerre, et ainsi la meilleure partie de I’arm^e 
byzanline se Irouvait immobilis6e en Orient. 
A  I’interieur, les luttes des Verts et des Bleus 
entretenaient une agitation politique redoutable, 
qu’aggravaient la deplorable corruption de Tad- 
ministration publique et le niecontentement qui 
en resultait. Justinien eut pour souci essen- 
liel d’ecarter ces difficultes, qui relardaient Tex6- 
cution de ses rfives ambitieux sur TOccident. 
Ne voyant point, ou ne voulant point voir, la 
grandeur du peril oriental, il signa avec le 
Grand Roi, au prix do larges concessions, la paix 
de 53a, qui lui rendait Tentiere disposition de 
ses forces militaires. II reprima vigoureuse- 
inent, d’aulre part, les troubles du-dedans, 
lorsque, en janvier 53a, la formidable emeute, 
qui a garde —  du cri de ralliement des in
surges —  ie nom de sedition Nika, remplit 
Constantinople, pendant une semaine, d’incen- 
dies et de sang. En ces jours de revolution, oii 
faillit sombrer le tr6ne, ce fut surtout au cou
rage de Theodora, h Tenergie de Belisaire, que 
Justinien dut son salut. Mais, en toutcas, labru- 
talite de, la repression, qui joncha de 3o,ooo ca- 
davres le sol de,THippodrome, eut pour effet de 
retablir pour longtemps ToMre dans la capitale
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el de fairc le pouvoir imperial plus absolu que 
jamais. En 539, Juslinien avail Ics mains libres.

La reslauralion imp^riale en Occident. —  La 
silualion de I’Occidenl lavorisait ses projels. 
En Afrique, comme en Ilalie, les populalions, 
gouyerndes jiar des mailres barbares el hereli- 
ques, appelaienl de tous leurs voeux la reslaura
lion de Tautoril^ im perials; el lei etait encore 
le prestige de I’cmpire que les rois vandales cl 
ostrogolhs eux-m6mes reconnaissaient la l^gi- 
tiinitd des revendicalions byzanlines. Aussi bien, 
la rapide decadence de ces royaumes barbares 
les laissait impuissants contre les attaques de 
Juslinien el leurs dissensions les empSchaient 
de faire cause commune conlre I’ennemi com- 
mun. Quand done, en 53i, Tusurpation de 
Gelimer. fournit & la diplomatie byzanline 
I’occasion d’intervenir en Afrique, Juslinien, 
confiant dans le redoutable instrument de guerre 
que constiluait son admirable arm^e, n’h^sita 
pas, desireux tout k la foiiS d’affranchir les ca- 
tholiqucs africains de la « captivity arienne » cl 
de faire rentrer le royaume vandale au sein de 
I’unile imperiale.' En 533, avec une armee de 
i0,ooo fanlassins el de 5 a 6,ooo cavaliers, Beli- 
saire s’embarquait & Constantinople : la cam-
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pagne fut aussi rapidc quc triomphantc. Baltu i  
Decimum et i  Tricamarura, Gelimer, ccrn6 dans 
sa retraitc du mont Pappua, fut oblige dc se 
rendre (534)- En quelques mois, quelques regi
ments de cavalerie —  car c ’cst eux qui jou6rent 
le rOle decisif — - avaicnt, contre toute altente, 
detruit le royaume de Genseric. Belisaire viclo- 
rieux regut i  Constantinople les honneurs du 
triomphe; et si, a la verite, il fallut quinze ans 
eucore (534-548) pour dompter les revolles des 
Berberes et les soul6vf3ments des troupes mer- 
ccnaires et indisciplinees de I’empire, Justinien 
cependant put se glorifier d’avoir reconquis la 
plus grande partie de I’Afrique et prendre' 
orgueilleusement les surnoms de Vandalique et 
d’Africa in.

Les Ostrogoths d’ltalie avaient assists sans 
bouger a I’ecrasement du royaume vandale. 
BienlOt leur lour arriva. L ’assassinat d’Amala- 
sonthe, la iille du grand Theodoric, par son mari 
Theodat (534), fournit a Justinien Toccasion 
d’intervenir; mais cette fois I'a guerre fut plus 
dure et plus longue. Belisaire put bien con- 
qu6rir la Sicilc (535), prendre Naples, puis 
Borne, oil il soutint contre I’arm^e du nouveau 
roi des Ostrogoths, Vitig6s, un si^ge memorable 
d’une ann6e entiiire (mars 537-mars 538); il put

    
 



LA. POLITIQUE EXTERIEUBE 29

bicn ensuile s’emparer dc Ravenne (54o) ct 
amener Vilig^is caplif aux piecls de rempereur; 
Ics Golhs se ressaisirenl, sous la conduite de 
I’habile et dnergique Totila. Belisaire, renvoy6 
en Italie avec des forces insuffisanles, y  echoua 
lamentablement (544-548); d falhit I’energie de 
Nars6s pour abattre i  Taginae (55a) la resis
tance ostrogolbique, ^eraser cn Campanie les 
derniers rasscmblements barbares (553), d6bar- 
rasser la penirisule des hordes franques de Leu- 
Iharis ct de Bulilin (554). H avail fallu vingt ans 
pourreconquerirl’Ilalie. Cette fois encore I’opti- 
misme de Justinien avait cru trop vite la con- 
quete terniinde; et peut-6tre aussi ne fit-il pas 
assez tot le grand effort ndeessaire pour briser 
d’un scul coup la force des Ostrogoths. C’e s t  
avec dcs arni6es tout ' i  fait insuffisantes,' —  
vingt-cinq ou trente mille soldats i  peine, —  
qu’on entreprit de replacer I’ltalie sous l’autorit6 
imperiale; et la guerre en consequence se traina 
lamentablement,

En Espagne Ogalemenl, Justinien profita des 
circonstances pour intervenir dans les ^uttes 
dynastiques du royaume wisigotb (554) recon- 
quOrir le sud-est du pays.

Grace k ces campagnes heureuses, Justinien 
pouvait sc flatter d’avoir rOalise son rOve. Grace
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§ sa tenace ambition, la Dalmatie, I’ltalie, TAfri- 
que orientate tout enticre, Ic sud de I’Espagne, 
les lies du bassin occidental de la Mdditerranee, 
Sicile, Corse, Sardaigne, Baldarps, dtaient ren- 
trees dans I’unite romaine; I’dtendue de la monar- 
chie se trouvait presque doubl^e. Par I’occupa- 
tion de Septem (Ceuta), I’autoritd de I’empereur 
s ’6tendait jusqu’aux colonnes d’Hercule, et si Ton 
excepte la partie de cOtes que gardaient/les W i- 
sigoths en Espagne et en Seplimanie et les 
Francs en Provence, de nouveau la Mediterra- 
nee 6tait un lac romain. Sans doute, ni I’Afrique, 
ni ritalie ne rentraient dans toute leur 6tendue 
ancienne dans I’unitd impdriale; et elles y  ren
traient epuis^es, ravagees par tant d’anndes de 
guerre. Cependant, ces conqufites donnaient i  
I’empire un regain incontestable de prestige et 
de gloire, et Justinie'n n’dpargna rien pour I’as- 
surer. L ’Afrique et ritalie rcconquises form6rent, 
comme autrefois, deux prefectures du pretoire, 
et I’empereur s’ePforga de rendre aux poplilalions 
I’exacte image de I’empire tel qu’elles I’avaicnt 
autrefois connu. Des mesures reparatrices effa- 
cerent partiellement les mis^res de la guerre. 
Des precautions defensives, —  creation de 
grands com^mandements militaires, organisa
tion de 'marches (limites), qu’occuperent des
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troupes spcciales, les soldats dc la fronliere 
(limitanei)y construction d’un puissant reseau de 
forteresses, —  garanlirent la securil6 du pays. 
Justihien put se flatter d’avoir restaur^ cn Occi
dent celte paix parfaite, cct « ordre parfait », 
qui lui semblait la marque d’un 6tat vraiment 
civilis6.

Les guerres d'Orient. —  Mallieureusement, ces 
grandes enlreprises avaieut dpuis6 Tempire et 
lui avaient fait ncgliger I’Orient. L^Orient se 
vengea —  de la fagon la plus redoutable.

La preini6re guerre de Perse (527-532) n’avait 
6te que I’annonce du peril qui menagait. Aucun 
des deux adversaires ne tenant & s’engager & 
fond, la lutte 6tait demeuree indecise; la victoire 
de Belisaire k Dara (53o) avail itd compensee 
par sa defaite h. Callinicum (531), et on s’etait des 
deux parts empressd de conclure une paix boi- 
teuse '(532). Mais le nouveau roi de Perse, Chos- 
ro6s Anoushirvan (53i-579), actif et ambitieux, 
n’^tait pas homme & se contenter de ces resul- 
tats. Voyant Byzance occupee en Occident, in  ̂
quiet surtout des projets de domination univer- 
selle que Justinien ne dissimulait pas, en 54©, il 
se jeta sur la Syrie et saccagea Antioche; en 
54i,ilenvahissait le pays des Lazes et emportait
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P etra; en 54a, il ravageait la Comagene ; en 
543, il battait les Grecs en Armenie; en 544> 
devastait la M6sopotamie. B6Iisaire lui-m6mc 
6tait impUissant i  le vaincre. Il fallut conclurc 
une tr^ve (54 )̂> fut plusicurs fois renouvel6e, 
et signer, en 56a, une paix de cinquantc 
ans, par laquelle Justinien s'engageait payer 
tribut an Grand Roi, s'interdisait toule propa- 
gande religieuse en territoire perse; et s’il gar- 
dait k ce prix le pays des Lazes,' Tancienne 
Colchide, la menace perse, apres cetle longue et 
desastreuse guerre, n̂ ’en restait pas moins redou- 
table pour Tavenir.

, Pendant ce temps, en Europe, la fronli6re du 
Danube c6dait sous les attaques des Huns, qui, 
en 540, mettaient a feu et  ̂ sang la Thrace, ITl- 
lyricum, la Grece jusqu’Si I’isthme de Cprinthe, 
et pen^traient jusqu’aux abords de Constanti
nople; des Slaves qui, en 547, 55i, devastaient
rillyricum ,' et en 55a menagaient Thessalo- 
nique; des Huns encore qui, en 559, parais- 
saient devant la capitale, que sauva a grabd 
peine le courage du vieux Belisaire. Et en 
outre, d’autres barbares, les Avars, entraient 
en sc6ne, insolents et menagants. Assortment, 
aucune de ces incursions n’aboutit  ̂ I’etabljsse- 
ment durable d’un people' ttrangor dans I’em-
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pire. Mais la piininsule des Balkans n’en avail 
pas moins etc epouvanlablement ravagee. L ’em- 
pire payail cher en Orient Ics Iriomphes de Jus- 
tinicn en Occidcntv

Les mesures de defense el la diplomatie. —  
Justinien, ccpcndant, en Orient comme en Occi.- 
dent, s’efforga d’assurer la defense ct la securitd 
du territoire. Par 1’organisation de grands cora- 
inandements confies & des magistri mililum, par 
la cr6alion sur loutes Ics fronli6rcs de confins 
mililaircs (limites) occup^s par des troupes 
.specialcs (limilanei),' il. reconslitua en face 
des barbares'cc qu’on nonimait jadis « la cou- 
verture de la monarchic » (prselentura imperii). 
Mais surtout il eleva sur loutes les fronliercs 
une ligne continue de fortercsses, qui occup6rent 
tous les points straldgiques et formirent plu- 
sieurs barri^rcs successives conlre I’invasion; 
derri6re elles, pour plus de sQrete, tout le terri- 
loire se couvrit de chateaux-forts. Aujourd’hui. 
encore, on relrouve en maints endroits les ruines 
imposantes do ces citadclles, qui s’cleverent par 
centaines dans toutes les provinces de I’empirc, 
et elles attestenl magnifiquement la grandeur de 
reffort par lequcl, selon Ic mot de Procopc, Jus- 
tinicn a veritablement « sauye la monarchie. »

3BIST. BMP. BYZ.
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La (liplomatie byzanline enfin, compl^lant 
I’acLioa mijitaire, s’efTorgait ci’assurcr, dans le 
monde cnlier, le presUge el I’inlluence de I'em- 
pire. Par une habile distribution de faveurs et 
d’argent, par une ingenieuse habilel6 divisor , 
les uns centre les aulres les ennemis de I’empire, 
clle amenait sous la suzeraincl6 byzanline et. 
rendait inoffensifs les peoples barbares qui flot- 
taient sur les fronlieres de la monarchic. Par la 
propagande religieuse aussi, clle les faisait 
entrer dans la sphere d’influence de Byzance. 
Les missions qui ontporte le christianisme des 
rivages de la mer Noire aux plateaux d’Abyssinie 
et aux oasis du Sahara, ont 616 un des traits les 
plus caracl6risti(5[ues de la politique gi’ecque au 
moyen &ge. Ainsi I’empire se constituait une' 
client61e de vassaux : Arabes de Syric et de 
I’Yemen, Berberes de I’Afrique du Nord, Lazes 
et Tzanes aux confins d’Arm6nic, lierules, Gepi- 
des, Lombards, Huns sur le Danube, et jus- 

■ qu’aux souverains francs de la Gaule lointaine, 
o i l ,  dans les 6glises, on priaifpour I’empereqr 
romain. Constantinople, oil Juslinien accueillait ■ 
magniQquement les souverains barbares, appa- 
raissait comme la capitale de I’univers. Et s’il est 
vrai que, durant les demieres ann6es du regne, 
I’empereur vieilli laissa se desorganiser les ins-
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lilulions mililaires ct se complut trop aux pra
tiques d’unc diplomalie I’uineuse qui, en dispen- 
sanl I’argent aux barbares, excitait dangcreuse- 
ment leurs convoiliscs, par ailleurs il cst certain 
qu’aussi longtcmps que I’cmpire fut assez fort 
pour se defendre, sa diplomalie, soulenue par 
les armes, sembla aux conteraporains one mer- 
veille .dc prudence, dc finesse et de bon conseil 
(eiSsuXta) ; malgrc les lourds sacrifices que cofiti- 
•rent a la monarchie les ambitions formidables 
de Justinien, ses d(5tracteurs memo onl rcconnu 
que « le rOle naturel d’un empereura rfimehaule 
esl dc vouloir agrandir I’empire et le rendre 
plus glorieux » (Procope).

IV

L e  g o u v e r n e m e n t  in t e r ie u r  d e  J u s t in ie n . —  

Le gouvernement interieur de I’empirc ne donna 
pas moins de soucis a Justinien que la defense du 
territoire. Une rdforpae administrative urgente 
s’imposait a son attention. Une crise religieuse 
redoutablc rdclamait sa sollicitude.

La riforme legislative el administrative. — La 
monarchie etait 6trangement troubl6e. L'hdmi- 
nistration etait v6nale et corrompue; le diisordre
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et la mis6re regnaicnt dans les provinces ; la 
justice, gtace i  Pobscurit6 de la loi, etait arbi- 
traire et partiale, et I’une des plus graves con
sequences de cette situation etait que les impOts 
rentraient fort mal. Justinien avail trop le gobt 
de I’ordre, le desir de la centralisation adminis
trative, et aussi le souci du bien public, pour tole- 
rer un tel 6tat de chores. II dvait par ailleurs, 
pour ses grandes entreprises, d’incessants be-, 
^ in s  d’argent.

II enlreprit done une double r6forme. Pour 
doiiner k I’empire « des lois certaines et indiscu- 
tables », il confia k son.ministre Tribonien une 
grande oeuvre legislative. Une commission, reu- 
nie en 5a8 pour la r6forme du Code, rassembla 
et classa en un recueil unique les principales 
constitutions imperiales promulguees depuis 1’6- 
poque d’lTadrien. Ce fut \e Code Justinien, public 
en 52g, et dont une nouvelle Edition parut en 534* 
Ensuite ce fut le Digeste ou Pandecles, oii une 
autre commission, nommee en 53o, r^unit et 
classa les decisions extraites des ouvrages des 
grands jurisconsultes du second et du troisi^me 
si6cle, oeuvre6norme qui fut achev6e en 533. Les 
Institutes rdsUraerent e n ‘un manuel, i  I’usage 
des 6tudiants, les principes du droit nouveau. 
Enfin, le recueil des nouvelles ordonnances pu-
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bliees par Juslinien enlre 534 ct 565 compli^la 
rimposant monument connu sous Icnom de Cor
pus juris civilis.

De cotie grande oeuvre l«5gislalive, Juslinien 
ful si fier, qu’il interdil d’y toucher h Tavenir et 
de Tallerer par aucun commenlaire, et que, dans 
les ^coles de droit reorganis6es k Conslanlinoplc, 
i  Beyrouth, i  RomCj il en fit la base immuablc 
de I’enseignement juridique. Et, en effct, malgr6 
ses defauts certains, malgre la hiUe du travail 
enlrainant des repetitions et des contradictions, 
malgre la fagon lamentable dont y  furenl mis en 
pieces les plus beaux monuments du droit ro- 
main, ce fut une Ires grande oeuvre, Tune des 
plus fecondes pour les progris de rhumanile. Si 
le droit justinien a fourni au pouvoir imperial 
le fondement de son autoritd absolue, il a aussi, 
danfe le monde du moyen 3ge, conserve et reap- 
pris plus tard a I’Occident I’idee de TElat et les 
principes de ^organisation sociale. Il a par ail- 
leurS, en penetrant la rigueur du vieux droit 
remain de I’esprit nouveau du christianisme, 
introduil dans la loi un souci jusqu'alors inconnu 
de justice sociale, de moralitd publique ct d’hu- 
manit6.

Pour reformer ^administration et la justice, 
Justinien, en 535, promulgua deux grandes or-
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donnarices, trayant h tous Ics fonclionnaires les 
devoirs nouveaux qu"il leur imposait, ct leur re- 
commandant par dessus tout unc scrupuleuse 
honnfitete dans le gouverncment dcs sujets. En 
memc temps I’empereur abolissait la venalit6 
des charges, augmentait les traitemcnts, suppri- 
mail les rouages inutiles, r6unissait, dans, toute 
unc serie de provinces, pour y mieux assurer 
I’ordre, les pouvoirs qivils et militaires ; amorce 
d’une reformc qui devait 6tre grosse de conse
quences dans I’histoire administrative de I’em- 
pire. II reorganisait Tadministralion de la jus- 
tice^ct la police de' la.capitale; il donnait dans 
tout I’empirc un grand elan aux travaux publics, 
iaisait construire des routes, des ponts, des 
aqueducs, des bains, des theatres, des eglises, et 

-rebatissait avec une magnificence inouie Cons
tantinople, partiellement detruite dans t’insur- 
rcction de 532. Enfin, par une politique ecouomi- 
que attentive, Juslinien s’appliquait a developper 
la richesse industrielle et I’activite commer- 
ciale de rem pire(i), et, selon son habitude, il 
sc vantait « d’avoir, par ses splendides concep-

(ly C’est sous le r^gno de Jastinien qne deux moines appor- 
terent de Chine, vers 557, le secret de I’dlevage des vers k soie, 
qui, en permettant 4 I’indostrie de Syrie de fabriqner la eoie, 
affranchit en partie Byzance de I’importation dtrangfire,
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lions,clonnca I’Elat une nouvelle fleur. » En fail- 
pourtant, malgr6 les bonnes intentions do I’em- 
pcreur, la rdforme adminislralive dchoua. Le 
poids formidable des depcnses, le besoin cons
tant d’argent qui en resulta, amenerent une tyran
nic fiscale alrocequi r^duisitl’empire a lamisere 
et r^puisa. Et de ce grand effort r^fonnaleur 
une scule chose sortit: la suppression, en 54), 
par raison d’economie, du consulat.

La politique religieuse.— Comme tous les em- 
pcrcurs qui, depuis Constantin, s’etaient succedc 
sur le trOne, Justinien s’occupa de I’Eglise, par 
raison d’Etat autant que par goOt de la conlro- 
verse theologique. II a, pour bien marquer son 
zele pieux, combattu fiprement les heretiques, 
ordonn6 , en 529, la fermelure de rUniversit6 
d’Athenes, ou subsistaientobscurdmentquelques 
professcurs paiens, el vigoureusement persecute 
les dissidents. II a enteridu par 'ailleurs gou- 
verner I’Eglise en maitre, et en echange de sa 
protection et des favours dont il la comblait, il 
lui a impose despoliquement, brutalement sa 
volontc, se proclamant ncltcmcnl « empercur cl 
pr6tre ». Pourtant, il se trouva plus d’une fois em- 
barrassc de la conduite a suivre. Pour le succcs 
de ses entreprises occidentales, il avail besoin
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de mainlenir I’accord r^labli' qvec la papaule; 
pour restaurer cn Orienl l’uniL6 politique el mo
rale, il lui falFait menagcr les monophysiles, 
toujours nombreux ot puissanls en Elgypte, en 
Syrie, cn M^sopolamie, en Arm<5nie. Enlre 
Rome, qui exigeait la condamnation des dissi
dents, et Theodora, qui conseillait le retour a la 
politique d’union de Z6non et d’Anaslase, I’eni- 
pereur, plus d’une fois, ne sut que rdsoudrc; et 
sa volonte h6sitanlc s'efforga, & travers bien des 
contradictions, de trouver un terrain d’entente 
pour concilier les termes du dilemme. Tour i\ 
tour, pour complaire a Rome, il laissa le concile 
de Constantinople de 536 anatheniatiser les dis
sidents, dcchalna contre eux la persecution (587- 
538), s’attaqua a la citadelle qu’etait pour eux 
I'Egypte; et, pour complaire h Theodora, il laissa 
les monopbysites reconstituer Icur Eglise (543) 
et s ’efforga d’obtenir de la papaute, au concile 
de Constantinople de 553, une condamnation 
detournee des decisions de Chalc6doine. Ce fut 
Taffaire des Trois Chapilres(i),qui, pendant plus

(1) Ce nom vieut dc ce que ]e ddbat portait sur les extraits des 
ouTrages de trois tiieologiens, Theodore de Mopsueste, Th60- 
doret de Cyr et Ibas d’Edesse, dent le concile de Chalc^doins 
avait approuv^ la doctrine et que Justinien fit condamner pour 
complaire aax monopbysites.
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de yingl ans (543-565), agila I’cinpire, provoqua 
le schisme dans I'Eglise d’Occidcnt, sans rame- 
qer la paix en Orient. De lout le d^ploiemenl dc 
rigueur et d’arbilraire que Juslinien mil en oeuvre 
contre ses adversaires, el dont le pape Vigile fut 
la plus illustre vicliine, aucun elTet utile ne re- 
sulta. La politique d’union et de tolerance que 
conseillait Theodora 6lait sans doute avisee et 
sage; I’incerlilude de Justinien prendre nelle- 
ment parti n’en fit, inalgr^ ses bonnes intentions, 
sortir d’aulre elTet qu’une recrudescence des ten
dances s^paratistes de I’Egypte el de la Syrie,

, qu’une exasperation de leur baine nationale 
contre I’empire.

V

La c iv il is a t io n  b y z a n t in e  au  v i® s ie c l e . —  

Dans I’histoire de la civilisation byzantine, Ic 
regne de Justinien marque une ^poque deci
sive. Des ecrivains de talent, historiens lels que 
Procope et Agatbias, Jean d’Epb^se ou Evagrius, 
poetes tels que Paul le Silentiaire, Ibeologibns 
lels quo Leontius de Byzance, onl continue, non 
sans eclat, les traditions de la litteralurc grecque 
classique, et e’est vers I’aube du vi® siecle quo 
Romanos, « le prince des mclodes », a cree la 
poesie religieuse, la plus belle manifestation
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peul-etre et la plus originale du genie byzanlin. 
La splendeur des arts fuL plus admirable encore. 
C ’est  ̂ le temps ou s’achcvaiL 6 Constantinople 
la lente evolution que preparaient depuis deux, 
si^cles les ecoles locales de I’Orient. Et comme 
Justinien avait legoOtdes baiimenls, qu’il cut la 
bonne fortune de trouver pour servir ses des- 
seins des artistes eminents, etic moyen de mettre 
a leur disposition des rcssources inepuisables, 
il en resulta que les monuments de ce si( ĉle, 
merveilles de science, d’audace et de magnifi
cence, marqu^rent en des oeuvres definitives 
I’apogee de Tart byzanlin.

Jamais I’art n’apparut plus varie,plus fdcond, 
plus fibre; toutes les raelhodes de construction, 
lous les types d’edifice^ se renconlrenl alors, 
basiliques comme San Apollinare Nuovo do Ra- 
venne ou Saint-Demetrius de Salonique', cglises 
de plan polygonalc omme celles des Saints-Serge- 
et-Bacchus a Constantinople ou de Saint-Vital a 
Ravenne, constructions en forme de croix cou- 
ronnde de cinq coupoles, comme I’eglise des 
Saints-Apdtres, ouvrages d’archilecture dont 
Sainte-Sophie, bStie entre 532 et 687 piar Anth6- 
miusj[de Tralles et Isidore de Milet,demeure,pap 
loriginalite du plan, la legerel6 de la structure, la 
hardiesse savante de la disposition, I’habilete des
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combinaisons d’cquilibre, rharmonicuse bcaulii 
dcs proportions, le chef-d’oeuvre inconlesle. A 
I’interieur de ces ddifices, I’ingenieuse polychro- 
mie des marbres, la fine ciselure dcs sculptures, 
la parure des mosaiques aux fonds de bleu et 
d’or, mit une incomparable magnificence, donl 
aujourd’hui encore, a defaut des mosaiques de- 
Iruites des Saii\ts-Ap6trcs ou de celles peine 
visibles sous Ic badigeon turc de Sainle-Sophie, 
on peul prendre idee dans les 6glises de Parenzo 
et de Ravenne, dans ce qui reste de I’admirable 

_ decoration de Saint-Deraetrius s\ Salonique. Par- 
tout, dans les orfevrerics, les etoffes, les ivoircs, 
les manuscrits, le mSme caractere apparatt do 
luxe edatant et de majeste solcnnellc, qui mar
que I’avenement du style nouveau. Sous I’in- 
fluence combinee de I’Orient et de la tradition 
antique, I’art byzantin, au temps de Justinien, a 
connu son premier age d’or.

VI

La l iq u id a t io n  d e  l ’o eu v re  d e  J u s t in ie n  (5fi5- 
6io).—  Si,l’on considere en son ensemble le r6gne 
de Justinien, on n’en saurait meconnaitre la gran
deur incontestable, ni le prestige sans 6gal qq’il 
rendit momentamiment h la monarchic. t)ii ga-
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demandera pourtanl si cello grandeur ne fut pas 
plus apparenle que reelle, el si ce magnifique 
effort d'imperialisme, en arrfilant revolution na- 
lurelle de I’empire d'Orienl, en I’epuisant au 
service d’ambilions excessives, ne lui fit pas> 
au total, plus de mal que de bien. Dans loules 
les entreprises de Juslinien, il y  eut toujours 
une disproportion redoulabte.entro le but pour-' 
suivi et les ressources disponibles pour le r6a- 
liser; le manque d’argent fut la plaie constante 
qui ralenlit les projets les plus magnifiques et; 
ruina les plus louables intentions. Pour y rem6- 
dier, il fallut accroitre la tyrannic fiscalc, ju.s- 
qu’au point oii elle devient intolerable; et comme, 
par ailleurs, durant les derniferes ann6es du 
regne, Juslinien vieilli laissa de plus en plus 
aller loutes choses a I’abandon, la situation de 
la monarchic, lorsqu'’il mourut, en 565, i  I’agc 
dc 87 ans, etait absolument lamentable. Finan- 
ci^rement, mililaireraent, I’empire 6lait epuis6; 
sur loutes les fronlieres montaient a Thofizon 
des perils redoutables; in I’inli^rieur, I’autorit^ 
publique 6tait affaiblie, dans les provinces, par 
le developpcment de la grande propriete feodale, 
dans la capitale, par jes lulles incessahtes des 
Verts et d^s B leus; on ne vivait plus que d’expd- 
dients; la misere partout etait profonde; et les
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contemporains se demandaicnt avcc slupeur « oil. 
s ’etaient 6vanouics Ics richesscs des Romains ». 
Une liquidation s ’imposait : elle  ful difficile et 
desastreuse. Ce fut I’oeuvre des successeurs de 
Juslinien, son neveu Justin II (565-578), Tibfere 
(578-582) et Maurice (582-602).

R^solumonl ils inaugurferbnt une politique nou- 
velle. Se dctournant de I’Occident, oii d’ailleurs 
I’invasion des Lombards (5 68 ) enlevaitk  Tempire 
la m oitic'de I’lla lie , les successeurs de Justinien  
se bornbrent a y  organiser une solide defensive 
par la creation des exarchats d’Afrique et de Ra- 
venne. Ils purent h ce prix reporter vers TOrient 
leur attention e l prendre, en face des ennemis 
de la monarchic, une attitude plus fiere. GrSce 
aux mesures qu’ils ordonnbrenl pour reorganiser 
I’armee, la guerre perse recom mencee en 572, et 
qui dura jusqu’en 591, se termina par un Irailc 
avaotageux, qui c^da TArmbnie perse ii Byzancc. 
Et si, en Europe, les Huns et les Slaves rava- 
gbrent cruellem ent la peninsule des Balkans, 
emporlant les forteresses du Danube, assibgeant 
Thessalonique, menagant Constantinople (bgi) 
et commenganl m6mc k s'installer de fagon du
rable, d’heureux succbs reportbrent finalcment 
la guerre au delk des frontiel-es et porterent jus- 
qu’ii la Theiss les armes byzantines (601).
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M alheureuscmcnt la crise inlerieure giUa tout. 
Juslinicn avail tcndu a I’cxccs les ressorls du 
gouvernem enl absolu ; lui mort, I’arislocratie 
releva la t6te, les tendances scparalistes dcs pro
vinces recom m encerent a se manifester, les fric
tions du cirque 5 s ’agiter. Et comme le gouvcr- 
nem ent 6tait im puissant a r'lSlablir la situation  
financierc, le  m ccontenlem ent ne fit que s ’ac- 
croitre, aggrave encore par la desorganisation  
adm inistrative et les m utineries de l ’arm6e. 
La politique religieuse rendit plus aigu le ma
laise g6n6ral. Apr^s un court essai de tolerance, 
on revint en effct a la persecution pour dompter 
les dissidents; ct si Maurice y  m it un terme, par 
ailleurs le conflit inopportun qu’il laissa eclater 
entre le patriarche de Constantinople, pretendant 
au litre d'cccum6nique, et le pape Gregoire le 
Grand, augmenta les rancunes anciennes entre 
rO rient et I’Occident. Malgr^ ses  red lcs  quali- 
tes, Maurice, par son econom ie rigide, fut pro- 
fondement impopulaire. Et le relachcriient de 
rautorile politique rendit ais6 le succ^s de la 
revolution m ilitaire qui m it Phocas sur le tr6ne 
(602).

Le grossier soldat qu’etait le nouveau prince 
ne put se m aintenir que par la terreur (602-610); 
il acheva par la de ruiner la monarchic. C hos-
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rocs II, se posant cn vcngcur dc Maurice, rcprit 
la guerre ; les Perses conquirent la M esopota- 
mie, la Syrie, I’A sie Mincure. En 608, ils ^taient 
a Chalcedoine, en face de Constantinople. A Tin- 
t6ricur, les revoltes, les conspirations, les 6meu- 
tes se succ6daient; I’empire tout enlier demandait 
un sauveur. II vint d’Afriqu'e. En 610, Ileraclius, 
le fils de I’exarquc de Carthage, renversait Pho- 
cas et fondait une nouvelle dynastie. Aprfis pres 
d’un dem i-sieclc d ’agitation, Byzance retrouvait, 
pour diriger ses d estin ies,un  chef.M ais pendant 
ce dcm i-siecle aussi, Byzance progressivem ent 
6lait revenue vers I’Orient. La transformation

I

dans le sens oriental, interrompue par le long  
regne de Justinien, allait maintenant se pr6cipi- 
ter et s ’achever.

    
 



CHAPITRE III

La dynastie d’HSraclius. Le pSril arabe et la trans
formation do I’empire au VH  ̂ siecle (610-717)

I. La reconstitution de I ’empire par Hdraclius. — II. Le p6ril 
arabe. — III. La policiqne religiense et I’Occidcnt. — JV. La 
transformation de I’empire an vu* siCcle. — V. La fin de la 
dynastie d’Heraclios et la  decadence de I’empire (685-7171.

Dans I’histoire do Byzance, le vu® sieclc cst 
une des periodes les plus sombres. C’est une 
^poque de crise grave, un moment decisif oii il 
sem ble quo I’existenqe' meme de I’empire soit en 
jeu . Au dehors, des perils redoulables, celui des 
P^erses d ’abord, et bientOt celui plus terrible des 
Arabes, s ’abattent sur la monarchic ^puis^e. Au 
dedans, une transforrriation profonde' s ’accom - 
plit, qui donne a I’Etat e l au monde byzantins 
une face nouvelle. Jusqij’alors la monarchic 6tait 
malgre tout demeuree un empire romain de ca- 
ract^re un iversel; le latin y  restait la langue dffi- 
cielle , la tradition romaine y  conservait les litres
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c l les cadres que Rome avail fixes. Au com m en
cem ent du vin“ siiicle, au conlraire, un empire 
proprcinenl byzanlin s ’est constilue, dont loules 
Ics forces se concentrent autour de Constanti
nople el dont Ic caraclere est de plus en plus 
oriental.

I

L a r e c o n s t i t u t i o n  d e  l ’e m p i r e  p a r  I I e r -u x i u s . 

—  Au moment oii II<5raclius (610-G41) m onlait 
sur le trOne, la situation de la monarchic pouvait 
sembler presque d<5sesp6rec. Chaque annee, les 
Perses faisaient dcs progrfis nouveaux : en 612, 
ilsprenaient Antioche, Apamde, Cesarce; e n 6 i 4 , 
Damas; en 6 i 5 , ils occupaient Jerusalem, d'od ils  
emportaient a Glesiphon la Sainle Croix et les  
reliques les plus fameuscs ,du chrislian ism e; en 
617, ils occupaient I’Egyptc, ils parvenaient en  
A ie jusqu’k Chalciidoine. Pendant ce tem ps, 
les Avars apparaissaient devant Constantinople 
(619); les Lombards gagnaient du terrain en Ita
lic et I’empire achevait do perdre ses possessions  
d’Espagne. Abattu par tant de desastres, I16ra- 
clius spngea un moment a quitter Constantinople 
et transporter en Afrique le si^ge du pouvoir. 
Un homme Ic remonla par son Anergic indomp- 
table, le patriarcbe Sergius, dont I’influence fut

BIST. BM P. B Y Z. 4

    
 



5o LA DYNASTIE D IIKRACLIUS

puissante sur toutc la politique du r6gne. Impres- 
sionnablc et nerveux, capable de grands eiithou- 
siasm es comme de brusques depressions, plein 
d’une fpi religieuse ardente, cfc brCilant de venger 
le  christianisme dcs injures des P erses, soldat 
courageux enfin, bon administrateur et grand 
general, H^raclius se ressaisit. Le palriarche 
mit k sa disposition les tresors de I’Eglisc; lui- 
mSme, avec une application inlassable, recons- 
titua Tarmce. En 622, il 6tait prfit pour la lutte. 
Pendant six anndes, sans se laisser detourner 
par rien, pas m6me par la formidable altaque 
que Perses et Avars coalises tent^rent contre 
Constantinople (626), il combattit les armees du 
Grand Roi, reportant la guerre sur le lerritoire 
ennemi, dans TAderbaidjan (628) et dans I’Ar- 
m enie perse (625), victorieux a Ninive (627), v ic- 
torieux aux, portes de Ctesiphon (628) et entrant 
dans.la l(5gende com m e le premiei^des croisds. 
La mort de Chosroes II (628) et la revolution 
qui suivit acheverent d’imposer aux Perses une 
paix humiliante, par laquelle ils restituaient 
toutes leurs conquStes et surtout la Sainte 
Croix, qu’IIeraclius rapporta triomphalement i  
Jerusalem (629).

Apres ces grands succes militaires Herticlius 
s ’efforga, par sa politique religieuse, de rendre
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I’unile morale a I’cmpirc et, pour regagner Ics 
moiiophysUes de Syrie el d’Egypte, il se preoc- 
cupa de Irouvor, d’accord avec le patriarchc 
Sergius et Cyrus d’Alcxandrie, Une formule de 
conciliation qui ramemlt ii I’orlhodoxie les d issi
dents. De la na<{uit la doctrine m onothelite, quc 
I'empercur definit dons I’exposilion de foi connuc 
sous le nom d ’E c lh e s is  (638 ) et qu’il s ’appliqua a 
faire accepter aussi bien des m onophysites que 
de I’Eglise romainc.

L ’empire, gr9ce a ces efforts, sem blait recons- 
tituc : son prestige en Orient ctait rctabli; son 
influence, par la conversion des Creates et des 
Serbes, s ’etendait a nouveau sur le nord-ouest 
de la peninsule balUanique. Mais ces apparences 
brillantes cachaient mal I’epuisement r6el. L ’etat 
des finances 6tait lamentable; les tendances s6- 
paratistes, qui avaient tant aid6 au succ6s des 
Perses, n’etaient point conjurees. En quelques 
ann6es, I’invasion arabe allait aneantir tons 
les resultats des victoires d’Heraclius, en m6me 
temps que sa politique religieuse prdparait le 
germe de longues dissensions et de graves con- 
flits.    
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II

Le p e r i l  a r a b e . —  Le commencement du 
VII® si^cle avail 616 marqu6 par un grand 6v6nc- 
rnent, la naissance de I’lslam . En vingt anS, par 
une prodigieuse expansion, la nouvelle religion  
allait conqu6rir la plus grande partie du monde- 
arienlal et s ’etendre, aux depens do la Perse et 
dc Byzance, des bdrds de I’Oxus aux rivagcs de 
la grande Syrte.

EnG3 4 , Ics armees du khalife Omar attaquaient 
la Syrie. Les troupes byzantincs ctaient battues 
SI Agnadain (634 ) > Damas tombait aux mains des 
Musulmans (635); le desastrede 1,’Yarmouk (636) 
determinait H^raclius a dire & la Syrie un 6ter- 
ncl adieu. A ussi bien les populations, hostiles  
aux Grecs, s ’empressaient a passer auvainqucur. 
Jerusalem capitulait en ‘637; Antioche succom - 
bait en 6 3 8 . Puis ce fut le tour de la’ M^sopo- 
tamie (689), de I’Egypte, qu’Amr conquit en 
deux ans (640-642) sans rencontrer grande resis
tance; et Heraclius, vieilli, malade, mourut d6- 
sesp^re. Sous son successeur Constant II (642- 
668), les, Arabes continuerent leurs progris. La 
Cyrenaique, la Tripolitaine tomberent entre leurs 
mains (642-643); en 6 4 7 , une premiere fois, ils
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cnvahissaient I’Afrique du Nord. Ils ravageaicnl 
I’Asie Mineure (65i), soumellaient TArmenic 
(653). Par la creation d’uno floUe enfin, ils meua- 
§aienl la preponderance que Byzance avail euc 
jusque-la dans Ics mers orienlalcs. Ils conque- 
raienl Chypre (649), pillaienl Rhodes (654) cl 
infligeaicnt aux escadres grecques, que coni- 
mandait I’erapereur en personne, une dcfailc 
memorable sur Ics c6 lcs de Lycio (655). Cons
tantinople meme elait en p6ril, et Constant II, 
jugcant rOrient perdu, allail passer en Occident 
les dernitres annees de sa vie (663-668).

C’etail facililer les entreprises des khalifes 
Ommiades qui, depuis 660, regnaient k Damf^s. 
Dcsormais, chaque annee, une invasion arabe 
desola I’A sic Mineure; on 668, les Musulmans 
pen^traient jusqu’Si Chalcedoine. Ils reprenaicnl 
en mfime temps I’oirensive en Occident, s ’ela- 
blissaient dans I’Afrique du Nord, ou ils fon- 
daient Kairouan (669), mcnagaient la S icile. En
fin, en 673, ils tentaient reCTort supreme : ils 
attaquaient Constantinople. Mais le nquvcl em- 
percur, Constantin IV (66 8 -685 ), elait un prince 
energique., Vainemenl, pendant cinq ann6es en- 
tieres (673-678), les Arabes, par lerre ct par mer, 
assaillirent la capitale byzantine; ils ne parvin- 
rent pas i  I’emporter. La flotle grecque, a la-
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quelle la decouverte recenle du foil gregeois  
assurait uue incontestable superiorile, obligea  
Ics escadres musulmanes h la retraile, e l leur 
inlligea dans les eaux do Syllaeum  une terrible 
defaite. Sur, terre, les armees du khalife etaient 
battues en Asie. Moaviah dut se resoudre a signer  
la paix (678). C’etait le premier arrfil de I’lslam . 
Constantin IV pouvait 6lre Tier de son oeuvre. 
Le j)restige de I’empire dlait a ce point restaur6, 
que tons les adversaires de la monarchie s’incli- 
naient devant elle : « et une grande tranquillile, 
dit le ebroniqueur Theophane, regnait en Orient 
c l  en O ccident».

I ll

La p o l i t i q u e  r e l i g i e u s e  e t  l 'O c c i d e n t . —  

L ’empereur retablissait en mfime temps la paix 
dans I’Eglise.

La politique religieuse d’ileraclius avail eu 
de gra*-es consequences. Le monolhelisme avail, 
en Afrique et en Ilalie, cause un vif m^contente- 
ment, qui s’elait Ira^uit par les soulevemcnts 
des exarques de Carthage (646) el de Ravenne 
(6i3o) centre raulorite imperiale, par la desalTec- 
lion croissanle des populations italicnnes, par 
I’opposition ardenle des ponlifes remains. Vai- 
nement, pour pacifier les esprils, Constant II
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avail promulguli appclc le T y p e  

nem enl, il avail fail arreter e l condamner le papc 
Marlin I" (6 5 3 ); vaincmcnt, il s ’elait en personnc 
transporle en Occidenl. Rome avail dil Hccliir; 
m ais, a la faveur dc ces circonstances, les Lom 
bards avaicnt fait de nouvellcs conqucles. Cons- 
lanlin IV uomprit qu’une aiilre politique s ’impo- 
sail. La pcrle de I’Egyple e td e  la Syric rendail 
inutile desormais la recherche d’un accord avee 
les m onophysiles; en r6tablissant par I’enlente 
avee Rome la tranquillitd religieuse, le prince 
esperait raltaclier a la fois plus fortement a 
I’empire ce qui restait de I’lta lie , e l Irouver le 
loisir de se consacrer tout entier aux alTaiees 
politiques et mililaircs de la monarebie. Le con- 
cile oecumenique de Constantinople (G80-681) eut 
pourtache, en consequence, de rcslaurcr runilc 
religieuse, cl, en plejn accord avee la papaule, 
il condamna I’h^resie monothelilc et niiablil 
I’orlhodoxie. j '

C’elaient de grands ri^sultats. cn C8 5 ,
Constantin IV mourut^ I’empire sem blail sorti 
de la crise ou il avail failli sombrer. Sans doute, 
il en sortait tcrriblement diminue; sans doulc, 
sa prosp^ril6 6conomique elait serieusement al- 
teinle par la pertc dc I’Egypte, donl les bl6s 
elaient line dcs ressources de Lempire, de la
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Syrie, dont les florissantes industries elaient une 
de ses  richesses, et dc ces ports, Alexandrie, 
Gaza, Beryte, Antiochc, centres d’une &ctivit6 
commerciale m erveilleuse. Sans doute un autre 
point noir m ontait a Thorizdn : depuis 679, Ics 
Bulgares, francliissant le Danube, s ’etaient ins- 
tallcs entre le flcuve et les Balkans. Mais au 
total, la monarchic avail r^sist^ aux furieux as- 
sauts de I’lslani; la defense du territoire avail 
ct6 assur^e par une granfie rcformc administra
tive ; et I’empire, plus ramasse, plus homogene, 
debarrasse du danger des sdparalismes orientaux 
et du poids mort de I’Occident (il allait en 698 
perdre I’Afrique, comme il avail perdu I’Espagne 
ct la iuoiti6 de I’llalie), semblait un organisine 
solide et capable de vivre, sous la forme nouvelle 
ct tout orientale qu’il avail revfitue au coiirs du 
v ir  siecle.,

IV

L a  t r a n s f o r m a t i o n  d e  l ’ e MPIRE a u  VII® SIE CtE. 

—  Une transformation profonde s ’y 6tait en effet 
accomplie.

Tranfeformation ethnograpbique tout d’abord. 
Dans la peninsule balkani.que, d6vaslee et depeu- 
plee, des peoples nquveaux s ’6tai6nl peu h peu 
install^s. Dans le nord-ouest, H6raclius avail dft
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lolerer I’̂ tablisscmcnt des Croales c td es  Scrhes, 
sous la condition qu’ilssc  converliraienlau chris- 
lianism e e l deviendraienl Ics vassaux de I’empire. 
Dans d’aulres regions encore, les Slaves avaicn^ 
p6n6tre. II y  avail des cantonnements slavdi,, 
des sela o in ieS f en Mesie el en Macedoine, e l jus- 
qu’aux porles de Thessalonique,- qu’k plusieurs 
reprises les barbares avaient atlaqu^ e l failli em- 
porter. II y avail d es Slaves en Tbessalie, dans 
la Grice cenlrale, jusque dans le Pelopon^;se e l 
dans les lies de TA rchipel; et s'il cst'cxager^ do 
croire, comme I’a soulenu Fallmerayer, h une 
coinpl6te slavisalion de ces regions, il n’en de- 
meure pas moins que des elements elrangcrs 
nombreux etaient venus se meler aux populations 
belleniques et quo ces envabisseurs donnaionl 
fort k faire aux empereurs du vii* sificle, qui nc 
parvinrcnl point sans peine & les soumetlrc e l ii 
les assim iler. Dans ,le nord-est de la penihsulc, 
les Bulgares s ’etaient ensuite 6tablis en masse, 
et, au contact des populations slaves inslallees 
dans le pays, progressivcm enl ils s ’6taient sla- 
vis6s et avaient fonde un fitat solide. De lout 
cela resullaientassur^m ent pour I’empire de s6- 
rieux perils; mais a ce mefange de races, il trou- 
vait aussi un avan lage; par Tinfusion de ce sang 
nouyeau, il se rajeunissait.
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Une transformation administrative d’impor- 
tancc capitate s ’etait vers Ic meme temps ac
compli c.

Des le regne de Justinien, dans certaincs pro
vinces, le sysl6m e de goiivernemept institu6 
par Rome avait etd modifie par ja  rdunion enlre 
Ics memes mains des pouvoirs civils et mili- 
taires. Apres lui, pour mieux assurer la d6fense 
des fronti^res, cette pratique se generalisa. C’est 
dans ce but qu’5 la fin du vi® si^cle Maurice crda, 
centre Ics B erbires Texarchat d’Afrique, centre 
les Lombards I’exarcbat de Ravenne. Au vii®sie- 
cle enfin, centre Ic peril arabe ct le peril bul- 
gare, de seinblables mesures furent prises en 
Orient. L es successeurs d’H^raclius instituerent 
les gouvernem ents que I’on appela les th im e s,  

ainsi nomm(^s d’un mot qui primitivement si- 
gnifiait le corps d’armde et qui s'appliqua bientOt 
au territoire occupe par cc corps d’arm^e; dans 
ces circonscriptions, raulorile fut confiee a un 
chef militairc, le s lr q i^ g e , sous lequel I’admi- 
tration civile subsista, mais a un rang subor- 
donne. A insi naquirent, en A sie, les ihem es des 
Arraeniaques, des Anatoliques et de I’Opsi- 
kion, cn Europe celui de Thrace. Les regions 
maritimes et les lies Xurent orgaiiisdes de mCme; 
elles formerent le iM m e  des marins. A la fin
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<lu vii' siecle, au lieu d’etre, comme a I’epoque 
romaine, paitajje cn Eparchies, I’cmpire com- 
prcnail sept ou huit themes, d’^lendue consi
derable. Complele, g6n̂ ‘ralis6 par les empe- 
reuns du vni® silicic, le regime des themes devait 
durer aussi .longlcmps qiie la monarchic, el il 
marque cellc evolulion dans le sens militaire, 
qui esl le trail caract6rislique de tous les Etals 
du mOyen-age.

Mais surlout, au vii® siecle, I’empire s ’helliini- 
sait. C’est au temps d’H^raclius, en 627, qu’appa- 
rait pour la premiere fois, dans le protocolc 
imperial, a la place de I’ancienne tilulalure ro
maine, Tappcllation grccque de « basileus fidcle 
en Dicu » (v.c-ro? iv ©iiT) Pa(jiX£6(;), qui designera 
d^sormais tous les empereurs de Byzance. Le 
grec, en m6me temps, deveiiait la langue offi- 
cielle. Juslinien d6ja, tout en considcrant le 
latin comme la langue nationale » de I’empire, 
avail, pour les rendre plus intelligibles, epn- 
descendu a promulguer la pluparl de ses no- 
velles dans la « langue commune, qui cst le 
grec ». Au vii® siecle, loutes les ordonnances 
imperiales soul r6digees en grec, et, pareille- 

. ment, tous les actes du gouvernement. Dans 
Tadministration, les anciens litres latins dispa- 
raissenl ou s ’bcllenisent, et des appellations nou-
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vellcs prennenl leur place, log o th d tes, 4p a r -  

q u e s , s lr a le g e s , d r o n g a ir e s . Dans Tarmee, oil 
predomineut les elem ents asialiques ct arm6- 
niens, la grec devient la langue du comman- 
dem enl. Et quoique, jusqu’ii son dernier jour, 
I’empire byzanlin ait continue a s ’appeler « I’em- 
pire des Remains », on n’y comprenait plus 
guerc le latin, et le m ot 'Pupiatoi signifiait les' 
Grecs. Enfin, au lieu de la langue ek^gante, un 
peu artiflcielle aussi, dont se servaient les 6cri- 
vains du V® et du vi® si6cle, et oil ils conti- 
nuaient la tradition de la litterature classique, 
le grec vulgaire^ apparait et devient la langue 
parlce de la plupart des populations de la mo
narchic.

En meme temps que I’empire s'hellenisait, 
I’cmpreinte religieuse, dont il avail toujours 616 
marque, devenait plus profonde, par la place 
croissante que prenait I’E glise dans la vie pu- 
blique et dans la societ6. Dans I’Elat, les ques
tions religieuses tiennent une place es.senticlle; 
les guerres d’H6racUus sont aulant de croisades, 
et les problemes th6ologiques passionnenl I’es- 
prit des empereurs. L ’orlhodoxie, d6s ce mo
ment, se confond ii Byzance avec la nalionalile. 
Par ailleurs, le palriarche de Constantinople, 
devenu, depuis que les Arabes avaient conquis
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les palriarcals d’Alcxandrie, d’Antiochc, de 
Jdrusalem, le chef unique do I’E glise byzantine, 
apparait comme un li*6s grand personnage, dont 
I’influence dans le gouvernement esl souveni 
loule puissanLe. -Le d^veloppement du mona- 
chisihe, le grand nombre e l la richesse des 
convents, I’influence qu’exercent les m oines 
sur la direction des consciences, la veneration 
qui s ’attache a leur personne et aux images 
saintes que possident leurs m onasteres, ne sonl 
pas des fails moins significatifs. Depuis la fin 
du VI® siecle enfin, le paganisine a disparu, et 
avec lui I’esprit antique; partir du commen- 
ceitient du vii® si6o]e, la litterature byzantine 
prend une forme presque uniquement religjeuse 
et populaire; intellectuellqment, arlistiquement, 
cettc periode est une des plus pauvres que By- 
zance ait connues. Mais, par tout cela, le grec, 
qui fut toujours en Orient la langue de rE glise, 
achevait de conqu6rir I’empire'; et les ambitions 
des patriarches de Constantinople froissant les  
susceplibililes romaines, la politique religieuse 
des empereurs combattant et brutalisant les 
papes, la mdsintelligence et I’hostilite crois- 
sanles entre I’Orient et I’Occident, preparaient 
la rupture entre les deux m ondes et contri- 
buaient , rejeter vers I’Orient I’empire by-
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zantin. Des c c  moment, la monarchic avait 
troiiv6 les deux puissants supports qui assure- 
ront son existence et lui donneront durant des 
siecles son caractere propre : I’hellenisrae ct 
Toi-thodoxie.

V

La f in  d e  l a  d y n a s t i e  d ’ H e r a c h u s  e t  l a  d e 

c a d e n c e  DE l ’e m p iu e  (685-717). — II eQl suffi 
d ’une main vigoureuse pour rendre prosp6re 
I’empire ainsi transforhiE. Malheureusement les 
imprudences et les folies de Justinien II (685-  
6 g5 ) compromirent tons les rEsultats obtenus 
par son p6re. La guerre recommenga avec Ics 
Bulgares (689) et les Slaves; elle recommenga 
aveo les  Arabes, ct elle fut dEsastreusc (69a); 
la politique religieuse amena d’autre part la’ 
rupture avec Rome et souleva des insurrections 
en Italic. En 6g5 , une revolution renversait la 
dynastie d’Heraclius, et ouvrait une periode de 

^vingt ans d’anarchie (695-717). Six empereurs, 
a la suite d’autant de coups d ’Etat inilitaires, 
se  succed6rent sur le trdne; et, h la favour de 
ces troubles, I’Afrique byzantine tombait defini- 
tivem ent aux mains des musulmans (693-^98). 
En Orient, malgr6 les efforts et les succ6s pa'ssa- 
gers de Tibere III (698-705), les Arabes rava-

    
 



LtV FIN DE LA. DYN ASTIK D IIKRACLIUS 63

geaient I’Asic Mincurc, envahissaient rArmenie 
revoltee cofiLre Byzance (708), la C ilicie (711), 
cnlevaient Araasia (712) e l Antioche de Pisidie  
(718), devaslaient la Galatic (7 x4 )̂  assiegeaient 
Amorion (716) et prenaicnt Pergam e. Pendant 
ce temps, en Europe, les Bulgares, donl le khan 
-Terbel avail, en 700, r6labli Justinien II sur le  
trOne, envahissaient I’empire (708) et parais- 
saient jusque devant Constantinople (712). La 
monarebie 6tait aux abois.

La situation interieure n’4tait guere meilleure. 
On constate dans la society de ce temps un 
affaissement intellectuel et moral redoutable. 
Au cours des luttes civ iles, un souffle de sau- 
vagerie, de cruautd, de trahison, a p^netre par- 
tout; les r6voltes incessan les, le ddchainement 
des ambitions, les insurrections dctatanl par- 
tout, en Italic com m e k Cberson, attestent un 
manque croissant de fidelitd et de loyautd. La 
superstition fait des progres formidables ; la 
devotion aux reliques, la croyance aux vertus 
miraculeuses des im ages saintes, la foi au m ef- 
veilleux et au surnatui’el, — que Ton songc au 
rdle attribud k la V ierge dans le siege de Cons
tantinople en 626, k rintervention attribude k 
saint Ddmdtrius dans la defense, de Thessalo- 
nique, — la tendance au fatalisme dominent en
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m aitresscs Ics amcs de ce temps : cl ce qu’on 
sa il dcs moeurs, dcs ecclcsiastiques aussi bien 
que des la'iques, altesle une singulierc dem orali- 
lisalion. L ’influencc qu’exergaient les m oines, 
I’agilation qu’ils entretenaient, eta icn lune autre 
cause de trouble. Et de tout cela, beaucoup d.e 
gens,etaleat, a ju sle  litre, profond^ment inquiets 
et scandalises'.

L ’empire altendait, rcclamait un sauveur et 
un chef. Ce fut'Leon I’lsauricn. Quand, eri 717, 
le stra lige  des A natoliques, d’accord avec celui 
des Armdniaques, se souleva centre I’empereur 
qu’avaientproclam^ les troupes de I’Opsikion, et 

• marcha sur Constantinople, lout le monde, Ic 
Senat et Ic peuple, le patriarche et les soldals, 
se prononga en sa faveur. La dynastie isau- 
rienne, qui avec lui montait sur le trdne, allait 
retablir, dans I’cmpire I’ordre et la s6curit6 et le 
reorganiser gloricusem ent.
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CHAPITRE IV

Les empereurs isauriens ei la querelle des images
(717-867)

1. La r e c o B S t itu t io n  d e  I’e m p ir e  s o u s  l e s  doox p r e m i e r s  e m p e 

r e u r s  is a u r io B S  (717-775). —  II. La q u e r e l l e  d e s  i m a g e s  (726- 
780). —  in. Irfene et l a  r e s t a u r a i i o u  d e s  i m a g e s  (780-802). — 

, rv. La d e u x i^ m e  p d r io d e  d e  l a  q u e r e l l e  d e s  im a g e s  (802-812). 
— V. La p o l i t iq u e  e x t ^ r i e u r e  d e  I ’ e m p ir e  e t  la r e c o n s t i t u t io n  

d e  la m o n a r c b ie .

I

L a. r e c o n s t i t u t i o n  d e  l ’ e m r ir e  s o u s  l e s  d e u x

PREMIERS EMPEREURS ISAURIENS ---  L c

nouvel empereur, Leon III (7I7-74o)^ etait un 
homme remarquable : excellent g^n^ral, il avail, 
non sans succ6s, tcnt6 de defendre I’A sie centre 
les musulraans; habile diploma,te, bon organi- 
sateur, il avail toules les qualites d'un homme 
d ’Etat. Son fils Constantin V (74o-773)j que de 
bonne heure il associa au pouvoir pour conso- 
lider la d yn aslie , fut de mCme, eu depit des 
injures et dcs calomnies dont ses ennemis fon t

HIST. BMP. BTZ. 5
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accabl6, en dcpit cles surnoms dc C o p v o n ijm e  

(au nom de fumier) et dc C a b a llin o s  (valet d’6- 
curie) dont ils se sont plu k le salir, un souverain 
Eminent. II dtait intelligent, dnergique, grand 
homme de guerre et grand organisateur; et si, 
plus encore que son pere, il fut autoritaire, vio
lent, dur et passionn6, il n’en demeure pap moins 
que les deux premiers Isauriens furent de Irfes 
grands empereurs, dont le souvenir glorieux resta 
longlem ps cher a Tarm^e et au peuple de By- 
zance, et auxquels leurs adversaires mdme n’ont 
pu refuser de rendre justice. Les p6res du con- 
cile de Nicee, tout en bliimant s6verement la po
litique religieuse de Leon III et de Constantin V , 
ont lou(§ leur vaillance, les vicloires qu’ils ont 
remportces, les sages mesures qu’ils ont prises 
pour le bien de lours sujets, les constitutions 
qu’ils ont promulguees, leurs institutions Civiles, 
tout ce qui leiir a m6rit6 la reconnaissance de 
leur peuple. E t,‘ en effet, les deux premiers Isau
riens ont ete les artisans glorieux de la I’̂ orga- 
nisation de I’empire.

L a  p o lit iq u e  e x te r ie u r e . — Quelques m,ois h 

peine apres I’av^nement de Leon III, les Arabes 
paraissaient devant Constantinople et* I’alta- 
quaient par terre et par mer; I’hivcr m6me, qui
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fut lr6s rigourcux, n’inlerrompit pas les opera
tions. Mais les flotlcsm usulm anes furentdefailes 
en plusieurs rencontres; I’armee de lerre,epuisee 
par la famine, subit une grave defaite. Aprfes un 
an d’inuUles efibrls (aoQt 717-aoOt 718), les Ara- 
bes levaient le s i6g e . C'etait pour Leon III un 
glorieux debut de regne, pour I’lslam  un grand 
desastre, et un ev6nement d’une bien autre ppr- 
tee que la vicloire remportee quinzc ans plus 
tard (732), par Charles Martel dans les plaines de 
Poitiers. L’61an arabe etait definitivement brisd, 
et les Byzantins pieux pouvaient h juste litre 
s ’enorgueillir de voir Dieu et la V ierge proteger 
toujours fidelement la V ille eb l’empire chrelien.

Pourtant, malgr6 ce desastre, les Arabes dc- 
meuraicnt redoutables. Apr^s quelques annecs 
de rdpil, ils reprenaient roffensive et de nouveau, 
presque chaque ann6e, TAsie Mineure souffrit de 
leurs invasions. Mais la defaite que les deux 
empereurs leur inflig6rent Ji'Akroinos {739) leur 
fut une rude legon. Constantin V en profita pour 
prendre I’ofTensive en Syrie (745)> reconqu^rir 
Chypre {746), porter ses armes sur TEupbrale et 
en Arm^nie (76 1). Aussi bien les lultes inle- 
rieures qui troublaient I’empire arabe, I’avine- 
ment des Abbassides (75o), qui transporta la 
capilale des IChalifes de Damas proche i  Bagdad
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ioinlaine, aiderent singi^Hereinent au siicc6s des 
Byzantins. Pendant tout !e rfegne de Constan
tin V, la guerre fut licurcuse pour les G recs; et, 
apr6s lu i, son fils L6on IV put, en 778, avec 
une armee de 100,000 hom m es, envahir la Syrie, 
cl, en 779, repousser glorieusem ent les musul- 
mans en A sie Mincure. Le peril arabe, si terrible 
au VII* sifecle, avail cesse d’etre menagant pour 
I’empire.

Constantin V s ’etforga de mgme de conjurer le 
danger bulgare. En 755, il pr^nait rolFensive et, 
pendant neuf campagnes successives, il infligeait 
aux barbares, a Marcellai (759), k Anchialos (762), 
de si sanglantes defaites, qu’en 764, 6pouvant6s, 
ils  n’essayaient mfime plus de r6sister et accep- 
taient la paix. La guerre reprise en 772, et pour- 
suivie jusqu’i  la fin du rfegne, ne fut pas moins 
triomphanle; et si Constantin V ne r6ussil pas k- 
aneantir I’Etat bulgare, du moins r6tablit-il dans 
la peninsule balkanique le prestige des arraes 
byzantines. Par ailleurs, il' r6primait les soul6- 
vem ents des Slaves de T^hrace et de Macedoine 
(758), et, k rexem |)le de Justinien II, il etablis- 
sait en Asie Miheure, dans le thdme d’Opsikion, 
une partie dc leurs tribus (762).

L a  rS fo r m e  in U r ie a r e . En m6me temps qu’ils
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im posaicnl ainsi aux eiiucmis de la monarchic 
le respect de Tcmpire, les deux premiers einpe- 
reurs isauricns s ’appliquerent au dedans a le re- 
constiluer. Ce futune Iris grande oeuvre de reorga
nisation administrative, dconomique el sociale.

Pour assurer la defense des fronti^res, L^on 111 
etson  n iscom m encirentpargeneraliserlc regime 
des thdm es, divisant les grands gouvem em ents du 
vn* siecle en circonscriptions plus nombreuses, 
moins dtendues et plus faciles k diifendre; ils  y  
trouvaienten outre I’avantage politique d’amoin- 
drir la puissance que donnait aux slratcges la 
possession de trop vastes terriloires ct de diminuer 
le danger de revoltes qui en resultait. En ni6me 
temps que le C o d e  m ilila ir e  restaurait la disci
pline dans I’armde, une administration financiere 
attentivfe, souvent dure, rendait des ressourccs 
au tr^sor. Le'Corfe r u r a l  s ’efforgait de resLrein- 
dre le ddveloppement inquietant des grands do- 
m aines, d’arr6ter la disparition de la petite pro- 
prietd libre, d’assurer aux paysans une condition  
meilleure. Le C o d e  n a u liq iie  encourageait le 
ddvelopperaent de la marine marchande. Mais 
surtout la grande reforme legislative, que mar- 
qua la publication du code civil qu’on appelle 
Y E c lo g a  (789), amdliorait Tadministralion de la 
justice et introduisail dans la loi, avec plus de
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clarte, un esprit lout nouveau e l plus chrelicn  
d’humanilc ct d’egalite. Apr^s un dem i-siccle  
de gouvernement, les deux premiers Isauriens 
avaient fait I’empire riche et prospire, m algri la 
peste qui le ravagea en 747, malgre I’agitation 
que prbvoqua la querelle des Imdgcs.

ri

La q u e r e l l e  d e s  I m a g e s  (726-780). Pour 
com pliter leur oeuvre riparalrice, L ion  III et 
Constantin V  tenterent, en efFet, une grande re- 
forme religieuse. Ils proscrivirent les im ages 
saintes, persicuterent les moines qui s ’en firent 
les difenseurs, et du grave'conflit qu’ils dechai- 
nerent, el qu’on appelle la q u e r e lle  d e s  Im a g e s ,  

ils ont gardi, dans I’histoire, le nom A 'ic o n o -  

c la s le s .

■On s ’est m ipris souvent sur le caractere de la 
politique religieuse des empereurs isauriens et 
on en a assez imparfaitement compris I’inten- 
tion et la portee. Les raisons qui I’inspirerent 
ita ien t i  la fois religieuscs et politiques. BeaU- 
coup d’Smes pieuses, au d ibut du viii® s iic le , 
elaient chpquees des ex c is  de la superstition, en 
particulier de la place faite auculte des im ages, 
des miracles qu’on attendait d’elles, de' la fa§on
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dont on les mfilait tons Ics actes, a tons les 
int6r6ts humains, et beaucoup de bons esprils se 
preoccupaient justem enl du tort que ces prati
ques faisaient a la religion. En A sie surtoul, 
les tendances hostiles aux im ages etaient puis- 
santcs : L6on H I, asiatique d’origine, les parta- 
geait. Ni lui, ni son fils n ’ont etd, comme on lo 
croit parfois, des libres penseurs, des rationa- 
listcs, des pr^curscurs de la Reforme ou dc la 
R evolution; c’dtaient des hommes de leur temps, 
pieux, croyants, Ihdologicns mcme, soucieux 
sincerement de reformer la religion en la puri- 
fiant de ce qui leur sem blait une idolatrie. Mais 
c ’etaient des hommes d’Etat aussi, preoccup^s 
de la grandeur et de la tranquillite de I’empire. 
Or le grand nombre des monasl6res, I’accrois- 
sem ent incessant de la richesse monastique 
creaient, pour I’Etat, de s^ricux dangers. L'im- 
munite dont jouissaient les biens d’Eglise di- 
minuait les ressources du tresor; la multitude 
des hompaes qui entraient au cloltre enlevait 
des travailleurs & I’agriculture, des soldats a I’ar- 
mce, des fonctionnaires aux services publics. 
Mais surtout I’influcnce que les m oines exer- 
gaient sur les 3mes et la puissance qui en i^^sul- 
tait faisaient d’eux un 616mcnt d^agitation rc- 
doutable. C’est centre cet 6tat dc choses que les
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Isauriens lenlcroiiL do reagir ; en proscrivant 
les images, ils visaient les moincs, qui Irou- 
vaient en ellcs et dans Icur culle un de leursplus 
puissanls moyens d’aclion. Assur^ment, par la 
lulle qu’ainsi ils engagerent, les empereurs 
isauriens ouvrirent une longue ere de troubles; 
assurement, de ce conDit des consequences poli- 
Uques Ires graves sorlirent. II ne faut pas ou- 
blier cependant, si Ton veut juger equitable- 
ment les souverains iconoclastes, que, dansleqr 
enlreprise, ils trouverent des appuis nombreux 
dans I'e haul clerg^, jaloux de I’inlluenee des 
moines, dans Tarm^e, composee en majorite 
d’asialiques, et non seulement dans le monde 
officiel, mais dans une'partie du people mCme, 
el que I’oeuvre qu’ils tentferent n’etait ni sans 
raison ni sans grandeur.

En 73 6 , Leon III promulgua le premier edit 
centre les. images, par lequel, semble-t-il, il or- 
donnaitmoins de les detruire que de les suspen- 
dre plus haul, pour les soustraire h I’adoralion 
de la foule.' La mesure provoqua une agitation ex
treme : ilyeu ld es incidents violenlsli Constanti
nople, une revolle, d’ailleurs vile reprimee, en 
Gr6ce (72 7), un soulevement general,en Italic 
(727); el si le pape GregOire ÎI se borna ti pro
tester vigoureuscmenl centre Theresic icono-
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clasle, son successeur Gregoire III inaugura 
bienlOl une politique plus hardie el, non content 
d’anath6matiser Ics adversaires des images (73i), 
il rechercha un moment le concours des Lom
bards contre I’empereur. En Syrie, Jean Damas- 
-cene fulminait pareillement centre Leon III. 
Pourtant, l’6dit semble avoir 616 appliqu6 avec 
une grande moderation; il n’y eut, centre lesde- 
fenseurs des images, aucune persecution syste- 
matique; et si le patriarcbe Germanos futdepos6 
et remplac6 par un partisan de la r6forme (729), 
si des mesures furent prises contre Ics 6coles 

 ̂ ecclesiasliques, I’insurrection de Grece, par 
ailleurs, fut r6primee avec douceur.

Mais la lutte devait falalemenl s’aigrir. Des 
questions de principe se posaient vite dans un 
conflit oil sc beurtaient, en r6alite, I’autoritd de 
I’empcreur en mati6re de religion et le d6sir de 
TEglise de s’aEfranchir de la tulelle de I’Etal. 
Par ailleurs, Constanlin V, phis Ui6ologien que 
son p6re, appOrta dans la baiaille des opinions 
personnelles, hosliles non plus seulement aux 
images, mais au culle de la Vierge et h I’inter- 
cession des saints; et comine il 6lait plus pas- 
sionn6 aussi, il conduisit la lutte avec une,ar
dour plus fanatique, avec une apret6 plus syste- 
matique ct plus rigourcuse.
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D6s que, par dix anndes de gloire et de pros- 
perite, il eOt consolide son Irdnc, un moment 
6branI6 par Ic soul6vcment d’Artavasde (740- 
742), il r6unit, a Hieria, un concile (753) qui con- 
damna golennellement Ics images. Ddsormais, 
le prince put frapper les opposants, non plus 
seulcment comme rebelles k I’empercur, mais 
comme revoltes contre Dieu lui-m6me. Pour- 
tant il se flatla d’abord de persuader ses adver- 
saires. Ce n’est qu'en 765 que commen§a v^ai- 
inent la persecution. Les images furent detrui- 
tes, les convents fermes ou secularisds, trans- 
formds en casernes et en auberges; les, biens des 
monastdrcs furent confisques, les moines arre- 
tds, emprisonnes, maltraites, exiles; certains, 
comme saint Etienne le jeune, furent condamnds

mort; d’autres furent offerts en ddrision, en 
des corteges grotesques, au peuple rassembld 
dans I’Hippodrome. Plusieurs hauts dignitaires 
de I’empird furent exdcutds ou exiles. Le pa- 
triarche Constantin, exild d’abord, subit la peine 
capitale (767). Pendant cinq Sns, la persecution 
sdvit dans tout I’empire, moins terrible peut- 
etre que ne I’ont representde les adversaires de 
I’empereur, —  les condamnations a njort parais- 
sent, au total, avoir dtd rares; — mais violente 
cependant extr6mement. Il semblait, ditun con-
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temporain, « que I'intenHon du gouvernement 
fiUd’exlirper compl^tcmenU’ordre monasUque.» 
Les moincs r6sisl6rent aprcment; ils soufTri- 
rent avec courage « pour la justice et pour la 
verite. » Pourtant beaucoup c6derenl, beaucoup 
s’enfuirent, surtout en Ilalie: si bicnque, comme 
le dit, avec quelque exag6ration du restc, un 
contemporain, « Byzance paraissait vide dc 
I’ordre monastique. »

II est certain que la lulle fut I’occasion d’in- 
qualifiablcs violences, de duretes et de cruaules 
sans nom et qu’elle provoqua, dans la monarchie, 
une agitation profonde. Elle cut, par ailleurs, de 
trfes graves consequences. Leon III d6ja, en 15- 
chant de reduire par la force I’opposition de la pa- 
paute, en detachant de l’ob6dience romaine,

■ pour les soumettre au patriarche de Constantino
ple, la Calabre, la Sicile, la Crete et I'lllyricum 
occidental (ySa), avait aggrave le mecontente- 
ment des pontifes et.la desalTection de I’ltalie. 
Lorsqu’en 761 I’exarchat de Ravenne succomba 
spus les coups des Lombards, Etienne II n’hdsita 
gu^re h se detacher de I’empire her^tique et im- 
puissant & defcndre la p6ninsule, pour chercher 
chez les Francs une protection moins -on^reuse 
et plus efficace, et Jl accepta de Pepin vainqueur 
les territoires jadis byzanlins, qui formferent
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d6sormais le domaine tcmporel de la papaul6 
(754). C’etait la rupture enlre I'etapire et Rome. 
Constantin V  n'^pargna ricn pour chatier cclui 
en qui il ne pouvait voir qu’un sujel Iraitre 
et deloyal, usurpanl illcgitimement ce qui ap- 
partenait a ses mallrcs. Ses efforts furent 
inutiles. En 774, Charlemagne, iptervenanl i  
nouveau dans la peninsule, cpnfirmait solen- 
nellement la donation de P6pin. Byzance ne 
conservait plus, en Italie, que Venise et quel- 
ques villes dans le sud de la peninsule. Et si, 
par la, I’empire diminuese trouvait un peu plus 
encore rejet6 vers I’Orient, par cette rupture 
aussi se pr^parait Ic germe de complications 
redoutablcs et de graves perils pour I’avenir.

Ill

Ir6nb et la restauration des images {780- 
802). —  La politique religieuse des premiers 
IsRuriiens avait sem6 bien des ferments de divi
sion, de mccontentement, de trouble. D6s la 
mort de Constantin V, on s’en apergut.

Durant son court regne, L6on IV (775-780) 
continua la tradition des gouvernements pr^" 
cedents ; mais aussitOt apr6s, sa veuve Ir̂ no» 
r^gente pour le jeune Constantin VI, jugo^
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plus avantagcux pourscs ambitions tie s ’appuyer 
sur les orlhodoxes e l de rclablir le culte des 
im ages. Pour se consacrer toute k son grand 
dessein, elle ntSgligea la lutte contre les musul- 
mans qui revinrent en 782 jusqu’i  Chrysopolis, 

-en face de Constantinople, et elle conclut avec le 
K halifeune paix assez humiliante (788); elle se 
rapprocba, d’autre part, de lapapaul6, nouaavec  
le royaume franc des relations cordiales; surloul, 
i  I’intdrieur, elle s ’appliqua k ^carter du gouver- 
nemcnt les .adversaires des im ages, 61oigna ses  
beaux-frdres, les fils de Constantin V ; et ayant 
aiusi pr6par6 sa voie, elle fit, avec le concours 
du patriarche Tarasios, condamner solennelle- 
ment, au concile cccumdnique de Nic6e (787), 
Pheresie iconoclaste et d ie  restaura le culte 
des im ages, aux applaudissements du parti des 
dcvols qui, dans ce triomphe, trouvaient I’as- 
surance de I’independance prochaine et com
plete de rfig lise  b I’egard de I’EItat.

Gris6e par sa victoire, encouragde par la po- 
pularitd quo lui valait son z61e pieux, Ir6ne n’hc- 
sita pas entrer en lutte avec son fils, devenu 
ttiajeur, et i  lui disputer le trOne. Une premiere 
fois, devant le m6contentdmebt de Tarmee, res
ide fiddle au souvenir de Constantin V, et exas- 
pdree d’ ailleurs parlesdchecsqu’infligeaient aux
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troupes iinpcriales les Arabes, les Bulgares, les 
Lombards, elle dut se r^soudre h la rclraile 
(790). Mais, avec une tcnace habilete, elle pr6- 
para son retour au pouvoir : en 797, elle ren- 
versait son fils et n ’hesitait pas & lui faire cre- 
ver les yeux. Elle rfegna alors {797-802) en ve
ritable empereur, la premiere f9mme qui edt 
encore gouvern6 en son propre nom la monar- 
chie. Mais si, grace k elle, I’Eglise, fortifi^e, re- 
nouvel6e par la lutle, reprit, dans la societe by- 
zantine, toute sa place, si le parti monastique 
et devot, conduit par des hommes tels quc Theo
dore de Stoudion, redevint plus puissant et plus 
entreprenant que jam ais, le souci trop exclu- 
s if qu’avait eu 1 Ir6ne de la politique religieuse 
entralna pour I’empire de fScheuses conse
quences. Malgre les succ6s passagers remportds 
par Constantin VI sur les Arabes e l sur les Bul
gares (791-795), le khalifat de Bagdad, sous le 
gouvernement d’Haroun-al-Raschid, reprenait 
glorieusem ent Toffensive en Orient et obligeait 
les Byzantins k lui payer tribut (798), En Occi
dent, en face de Charlemagne, le gouvernement 
grec montrait la mfime faiblesse, et I’dvene- 
ment de Tan 800* qui restaurait au h^nefice du 
roi franc I’empire remain d’Occidenl, fufr, pour 
la cour byzantinc, une humiliation sensible.
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Diminu6e au dehors, la monarchie elait alTai- 
blie au dedans par la complaisance excessive que 
le gouvernenientmonlraith riiglise, paries divi-. 
sions profondes qu’avait laissees la querelledes 
images, par le filcheux example enfin qu’avait 
donne Irene en rouvrant I’ r̂e des revolutions 
dynastiques. Sans doule I’^poque iconoclasle 
avail 6te marqude par un grand elan inlellectuel 
et artislique; les empereurs isauriens n’6taient 
point des purilains;' tout en proscrivant les ima
ges, ils avaient aini6 le faste, I’eclat mondain 
de la vie'de cour, et pour parer leurs construc
tions, ils avaient encourage un art profane, ins* 
>pird de la tradition antique aussi bien que des ,• 
modcles arabes; et par Ih encore, aussi bien que 
par la place que liennent, au vm” siecle, les 
Asiatiques, I’empire avail achev6 de s’orienta- 
liser. Mais quelque grand rOle que conservat la 
monarchie, comme champion de la chretientd 
centre I’lslam, comme gardienne de la civilisa
tion centre la harharie, elle etait, ^  la fin da 
Vm® si6cle, partout menacee de perils redouta- 
bles, et elle 6tait Ires faible. La chute d’lrene,

r
renversde par le coup d’Etat de Nicephore (802) 
allait ouvrir la porte aux d6saslres et h I’anarchie.
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IV

La deuxieme periode  de la qeerelle des Ima
ges (802-842). — Nicephore (802-811) 6tait uu 
prince intelligenl, un financier habile, soucieux  
de reparer la delresse du Irdsor, dOt-il mfimc, 
pour celh, frapper les biens d’Eglise. C’etait un 
esprit mod6r6, qui r^pudiait les violences des 
icon oc la stes; m ais il entendail, par ailleurs, 
maintenir leurs reformes, et surlout^il jugeait 
inadmissibles les aspirations de I’Eglise byzan- 
tine qui, gris6e par sa victoire, visait ouverte- 
ment a secouer l'autorit6 de I’fitat et k con- 
qudrir sa liberty. C'est le trait caracteristique 
que presente la seconde phase de la querelle 
des im a g es; il y  eut alors, k Byzance, quelqiie 
chose d’assez semblable k ce quC fut, en Occi
dent, la querelle des Investitures.

Les moines du monastere do Saint-Jean de 
Stoudion, sous la conduile de lour abbc Theo
dore, etaient les plus ardents, les plus intransi- 
gcants k soutenir les revendicalions de TEglise. 
Avec une ^gale 3pret6 , ils combattaient le sage 
opportunisme du patriarche "Nicephore (8o6-8 i 5 ), 
qui s ’clTorgait d’eltacer les souvenirs de la lutle 
iconoclasle, la politique financiere de I’empe-
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rcur e l son autorile en maliere dc religion. Le 
gouvcrnement dut sevir conlre eux (809), les 
disperser, les exiler; centre I’autoril^ imp6riale, 
les moines n’hesil^rentpas 5 faire appel au pape, 
prfits & reconnaltre la primaul6 dc l’figli.sc ro- 
maine, pourvu qu’ils pussent, a ce prix, assurer 
I’ind^pendance de I’fig lise orientale k I’egard 
de I’Etat. Une telle altitude devail provoquer 
une reaction iconoclaste. Ellc fut I’ccuvre de 
Leon V TArmfinien (818-820) e l des deux enir- 
pereurs de la dynastic phrygienne, Michel II 
(820-829) et Th^ophile (829-842). De nouveau, 
durant trente ans, I’empire fut terriblemenl trou
ble.

En 8 i 5 , un conciIc,'r6uni Si Sainle-Sophie, 
proscrivit h nouveau les im ages et remit en vi- 
gueur les d^crets iconoclastes de 753. On re- 
commenga, en cons<5quence, k ddtruirc les ic6- 
n e s ; surlout on reprima impitoyablement, par 
les condamnalions, les mauvais traitements, 
I’exil, les manifesla'tio'ns et Topposition des 
moines. Theodore de Stoudion mourut ex ili 
(826), et la persecution se  ̂ fit plus dure encore 
sous le gouvcrnement de I’empereur Theophile, 
iconoclaste ardent et theologicn obsline. Un 
edit rigoureux fut promulguC conlre les parti
sans des im ages (882) e t le  patriarche Jean, sur-

'B IS T . BM P. BTZ. 6
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nommc L6canomanle, sc chargea de l ’ex6cuter. 
Les couvents furent ferm6s, les moines pcrs6cu- 
I6s, emprisonn^s; de nouveau la terreur r^gnai. 
Mais, aprfes cent yingt ans de bataille, la lassi
tude venait de cette lutte 6puisante et vaine.. 
Dfes le lendemain de la mort de Th^ophile, la 
regente Theodora sa veuve, sur les conseils de 
son frere Bardas, se d^cidait & retablir la paix 
en restaurant le culte des images. Ce fut I’oeu- 
vre du concile de 843, que dirigea le nouveau 
patriarche Mdtbode et clont les decisions furent 
proclam6es dans une cdr^monie solennelle, 
dont I’Eglise grecque, aujourd’hui encore, c6lfe- 
bre, le 19 f6vricr, le souvenir dans la ffite an- 
nuelle de I’ortbodoxie (Kuptaxi] rij? SpOoSô ia?).

Mais si les images ^taient restaurdes, si, par 
1&, rfiglise dtait victorieuse, par ailleurs I’deuvre 
des empereurs iconoclastes demeurait intacte 
sur le point essentiel. Ils avaient voulu mainte- 
nir rfiglise dans la ddpendance de I’fitat, ac- 
croitre sur elle Tautoritd impdriale; centre cette 
prdtention, les Stoudites avaient luttd Sprement, 
ils avaient obstindment refusd h I’empereur le 
droit de ddcider des dogmes et de la foi et, sans 
fldchir, ils avdient revendiqud I’inddpendance de 
TEglise i  I’dgard du pouvOir lai’que. Sur ce 
point, les Stoudites dtaient vaincus. La querelle

    
 



LA POLITIQUE EXTKIUKURE DE l'e MPIRE 83

des im ages a eu pour r^sultat incontestable de 
faire I’Eglise plus soumise que jam ais a I’auto- 
rit6 de I'empereur,

La politique ext^rieure de l ’em pire  et  la

RECONSTITUTION DE LA MONARCHIE fSoa-SGy). —
Pendant qu’ainsi la monarchic s ’absorbait dans 
la lutte religieuse, de graves 6vdnements trou- 
blaient sa tranquillity h I’interieur et ebranlaient 
au dehors sa sdcurity.

Le crime d’lrfene contre son fils, en ecartant 
du trdne la dynaslie isaurienne, avail rouvert 
I’yre des ryvolutions. Au coup d’Etat qui plaga 
Nicephore sur le trdne (802), succyderent le pro- 
nunciamiento qui yieva Lyon V (8 i 3), et la cons
piration qui, en assassinant Lyon V, mit h sa 
place Michel II (820); et, a c6ty des “complots 
qui ryussirent, la liste est longue des tentatives 
qui. ychouerent, et dont la plus redoutable fut le 
souiyvement de Thomas (822-824), fiui, s ’ap- 
puyant sur les classes infyrieures, doniia h sa 
ryvolte un caractyre presque socialiste. Pendant 
vingt ans, I’empire fut en proie k I’anarchie.

Ses affaires n’allaient gudre micux & I’extc- 
xieur. Le traite de 812, qui reconnaissait a Char-
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Icmagne, le litre (J'cmpereur, consacra la perle 
de r ila lie , oii Byzance ne garda quo V enise e l 
quclques tcrritoires dans le' sud de la p6ninsulc. 
La guerre, reprise avec les Arabes ( 8o4 ), aboutit

deux graves d6sastres, I’occupation de la Crete 
par des corsaires musulmans d’Espagne (826) qui, 
de la, ravag6rent d^sormais presqueimpunement 
la M6diterran6e orientale, la coriqufite de la S ic i le ' 
(827) par les Arabes d'Afrique, qui, en 8 3 i ,  
s ’empari&rent de Palerme. Mais surtout le peril 
bulgare 6tait redoutable, depuis que le terrible 
Khan Kroumi avail etendu son empire de I’lld- 
mus aux Carpalhes. Nicephore essaya de le 
combattre en envahissant la> Bulgarie : il peril 
au retour dans un sanglant ddsaslre (811), et les  
Bulgares, yainqueurs de nouveau h Andrinople, 
parvinrent jusque sous les murs de Constanti
nople (8 i 3). La victoire de L6on V k Mesembria 
(8 i7 )'sauva  Tempire. Mais, si Ton songe qu’a 
tous, ces perils divers s'ajoulaient encore les 
insurrections des peuples mal soumis, tels que 
les Slaves du P 61opon6se (807),. on congoit 
qu’aprfes ces vingt ans d’anarcbie I’oeuvre des 
grands empereurs isauriens semblat com plite- 
ment ruinee.

L ’empire, pourtant, se releva de cette crise. 
Le r6gne de Thdophile (829-842) r^para en par-
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lie, grace 5 I’afTaiblissement progressif du kha
lifat de Bagdad, les desastres suhis en Orient, 
et si, a la vdril6, aprfes la defaile de Dasimon 
(I’actuel Tokat) et la prise d’Amorion (838), il 
fallut demander la paix aux Arabes, par ail- 
leurs, par I’energie du gouvernement interieur, 
par la bonne administration des finances, par 
I’habiletd de la diplomatic, Byzance retrouva son 

•prestige et sa prosperity. Par la splendeur des 
constructions, par le luxe du Palais-Sacre, par 
I’ydat de la civilisation, Constantinople, vers le 
milieu, du ix® si6cle, rivalisait avec la capitale 
des khalifes. Et quand se fut apaisee enfin Tin- 
terminable querelle des images, elle apparutplus 
bnllante encoi;“e et plus forte. Au sortir de cette 
longue p6riode de troubles, la litterature et Tart, 
on effet, semblaient retrouver uhc vigueur nou- 
velle, et TUniversity de Constantinople, recons- 
tituye au palais de la Magnaure par le Cesar Bar- 
das (vers 85o), redevenait, sous la direction de 
Leon de Thessalonique, le centre d’une culture 
intellectuelle admirable.

L ’figlise, en myme temps,, sortie rajeunie de 
la lutte, mettait au service de I’fitat son activity 
renouvelye. Elle restaurait Tunite religieuse, en 
cojnbattant Therysie, celle surlout des Pauli- 
ciens que le gouvernement de Thyodora persy-
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cuta durement en Asie Mineure, et en achevanl 
la conversion dcs Slaves du Pelopon6se (849); 
surlout, par Tosuvre des missions, elle dtendait 
magnifiquement dans tout I’Orient I’influence, 
de Byzance. A  I’appel du prince de la Grande 
Moravie, Cyrille et Methode, « les apdtres des 
Slaves, » allaient porter le ejaristianisme aux 
Iribus barbares qui peuplaient la Hongrie et la 
Bobfime (863). Ils faisaient davantage. A I’inten- 
tion des nouveaux converlis, ils traduisaient en 
slave' les Livres Saints; ils inventaient, pour 
Iranscrire leur oeuvre, I’^criture glagolilique, 
donnant ainsi lout ensemble aiux Slaves leur 
alphabet et leur langue litleraire ’; ils preebaient 
en slave, ils eelebraient les offices dans la langue 
et avec une liturgie slaves, ils s ’elforgaient de 
former un clerge slave; et, par cette intelligence 
avisee et souple, ils ont con< ûis le mondc slave 
k Torthodoxie. Pendant vingt ans (863-885), 
les deux freres de Thessalonique poursiiivi- 
rent en Moravie leur oeuvre d’evangelisalion. 
tCt si, finalement, elle succomba devant I’hosti-, 
lile allemande et I’invasion magyare, ailleurs 
les mfimes methodes valaient h Byzance de plus 
durables succ6s. Aux rivages du Don, le chris- 
tianisme pdndtrait dans I’fitat ju'if des Khazars. 
Surtout, en 864, Boris, tsar de Bulgarie, se con-
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verlissait k la foi orlhodoxc, et quoique, dans les 
ann6es suivantes, le neophyte ait, un instant 
h6sit6 enlre Byzance et Rome, quoiqu’il soil 
entr6 en relations avec le pape Nicolas I®' pour 
lui demander d’.fitablir le rite latin dans son 
royaume (866), I’influence grecque n’en a pas 
moins d6sormais profonddment pen6tr6 en 
Bulgarie.

C’6taient la de grands succes. Sans doute, les 
folies de Michel III (842-867), lorsque surlout 
le jeune prince echappa a la tutelle de^sa m^re 
Theodora (856) et de son oncle Bardas, compro- 
mirent passag6rement les resullats acquis. Les 
pirateries des Arabe's de Crete desolerent les mers 
orientales; en Asie Mineure, pendant vingt^ans 
(844-863), les succes alternerent avec lesrevers; 
en Occident, les musulmans achevaienl, de 843 
i  859, la conqufite de la Sicile. Enfin les Rus
ses, pour la premiere fois, paraissaienl devant 
Constantinople (860) et il ne fallut pas moins, 
dans la croyance populaire, qu’un miracle de la 
Vierge pour sauver la capitale.

Un autre dvdnement plus grave, plus signifi- 
calif aussi, marqpait le r6gne de Michel III. A 
la place dTgnace, destilu6 par le Cesar Bardas, 
Photius etait mont^ sur le siege patriarcal dc 
Constantinople (858). Le pape Nicolas I", sur
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I'appel (lu prclat depose, 6voqua I’affaire ct 
chargea ses legats d’ouvrir une cnquete. L'am- 
bition de Photius sut merveilleuseinent exploi- 
ler Ic inecontentemcnl que, depuis des si6cles, 
[’Orient ressentait des pretentions du pape, et 
I'hostilite qu’il eprouvait contre IM^ccident; habi- 
lemcnt, en face-des revendications de la pri- 
maute romaine, il sut faire de'.sa cause person- 
nellc une- veritable cause nationale. A I’excom- 
municatiou que langa contre lui Nicolas I®'' (863), 
il r6pondit en rompant avec Rome. ,Le concile 
de Constantinople (867) anathematisa le pape, 
denonga son ing6rence illegale dans les affaires 
de i;6gi ise orientalc et consomma le schismc* 
Cetait une preuve edatante de I’exidence d’un 
sentiment national byzantin, qui se manifestait 
vers le m6me temps, de fagon non moins claire, 
par l ’6motion que causait la politique envahis- 
sante de Rome en Bulgarie (866).

Ainsi, vers Ic milieu du iJc® si6cle, il existait 
Vraimeht une nationality byzantine, Icnlement 
formye k travers les yv6nements : I’empire, au 
sortir de la querelle des Images, aVait retrouv6 
runiiy religieuse, la puissance politique, la gran
deur intellectuelle; surtout il ytait devenu un 
empire nettement oriental. Le moment ytait pro- 
che oCi cet empire allait atteindre I’apogye de sa
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grandeur. Quand Basilc le Mac^donien (i), favori 
de Michel III et associc par lui au Irdne, apr^s 
s’C'tre ddbarrassd de son rival Bardas (866), as
sassins ensuite son bienfaiteur (867) et fit mon- 
ter sur le trOne une dynastic nouvelle, il donna, 
par son coup d’Etat, & I’cmpire byzantin, cent 
cinquante ans de splendour, de prosperity et 
de gloire.

(1) Cette designation est nsnelle : il fant observer ponrtant 
qaa la famille de Basile dtait d'origine armenienne et avail dte 
transplantde assez recemment en Macedoine.
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L’apog^e de I’empire sous la dynastie de Mac6doine 
(867-1081)

I. Les Boaverains de,la znaison de Macedoine et la conBoIidatioa 
de la dynastie (867-1025). — II. La politique ext^rienre des 
empereurs macqdoniens (867-1025). — III. Le gouvernement 
int6rieur de I’empire et la civilisation byzantine an x* sibcle. 
— IV. Les causes’de faiblesse de I’empire. — V, Ls decadence 
de I’einpire an xi* sibcle (1025-1081).

I

L es souverains de la maison de Macedoine

ET LA CONSOLIDATION DE LA DYNASTIE.---De 867 a
1025 , Tempire byzantin a connu cent cinquante 
ans d’une incomparable splcndeur. Pendant un 
sifecle et demi il a eu cette fortune d’avoir & sa 
tfite une succession de souverains qui, presqoe 
tous, furentdes hommes remarquables. Basilel®'', 
le fondateui: de la dynastie (867-886), Remain  
Lecapdne (9 i 9 -944 )> Nic6phore Phocas (963-969)* 
Jean Tzim isces (969-976), usurpateurs glorieux 
qui gouvern6rent sous le nom des princes 16g i-
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tim es, Basile II enOn, quL regna lout un demi- 
si6cle (976-1025), n'ont point 6t6 des empereurs 
de Byzance tels qu’on sc plait trop volontiers i  
les repr^senter. Ce sonl des 5m es dnergiques et 
dures, sans scrupules souvent et sans pitie, des 
volonles autoritaires et fortes, plus soucieuses 
de se faire craindre que de se faire aimer; mais 
ce sont des hommes d’Etat, passionn^s pour la 
grandeur de I’empire, des chefs de guerre illustres 
dont la vie se passe dans les camps, parmi les  
soldats, en qui i l s  vo ientet aiment la source de 
la puissance de la monarchie; ce sont des admi- 
nistraleurs habiles, d’une energie tenace et in
flexible, et que rienne fait bdsiter quand il s ’agit 
d’assurer le bien public. Ils n ’ont point le goflt 
des depenses inutiles, ils  sont uniquement pieoc- 
cupcs d’accroitre la xichesse nalionale; le faste 
6clalant du palais,' la pompe vaine des oortfeges et 
des ceremonies ne les intdressent qu’autant qu’ils 
serventleur politique et entretiennentle prestige 
de I’empereur et de I’empire. Jaloux de leur au- 
torile, ils n ’ont point, en general, eu des favoris; 
si Ton met h part telle personnalite puissariie, 
comme le parakimomene (grand cbambellan)Ba- 
sile , fils batard de Romain Lecapfene, qui fut pen
dant cinq rfegnes ct durant plus de quarante ans 
(944'988) Tame du gouvernement, leurs conseil-
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Icrs ontct61e plussouventdcs hommes obscurs, 
qu’ils employaient et dont ils demeuraienl les 
maltres. Epris de gloirc, le coeur plein des ambi
tions les plus hautes, ils ont voulu faire de I’em- 
pire byzantin la grande puissance du monde 
oriental, champion tout ensemble de Thell^nisme 
ct de I’orthodoxie; etpar I’elTort magnifique de 
leurs armes, par la souple habilele de leur diplo- 
matie, par la vigueur de leur gouvernement, ils 
ont r6alis6 leur r^ve el fait ,de cette p6riode 
une 6poque.de veritable renaissance, un des mo
ments les plus glorieux de la longue histoire 
de Byzance.

Au moment oii Basile I®*' montait sur le trdne, 
la situation de la monarchie 6tait encore singu- 
lierement difficile : tout I’Eltat semblait i  re- 
constituer. Le rude paysan, iquc son crime haus- 
sait aupouvoir supreme, avail toules les qualil6s 
n6cessaires pour suffire h cette lourde tSche : il 
6tait intelligent, 6galement desireux de r6tablir 
I’ordre k l’int6rieur de la monarchie et de res- 
taurer son prestige  ̂ au dehors, bon administra- 
teur, excellent soldat, desireux par dessps tout 
d’asseoir solidement fautoril^ impdriale. Pen
dant ses vingt ans de r6gne, il sut tout a la fois 
remettrp sur un bon pied les affaires de l’empire 
et, par le prestige des services rendus, assurer
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la fortune de sa maison. Son fils Leon VI (886- 
912), dont le gouvernement a pour I’histoire 
administrative de I’empire une importance essen- 
lielle, poursuivit —  si different qu’il fut de son 
p6re par son humeur casaniere, ses manies de 
pedant et sa faiblesse en face de ses favoris —  
la consolidation de la dynastic avec une seni- 
blable tenacit6 : pour assurer un h^ritier au 
trCne, il n’h^sita pas a scandaliser ses contem- 
porains par ses quatre manages et  ̂ enlrer eu 
conflit avec r^lglise et son chef, le patriarche 
Nicolas. Mais, ce prix, on vit pour la premiere 
fois & Byzance, naltre, au benefice d’une famille 
princi6re, I’idde de la legitimit^. Ce fut I’ceuvre 
^minente des deux premiers empereurs mac<5- 
donicns « de donner, comme I’^crit un con- 
temporain, a I’autorite imp^riale des racines 
puissantes, pour en faire sortir les magnifiques 
rameaux de la dynastic ». D^sormais il fut plus 
difficile de renverser I’arbre aussi fortemrnt en- 
racin6; ddsormais il y eut une famille impdriale, 
dont les membres regurent le nom de « porphy- ■ 
rog6n6tes », et un attachement,populaire, un d6- 
vo.uement loyalisle & cette famille. C’6tait, dans 
cette monarchie troubl^e jusqu’alors par tant de 
revolutions, une nouveaute heureuse et grosse 
de consequences.
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Sans doute, m6me pendant cette periode, les 
revolutions ne manqu6rent point. Les troubles 
qui marqu6rent la minorite agit6e de Constan
tin VII, le fils de L6on VI (912-959), permirent i  
Remain Lecapene de s’emparer du pouvoir pour 
un quart de siecle (919-944)- Un peu plus tard, 
quand Remain II, le fils de Constantin VII, 
mourut aprfes quatre ans de rfegne (959-968), la 
faiblesse du gouvernement, pendant la minorite 
ile sesfils B asile lle t Constantin VIII, amena le 
souievement qui porta au pouvoir ’ Nicephore 
Phocas (968-969) et le coup d’Etat tragique qui, 
par I’assassinatde Nicephore, fit Jean Tzimisc6s 
empereur (969-976). Mais aucun de ces usur- 
pateurs n’osa ecarter' du tr6ne la descendance 
legitime de Basile I®'. Romain Lecapene, offi- 
ciellement, partagea le pouvoir avec Constan
tin VII, encore qu’il le reieguftt dans les loisirs 
obscurs de.sa studieuse activite d'erudit. Nice- 
phore Phocas et Jean Tzimisces laisserent regiier 
nominalement les enfants de Romain II et s’ef- 
forcerent, en epousant des princesses de la fa- 
mille imperiale, ^e donner e leur usurpation un 
air de legitimite. Et ,apres eux, lout naturelle- 
ment, le pouvoir revint au representant devenu 
majeur de la famille de Macedoine, au grand 
empereur Basile II. La dynastic etait si bicn
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affermie que, dans celte monarchic orienlale, 
des femmes mfimes purent rdgner, les nieces 
de Basile II, Zo& (loaS-ioSo), qm partagea le 
trdne avec ses trois ^poux successifs, et Theo
dora (io54-io56) ; et ces princesses furentpopii- 
laires, comme I’attestent la revolution de io4a, oh 
Michel V  fut renversh pour avoir voulu detrdner 
.Zoe, et le mecontenlement que rencontra Cons
tantin Monomaque, quand on le soupgonna de 
vouloir ecarter les deux imperatrices. Jamais en
core on n’avait vu rien de semblable a Byzance, 
et I’opinion publique professait ouvertement que 
« celui qui rhgne h Constantinople finalement 
est toujours victorieux »,; ce qui faisait de I’u- 
surpation non pas seulement un crime, m ais,. 
chose pire, un6 sottise-
' Comme il se trouva, par ailleurs, que les usur- 
pateurs aussi furent des hommes eminents et 
des generaux remarquahles, Tempire put sup
porter Sans accident I’incapacilS politique d’un 
Constantin VII, les amusements de viveur d’un 
Homain II, et la longue minority de ses fils, et 
trouver pendant un sihcle et demi, pour con- 
duire ses affaires, une unit6 de vuhs, une fer- 
met6 de direction que Byzance, depuis long- 
temps, ne connaissait plus. Gr3ce au concours* 
enfin, de collaboratears de haute valeur, g6n6-
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raux comme les Courcouas, les Phocas, Ics 
Skl^ros, ministres comme le parakimqm6ne Ba- 
sile, les empereurs de la dynaslie de Macddoine 
ont pu donner h la monarchic une prodigieuse 
expansion et une splendeur incomparable. L'of- 
fensive reprise sur toutes les fronti^res et cou- 
ronnee de succ6s ^clatants; I’ocuvre diplomati
que compl6tant I’oeuvre ‘militaire et groupanj 
autour de la monarchic un cortege de vassaux; 
J’influence byzantine se repandant k travers tout 
le monde oriental et jusqu’en Occident; un gou- 
vernement fort, qui s ’illustra pas de grandes 
oeuvres legislatives; une administration ccntra- 
lisee, habile et savante qui sut assurer h I’em- 
pire, par I’empreinte commune de Thellenisme, 
par la profession commune de I’orthodoxic, 
l ’unit6 que semblait lui refuser la diversity des 
races : voilh ce qui valurent k Byzance les cent 
cinquante ans durant lesquels les empereurs 
maccdoniens la gouverrifirent. E t , s’ils n’ont 
point r6ussi h conjurer, malgr6 leurs efforts, 
les perils redoutables qui menagaient cette 
prosp6rit6, k r^soudre la question agraire et so- 
ciale  ̂qui se posait aVec une acuit6 inqui^tanle, 
k mater I’aristocrqtie fdodale toujours promple 
k se sdulever, k empdcher les chefs ambitieux 
de I’Eglise orientale de ddchalner le schisme et,
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cn separanf a jamais Byzancc dc Rome, d’^bran- 
Icr la solidild de la monarchie; si la maison 
dc Macedoine finissanle a laissd I’empire faible 
en face des Normands et des Turcs et ouvert la 
ported une iongue anarchie (loSy-ioSi), il n’ea 
demeurc pas moiiis que, pendant un si6cle 'cl 
demi, la dynastic que fonda Basile a donn6 a 
Byzance un eclat merveillcux. Au x®, au xi® si6- 
cle, Constantinople a et6 le centre le plus.bril- 
lant de la civilisation europeenne et, comme on 
Ta dit, « le Paris du moyen age ».

II

L a politique ext^ rieure des empereurs ma- 
CEDONiENS (867-1025). —  La lulte conlre les 
Arabes. —  Depuis qu’en 826 les Arabes avaient 
conquis la Cr6le, ils etaienl devenus le fl6au des 
mers byzantines. Chandax, la capitale de Tile, 
etait le'rcpaire de la piraterie musulmane et de 
lii, comme de Tarse ou de Tripoli de Syrie, les 
corsaires arabes ravageaient toule la mer Eg6e. 
Malgre les efforts de Basile I®’’ pour reorga
niser l ’arm6e et la flotte, les escadres enne- 
mies dominaient I’Archipel. En 904, Thessa- 
lonique etait prise par Leon de Tripoli et aa 
population presque entiirc emmen^e en capti-

BIST. BMP. BYZ.
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vil6. Malgre quelques succ6s de la marine byzan- 
line, en 907, en 924 surtout dans les eaux de 
Lemnos, les expeditions dirigees conlre la Crete 
n’aboutissaient qu’a des desaslres (911 et g49)' 
II fallut envoyer contre I’lle « que Dieu con- 
fonde » le meilleur general de I’em p ire ,' Ni- 
c^phore Phocas (960). II reussit a debarquer 
en Crete,^et apres un si6ge de plusieurs m ois il 
emporta Chandax d’assaut (mars 961). L’Sle 
conquise fut convertie au christianisme^ La 
maitrise des mers orienlales revenait aux By- 
zantins.

En mfime temps, des circonstances heureuses 
permettaient de -reprendre roffensive en Asic 
Mineure. Deja Basile I®*' avail reports jusqu’au 
haul Euphrate les lim ites de I’empire, repris 
Sam osale^SyS), fait en Cappadoce et en Cilicie 
des campagnes victorieuses (878-879)- L ’anar- 
chie du monde musulman au x® si6cle facilita 
encore les succes byzantins, surtout lorsqu’a 
partir de 927 I’empire se Irouva delivre du peril 
bulgare. Sous des g^neraux illuslres, sous Jean 
jCourcouas qui, pendant vingt-deux ans, com- 
nianda en A sie Mineure (920-942), et merita 
d ’etre appold « un autre Trajan, un autre B6I1- 
saire », sous Bardas Phocas ensuite et ses fils 
Nicephore, L6on, Constantin, la lutte fut acti-
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vemenl poussce. En 928, Tli^odosiopolis, I’ac- 
tuel Erzeroum, 6lait prise; en 984 Mclilenc, eii 
944 Edesse, d’oii on rapporta triomplialemenl 
I’image miraculeuse du Christ qui y  6tail con- 
serv6e, en 949 Germanikia, en 957 Amida, en 
958 Samosate; la frontiere byzantine 6tait repor- 
I6e dc I’Halys k I’Euphrale et au Tigre, et loule 
une s6rie de provinces nouvellement consliluees 
(themes de Sebastc, deMesopolamie, de Seleucie,- 
de Lykandos) attestaient Timportance des con- 
qu6tes byzantines. L ’Armenie et I’lb^rie se- 
couaient. le joug de I’lslam et enlraient dans la 
sph ŝre d’aclion de Byzance. Durant lout le 
X® sidcle, les Arm^niens devaienl jouer dans les 
affaires de la monarchie un r6le considerable, 
et lui fournir des soldals, des generaux, des 
adminislrateurs, des diplomates et jusqu’S des 
empereurs : Remain L6cap6ne et Jean Tziniis- 
c6s ^taient tons deux d’origine arnieniennc.

Un veritable mouvement de croisade empor- 
lait les Byzantins centre les infid^les. En Gilicie 
et dans la Syrie du Nord, Nic^phore Pbocas 
^crasait la puissance des 6mirs Hamdanides 
d’Alep. II emportait Anazarbe, Adana, Mpp- 
sucste (964), Tarse (9B5), Laodic^e, Hiqrapolis, 
£lm6se, Alep et enfin Antioche (968). Son suc- 
cessenr, Jean Tzimisc6s, conqu6rait en M^sopo-
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tamie Eldesse et N isibe (97 4 )> en S yn e Damas 
et Beryte (976), ct poussait, en Palestine! jus- 
qu’aux portes de Jdmsalem. « Et les peupics, 
dit un chroniqueur, dtaient en grande peur de- 
vant la coldre de Tzimiscds, et Tdpee des chre- 
liens fauchait comme la faucille les infiddles. » 
Basile II acheva cette reconquSte de I’Orient. 
En 995, il prenait Alep^ Homs, Schaizar. E td es  
Iriomphes magnifiques cdldbraient la m ine de 
la puissance musulmane, Tempire a^randi en 
Orient et formidablement defendu centre toute 
agression nouvelle par une sdrie de puissantes 
forteresses. L'annexion — peut-6tre imprudent© 
—  des principautds armdnienncjs par Basile II 
(1020) et la soum ission de riberie completdrent 
CCS glorieux rdsultats. Depuis le tempS de Justi- 
nien, I’empire n’qvait plus etendu aussi loin son  
autoritd en Orient.

L a  lu lte  c o n lr e  le s  B a lg a r e s .  — Plus encore  
que la guerre arabe, la guerre bulgare est le  
fait capital de I’histoire exterieure de Byzance 
au X* sidcle.

Au commencement du x® sidcle^ la menace bul
gare etait plus redoutable que jamais. Territo- 
rialement, I’fitat bulgare s'etendait des rdgions 
situdes au nord du Danube jusqu’au Bqlkan,
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et du c6l6 dc I’ouest il allail jusqu'aux massifs 
du Pinde. Moralemenl, par la fusion mainlenanl 
complete enlre I’dlement bulgare el I’elemenl 
slave, la Bulgarie formait un Elat homogiine, 
oii.le pouvoir monarchique s’6lail puissammcnt 
d6velopp6, oil la conversion au chrislianisme 
avail assure runite de croyance, ou, par le con
tact avec Byzance, le pays s'etail cleve & un 
assez haul degr6 de civilisation. Et tout cela 
donnait aux souverains de la Bulgarie la lenta- 
tion de dispuler aux empereurs byzanlins I’b -̂ 
gemonie des Balkans. Pour rialiser ces revc.s 
ambitieux, il suffisait qu’un homme se* rencon- 
trat; ce fut le fils de Boris, le tsar Symeon (8q3- 
937). Elev6 {» Byzance, oii il avail ele detenu 
commeolage, trfes 6pris du luxe-et de la civili
sation des Byzanlins, il reva de conquerir Cons
tantinople et de poser sur sa tele la couronnc 
des successeurs de Constantin. Pendant plus 
d’un si^cle, une veritable guerre de races allait 
mettre aux prises Grecs et Bulgares.

La lutte conimenga en 889, et, chose remai*- 
quable, les raisons cn furent d’ordre dconomi- 
que. Ldon VI ayant ordonn6 de transporter k 
Thessalonique les entrepots que les marchands 
bulgares avaient k Constantinople, SymOon dk- 
clai’a la guerre. Une invasion des Hongrois,
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soudoycs par les Byzantins, conlraignit finale- 
mcnl le roi bulgare la retrail'c (8g3). Mais apr6s 
la mort dc Leon VI, les troubles qui marqufe- 
rent la mindrite dc Constantin VII lui fourni- 
rent I’occasion de revenir. En 918, il paraissait ' 
devant Constantinople; en914, ilpreriait Andri- 
nople; en 917, il ecrasait k la journee d’An- 
chialos les arrti6es imperiales, Et, lout glorieux 
de ses succ6s, Sym6on se proclamait « tsar de's 
Bulgarcs et empereur des Remains »; il instal- 
lait, dans sa capitale de Preslav, un patriarcat 
bulgare ind^pendant; 11 ne lui reslait plus qu'i 
cmporter Constantinople. Il le tenta en 924. 
Mais, pour enlever la capitale byzantine, il 
fallait I'altaquerpar terre et par mcr, et Sym^oii 
n’avait pas de marine. Il scmble aussi que; 
dans I’entrevue qu’il eut avec Remain L6ca- 
p6ne, il subit, comme jadis Atlila en face de ■ 
saint Leon, I’influence de tout ce qu’il y.avait 
de prestige et de civilisation dans cette antique 
majesty imp6riale. Il recula, ,il abandonna le 
rdve dorc qu’il avail caress6. Et quoique Sy- 
meon ait dans son royaume, dans sa capitale 
surtout de Preslav-la-Grande, fait eclorc une 
culture intellcctuclle et artistique qui lui a m6- 
rit  ̂ le nom de Charlemagne de la Bulgarie, 
I’arrfit devant Constantinople marqua la mine
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des ambitions bulgares. Ouand Symeon mourut 
(927), la decadence etait d6jii coramencde.

Elle se precipita sous le long regne he son 
fils Pierre (927-968). Pendant ces quarante an- 
nees, dcplus en plus la Bulgarie devintun satel
lite do I’empire; et pendant que Byzance se for- 
tifiait, son ancienne rivale s ’affaiblissait de jour 
en jour davanlage. En face du pouvoir royal 
flechissant, la f6odalite relevait la t6le; ruiiil6 
religicuse etait compromise par Thdr^sie des 
Bogom iles; la nationalitd bulgare se desagrd- 
gcait. L’heure de la revanche approchait pour . 
les Byzanlins.

Elle sonna en 967. Nicdphore Phocas refusa 
le tribut que I’empire payait toujours aux Bul- 
gares et, avcc I’aide des R usses de Sviatoslav, 
grand-prince de Kief, il attaqua la Bulgarie; ' 
Mais Sviatoslav trouva le pays conquis k son 
goat; il s ’y  installa et refusa d’en sortir(968). 
La mort du tsar Pierre, I’assassinat de Nicd- . 
phore (969), aggravdrent les difficultes dela si
tuation. Quand Jean Tzimisces monta snr Ic 
li'6ne, I’invasion fusse menagait I’empirememe; 
Sviatoslav passait les Balkans, saccageait Phi- 
jippopoli (970), semait la panique jusque dans la 
capitale. Heureusement, les Russes furent batr 
tus a Arcadiopolis, I’actuel Luld-Bourgas (970),
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cl. I’empereur pul oj’ganiser contre eux unc 
grande expedition (971). Pendant que la flplle 
byzantine rcmontait le Danube, Tzim isccs fran- 
chissait les Balkans, prenait Preslav, assidgeait 
Sviatoslav dans D orostol (S ilistrie) et I’obli- 
geait k faire sa soum ission et S ^vacuer le pays. 
La Bulgarie fut annex6e a I’empire, le patriarcat 
aulonome futsupprim 6; Thellenisme vicloricux  
reportait jusqu’au Danube les limitps de la m o- 
narchie.

' Pourtant, dans la Bulgarie du Pinde, autour 
de Prespa et d’Ochrida, rel6m entnational, sous  
la direction du comte Sischm an et de Ses fils, 
s ’obstinait dans sa resistance. A  la faveur des 
troubles qui agilerent les debuts du riigne dc 
Basile II, I’un des fils de Sischm an, le tsar Sa
muel (enlre 977 et 979 — 1014) reconstitua la 
Bulgarie.. En dix ann^es, de 977 & 986, il libera 
la Bulgarie danubienne, conquit la Macedoine, 
la Thessalie, p6n6tra jusque dans le Peloponese. 
Pour abatlre ce formidable empire, qui allait du 
Danube & TAdriatique, il fallut aux Grccs trente 
annees de guerre (986-1018). Ce fut essenticlle- 
m ent I’oeuvrc de I’ernpereur Basile II, a qui sa 
dure energie et ses victoires cruellcs valurent le 
surnom terrible de' B u lg a r o c lo n e , le tueur de 
Bulgares.
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En 986, Basilc II prciiait I’offcnsive et p«ine- 
Irait en Bulgarie; mais il ful s6v6rement baltu 
au defile de la Porte Trajane dans les Balkans. 
Dix ans pass6rent avant que I’empereur pOt re- 
commencer la lulte el, pendant ces dix ans, Sa
muel ne cessa d’agrandir son royaume du Da-- 
nube a I’Adrialique et a la mer 6 g<5e. Mais en 
996, le tzar 6lait battu sur les bords du Spcr- 
cbios; la Grece lui 6chappail| il echouait de- 
vant Thessalpnique, une partie de la Bulgarie 
danubienne tombait entre les mains des impe- 
riaux (1000). La Bulgarie de I’ouest, pourlant, 
restait inexpugnable. En 1001, Basile II enlre- 
prit de la reduire. Progressivemcnt, il en, con- 
quit les abords, Berrhoea, Servia,Vodena. Ccrn6 
dans les montagnes, Samuel se d^gagea el vint 
saccagcr Andrinople ( io o 3). Mais lenacemenl, 
I’empereur poursuivait et resserrait le blocus, 
prenant Skopie, conqueranl la basse et la 
moyenne Macddoine (1007), menant la guerre 
avec une atroce durete. Samuel dvitait les ba- 
tailles ran gees; finalement,^ pourtant, ses trou
pes furent 6cras6es au d6fil6 d e , Cimbalongou, 
sur la route de Serres k Melnik (29 juillet io i4)- 
Le tsar ne surv^cut pas cette defailc ; il mou- 
rut peu ^de jours apr^s ( i 5  septembre io i4)- 
C’dtait la fin de la Bulgarie.
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Sans doule, pendant qualre ans encore, les 
successeurs du grand tsar bulgare, tout cn se  
disputant son trdne, continuferent la lutle. En 
1018, le pays pourtant 6tait enliferement pacific 
et I’empereur, dans une tournee triomphale, 
s ’occupa de le reorganiser. II le fit avec une 
prudence habile, respectant les usages adminis- 
tratifs et les mqeurs des vaincus, s ’efforgant 
d'attirer i  lui la ^grande aristocra'lie feodale, 
conservant I’ancienne organisation religieuse, 
qui eut & sa tete I’archeveque autocephale (in
dependant) d’Ochrida. A insi, apres bien des 
annees, Byzance redevenait m altresse de toute 
la peninsule des Balkans et, dans le yoyage 
qu’k travel’s la Grece xl fit jusqu’a Athenes, 
com m e dans le triomphe qu’il ceiebra en grande 
pompe k Constantinople (1019), Basile H put 
se glorifier justem ent d'avoir rendu & I’empire 
une puissance qu’il ne connaissait plus depuis 
des s ied es .

L a  r e p r is e  d e  V l la l ie  d u  s a d  e l  la  p o litiq u e  

b y z a n tin e  en O c c id e n t. ■— En meme temps 
qu’en Orient ils etendaient magnifiquement les 
frontieres de ji’empire, les princes de la maison  
de Macedoine reprenaient en Occident les tradi
tions am bitieuses de la politique' byzantine.
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Jamais les Byzanlins n ’avaient renoncd aux 
droits de I’empire sur r ila lie ; le souvenir dc  
Rome, I’ancienne capitale du monde romain^ le 
souvenir de Ravenne, I’ancienne capitale de 
I’exarchat, hantaient incessamment leurs rSves. 
La faiblesse des derniers empereurs carolin- 
giens, I’anarchie de Tltalie du sud divis6e entre 
les princes lombards et la menace croissante de 
roffensive musulmane fournirent a Basile I®' I’oc- 
casion souhait6e d’iutervenir dans la p6ninsule 
et de tenter de r^aliser ses ambitions. L’empe- 
reur s ’etait donn6 pour tSchc de restaurer dans 
toute la Mediterran6e le prestige byzanlin, de 
chasser les corsaires musulmans de rAdria-' 
tique et de la mer Tyrrbiinienne, de combattre 
les Sarrasins d’Afrique et de Sicile. Des son 
avenement, il poursuivit done en Occident unc 
action energique. Sans doute il ne r^ussit pas & 
reconqu6rir la S icile, ou Syracuse tombait en 
878 aux mains des infid61es. Mais il retablissait 
I’ordre dans I’Adriatique, restaurait I’alliance 
byzantine avec V enise, ramenait les Croates 
dans la vassalit6 greeque. Surtout il reoccupait 
Bari (876) et Tarente (880), reconquers it la Ca- 
labre (885 ), im posait le protectorat byzantib aux 
princes lombards. Deux themes nouveaux, ceux 

■d,e Longobardie e l de Calabre, 6taient constitubs
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dans r ila lie  meridionale : c ’etail une belle com
pensation de.la S icile perdue.

La faiblesse de L6on VI com prom it un mo
m ent ces heureux resultats. Aprfes avoir, par la 
prise de Taormine (902), achev6 la conquete de 
la S icile , les Arabes parent envahir la Calabre 
et s ’itab lir jusqu’en Cainpanie. La victoire du 
Garigliano (qib) assura ti nouveau en Italic la 
supr^matie byzantine et, pendant un 'siecle en- 
tier, malgr6 la persistance des invasions sarra- 
sines, malgre la rivalitd des C6sars allemands, 
les Grecs maintinrent leur autorite dans toute la 
m oitie meridionale de I’ltalie. LJi aussi le rfigne 
glorieux de Basile II consacra les efforts de la 
dynastic de Macddoinc. La victoire de Cannes 
(1018), remportee par les troupes imperiales sur 
les populations d’Apulie soulev6es, r^tablit le  
prestige .byzantin de B eggio  et de Bari jus- 
qu’aux portes de I’Etat pontifical. E t sous rad- 
ministration im periale, habile & propager I’in -  
fluence de Thellenisme, I’ltalie du sud, grfice 
surtout k son clerge grec et a ses convents grecs, 
redevint une veritable Grtinde-Grece : preuve 
remarquable de la puissance d’expansion, de la 
force d’assim ilation civilisatrice qui firent au x® 
et au XI® siecle la grandeur de I’empire byzantin.

L ’entree en scene des Cesars allemands
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vers le milieu du x® s iic le  crea pourtant tjiiel- 
ques embarras la politique byzantine. Quand 
Otton I®'' descend it en Italic, quand il prit le 
litre imperial^ I’orgueil grec supporta impa- 
tiemment ce qui lui parut une usurpation. Ce 
fut bien pis quand Otton 6tendit sa suzerainet^ 
sur les princes lombards vassaux de Byzance^ 
quand il envahit le territoire grec et attaqua 
Bari (968). Nic6pbore Pliocas riposta ^nergi- 
quement. Mais sa mort modifia la politique by
zantine : un accord intervint, que consacra le 
m anage d'Otton II et de Theophano(972). Pour- 
lant I’cntente dura peu : les ambitions germa- 
niques ne pouvaient se concilier avec les reven- 
dications byzantines. Mais leS empereurs aljc- 
mands obtinrentde m6diocres r6sultats. Otton II 
envahit la Calabre et fut battu a' Stilo (987); 
Henri II soutint vainement la r6voIte apulienne 
et 6choua dans ses attaques sur I’ltalie grecque 
(1022). A la mort de Basile II, comme en Asie, 
comme en Bulgarie, Byzance 6tait toute-puis- 
sante en Italie.

L'cemre diplomatique: les vassaux de I'empire. 
—  Grace a ses grands succes militaires, I’era- 
pire grec au x® sidcle s ’6tendait du Danube a la 
Syrie, et des rivages d’ltalie aux plateaux d’Ar-
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m6nie. Mais une diplomatie habile devait porler 
bien au dela de ces lim iles la sphere d’action de 
la monarchie. Tout aulour de I’empire se grou- 
paient une serie d’Elats vassaux, qui formaient 
en avant de la frontidre com m e une premiere 
ligne de defense, qui surtout propageaient ma- 
gniQquement a travers le monde I’influence po
litique et la civilisation de Byzance.

En Italie, V enise, toute grecqiie par son orir- 
gine et par ses moeurs, etait le plus fidele et le 
plus docile des vassaux de I’empire. A ussi les  
empereurs lui avaient confi6 le soin de faire la 
police de TAdriatique et, d6s la fin du x® si6cle 
(992), ils lui avaient conc6d6 ces larges privi- 

.Ifeges commerciaux qui pr6paraient sa future 
grandeur. Dans ITtalie du sud, les r<Spubliqufes 
de Naples, de Gaete, d’Amalfi surtout gravi- 
taient dans I’orbite de B yzan ce; enfin les princes 
lombards de Salerne, de Capoue, de Benevent, 
quoique d’une fiddlite plus incertaine, accep- 
taient en g6n6ral le'^^protectorat grec. — Dans le  
nord-ouest de la pdnirisule des Balkans et sur 
tout le rivage de TAdriatique, les fitats slaves, 
Croatie, Serbie, ramenes par Basile I®', au 
christianism e et sous Tautorite de Byzance, 
etaient pour Tempire des allies utiles, en parti- 
culier centre les Bulgares. —  En Orient, sur le
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lilloral de la mer Noire, Ciierson, plus vassale 
que sujctle, 6tait ua poste d’observalion pre- 
Cieux, un instrument d’aclion politique ct eco- 
nomique en face des peuplcs barbares, Kha-' 
zars, Pelchendgues, Russes, qui habitaient la 
region des steppes voisines. — Au Caucase, les 
princes d’̂ Alanie, d’Abasgie, d’Albanie s ’enor- 
gueillissaient de porter les litres et de recevoir 
les subsides de Byzance. Les 6tats d’Armenie 
enfin, arrachds au x* si6cle & rinflu,cnce arabe, 
fournissaient par milliers a I’empire des soldals 
et des g6neraux. EL le roi pagratide d’Armenie, 
comme les princes du Vaspourakan, du Taron, 
d’lberie, etaienl les clients et les serviteurs 
fideles de la monarchic, en attendant le jour oil' 
successivem ent Ipurs domaines seraient annexes 
par Basile II.

Ucnavre religieuse : la conversion de la Jtiussie. 
— Mais au dela de ces regions placees sous le 
proleclorat grec, Taction civilisatrice de By
zance s ’etendait plus loin encore : comme tou- 
jours, les missionnaircs secondaient Tojuvre des 
diplomates. La conversion des Russes au chris- 
tianisme en offre uue preuve 6clatante.

Depuis le milieu du ix® sificlei Byzance 6tail 
en relations avec la Russie. A plusieurs re-
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prises, dcpuis ragresslon dc 860, les aveijturicrs 
de Kief avaient menacd Constantinople de leurs 
attaques (907 et 941); , par ailleufs les empe- 
reurs recrutaient volonticrs des soldats parmi 
ces hardis guerriers, et les marchands russes 
fr^quentaient le march6 byzantin. La visile de la 
isarine Olga h Byzance (9^7) et sa conversion  
au christianisrae rendirent plus 6troites encore 
ces  relations. Mais c ’est surtout la fin du 
x®si6cle la conversion de Vladimir, grand-prince 
de Kief, qui fut l ’ev6nement ddcisif. En 988, 
pour abattre les revoltes f<5odales, Basile II avail 
obtenu du prince' de Kief un corps de 6,000 
m ercenaires; cn ^change, Vladimir demanda 
la main d’une princesse byzantine, et pour forcer 
la volonte hdsitante de la cour imperiale, il s ’em - 
para de Cherson. Basile II c6da aux exigences 
du roi barbare, m ais le persuada d’̂ accepter le  
bapteme. Vladimir le reQut k Cherson (989), 
puis I’imposa a K ief a son peuple. Et Id Bussie  
desormais chretienne se modela sur la civilisa
tion byzantine; elle emprunta a B yzance,'avec  
I’orthodoxie, son art, sa littdralure, ses moeurs. 
Apr6s Vladimir, son fils Jaroslav ( i o i 5 - io 54 ) 
continua et acheva I’oeuvre, et il fit de Kief, 
capitale, la rivale de Constantinople et une des  
plus belles villes de I’Orient. Vladimir avail 6te
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le Clovis dc la Russic; Jaroslaven ful Je (Iharle- 
magne. Mais I’un et I’aulre tlurenl a Byzance 
tous les 6leraenls de Icur grandeur.

Ill

Le g o u v e r n e m e n t  i n t e r i e u r  d e  l ' e m p j r b  b t

LA CIVILISATION BYZANTINE AU X* SIECLE..— Ainsi,
dans le mohde du x' siecle, I’empire byzjinlin 
6lail vraiment I’empire universel, donl I'inllucnce 
et les ambitions s’elendaient sur la presque tota
lity du monde civilise. Son organisation inte- 
rieure, telle qu’clle apparait k cette date, n’assu- 
rail pas moins solidenient sa puissance et son 
prestige.

Ze. g o u v e rn e m e n t d e  1'em p ire. — L’empercur 
g r e c — le b a s ile u s , comme on I’appelait officiel- 
lem ent— etait en effct un tres grand pcrsonnage. 
Hyritier des C^sars romains, il ytait, comine eux, 
tout ensem ble le chef supreme des armees e l I’ex- 
pression vivante de la loi. Au contact des monar
chies orientales, il ytait devenu le maitre tout- 
puissant ( d e s p o lis ,  a u to c r a to r ), rempereur par 
excellence, ^mule et successeur du Grand Roi 
(b a s ile u s ). Le christianisme lui avail donn6 une 
consecration et un prestige dc plus. Elu de Dieu,

B IS T . Eur. BYZ. 8
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marqud par le sacrc d’une investiture divine, 
vicaire et reprdsentant de Dieu su p  la lerre, il 
participait en quelque mani^re 5 la divinity. Dans 
les’ pouipes de la cour, dans les com plications 
de cette etiquette, fastueuse a la fois et un peu 
puerile, dont Constantin Porphyrog6n6te, dans 
le L iv r e  de$ C ^ r4m o n ies, s ’ê st complu & codifier 
les rites, dans toutes les m anifestations de cette' 
politique d’ostentation et de magnificence, par 
laquelle Byzanoe s ’est loujours flattee d’etonner 
el d'dblouir les barbares, I’empereur apparaissait 
com m e un dtre 'plus qnhumain.. Et aussi bien 
tout ce qui touchait sa personne 6tait tenu pour 
« saerd », et I’art ceignait sa tSte du nimbe, 
com m e il faisait pour les personnes divines et 
les saints.

Souverain de droit divin, absolu et despotique, 
I'empereur concentrait en sa main toute I’auto- 
rite; el on voit aisem ent tout ce que gagnait 
I'empire i  cette unit6 de direction, lorsque la main 
qui tenait les r6nes 6tait ferme; et elle le fut 
souvent. Rien dans la constitution byzantine ne 
faisait ^quilibre & cette ^puissance supreme. Le> 
S6nat n’6tait plus qu’un conseil d’Etat, compos6 
de hauls fonctio^naires dociles; le peuple n'6tait 
qu'une p lebe, turbulente souvent et factieuse, 
qu’il fallait nourrif et amuser. L ’E glise, malgrd
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la place qu’clie lenaitdans la soci6te byzantine, 
malgre le danger qui naissait de sa richesse et 
dc son ambition, 6lait, depuis la fin de la que- 
relle des images, plus soumise que jamais  ̂

rfitat. Soule rarmde elait une force, qui souvent 
s ’6lail manifestee par des soulfivementsmilitaires 
e l deS revolutions. Sansiecarter pleinement ce 
peril, le progr^s des id6es de legitimite I’avait 
rendu pourtant moins frequent et moins redou- 
table pour la dynastie.

L ’a d m in istra iio n  b y za n tin e e l  son ceuvre. — Ce 
goiiverneuient despotique, aussi absolu, aussi 
infaillible dans le domaine spirituel que dans le 
domaine temporel, etait servi par une adminis
tration savante, fortement centralisce et admi- • 
rablement disciplinee. Dans la capilale, autour 
du prince, les ministres, chefs des grands ser
vices, dirigeaient de haul I’fitat, transmettaient 
a travers la nionarchie la volonte du maitre. 
Sous leurs ordres travaillaient des bureaux in- 
nombfables, oii s ’etudiait le  detail des affaires, 
ou se preparaient les decisions. De meme que, 
Rome autrefois, Byzance a gouverne le monde 
par la forte organisation de sa bureaucratic. 
Dans les provinces, oil le regime des them es etait 
devenu la base unique de I’orgaUisation admi-
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nistralive (on comptait 3o th em es vers le milieu 
du X® sieclo, i8  en A sie et 12 en Europe), tous 
les pouvoirs etaient concentres entre les mains 
d’un personnage tout-puissant, le s t r a i i g e ,  

nomme directement par I’empereur et depen
dant directement de lui. A insi, du haut en bas 
de I’echelle administrative, tout.le personnel des 
fonctionnaires d6pendait etroitem cnl du souve- 
rain, e tc e  personnel, bien recrute, bien prdpare, 
et tout devoue i  sa tflche, encourage i  bien ser- 
vir par I’avancemerit que lui accordait le prince 
dans la hierarchie savante des functions et des di- 
gnitds, s ’acquittait avec un zele attentif du double 
r6le que lui assignait la volonte de I’empereur.

La tache de I’administration etait d’abord de 
fournir de I’argent au gouvernement : tich e  
lourde, car sans cesse il y  eut k Byzance manque 
d’equilibre entre le s  recettes du tr^sor et les de- 
penses iniiombrables de la politique et du luxe 
imperial, disproportion entre les projets gran- 
dioses et I’insuffisance des ressources. L’autre 
tache de Tadministration imperiale etait encore 
plus difficile peut-6tre. La monarchic byzantine 
n’avait ni unitd de race ni unit6 de langue : 
c^etait, com m e on I’a dit, « une creation artifi- 
cielle , gouVernant vingt nationaliles diffdrentes, 
e t  les rdunissant dans cctte formule ; un seui
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mattre, une seule foi. » Ce fut I'ceuvre admii^able 
de radministralion de donner a cet Etat sans 
na(ionaIil6 la cohdsion et I’unite necessaires par 
I’empreinle conimune de I’liellenisme, par la 
profession comnaune de I’Drlhodoxie. Le grec 
fut la langue de ^administration, de l ’6g lise , de 
la civilisation; il prit dans I’empire cosmopolite 
commc un faux air de langue nationale. Par son 
habilcte & propager la culture helleniquc, par I’art 
ingenieux qu’elle apporta h menagcr et k assimi- 
ler les peoples vaincus, Tadministration impd- 
riale marqua d’une empreinte commune les 
elements discordants dont se composait la mo
narchic ; e l rien n’atteste mieiix la vitality el la 
puissance d’expansion de I’empire. Par la propa
gation de la foi orthodoxe, par I’ing^nieuse faQon 
dont elle employa I’Eglise a faire la conquSlc 
morale des pays soumis par les armes, I'admi- 
nislration ncheva de rapprocher et de fondre les 
races diverses que gouvernait le basileus. Elle 
fut vraiment la robuste armature qui soutint la 
monarchic et en fit un corps homogene et fort.

L ’oeuvre U g is la tiv e . — Les empereurs de la 
maison de Macedoine s ’elTorccrent de fortifier 
encore cette cohesion par unc grande oeuvre 
legislative : ils restaur6rent, en I’adaptant aux
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conditions nouvclles dc la vie sociale, I’antique 
droit cree par Juslinien. Basile I" prit I’iniliativc  
de cetle grande entreprise en faisanl rcunir dans 
le Prochiros Nomos (879) les principaux extraits 
du Corpus juris civilis et en faisant preparer, 
sous le nom (j’Epanagog^ (886), un manuel du 
droit usuel. Son fils Ldon VI acheva I’oeuvre 
en faisant rddiger, sous le titre de Basiliques, 
un code com plet en soixante livres (887-898), 
com pilatioh et rdsumd des travaux juridiques 
publids sous le rdgne de Justinien. Les succes- 
seurs des deux premiers em pereursm acedoniens 
ne montrdrent pas une moindre activitd legisla
tive, que couronna, en. io 4 5 , sous Constantin 
Monomaque, la fondalion de I’ecole de droit 
de Constantinople, destinde & dtre tout ensem 
ble une pdpinidre dc juristes et de fonction- 
naires. A insi achevait d’dtre consolidde I’unitd 
de la monarchic.

L ’organisation mililaire. — Une armde excel- 
lente, admirablement entralnde par une tactique 
savanle, et qui trouvait dans I’dlan religieux et  
le  sentim ent patriolique des motifs puissants de 
vaillance et d’enthousidsm e, une belle flotte, 
dont les victoires avaient rendu Byzance la 
domination des mers, et qui dtait, comme le
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disait un ecrivain du xi* sificle, « la gloire dcs 
Remains », augmenlaient encore la force et le 
prestige d e l’empire. Pour ces soldats, en qui ils 
voyaient les meilleurs servileurs de la monar- 
chie, les grands empereurs militaires de la 
dynastie mac6donienne onl eu une allentive et 
constante sollicitude : ils ont voulu leur assurer 
tous les privileges, tous les egards, les terres 
dislribuees & titre h6r6ditaire, aussi bien que la 
consideration due aux defenseurs de I’empire 
et de la chr6lient6. Et I’admirable Epopee des 
guerres d’A sie, I’Sprele infatigable de la lulle 
centre les Bulgares ont montre en effet tout 
ce qu’on pouvait attendre de ces troupes incom
parables, rompues au metier des armes, capa- 
bles de supporter toutes les epreuves, toules les 
fatigues, toutes les privations. Assurement ces 
troupes elaient en grande partie form6es de 
mercenaires e t elles avaient tous les ddfauls des 
arm ies de m ercenaires: elles n’en ont pas moins, 
sous les chefs illustres qui alors les commando- 
rent, rendu a la monarchie d’Oclatants services 
et pard ses drapeaux d’une aureole de gloire.

L a  p r o s p ^ r it i  ico n o m iq u e . — Une bonne 
administration financiOre, un admirable dOve- 
loppement de I’industrie et du commerce don-
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naicul h I’cmpire, avcc la puissance, la richesse. 
On a pu calculer qu’au xi* si6cle les revenus dc 
la monarchie s ’elevaient & 65o m illions, qui 
^quivaudraienl & plus de trois milliards d’au- 
jourd’Iiu i; et, k la mort de Basile II, il y  avail 
cn caisse une reserve de 220,m illions, plus d’un 
milliard de noire monnaie. Malgr6 la r6glemen- 
lalion m inulieuse e l lalillonne que" I’Elat irapo- 
sait a I’induslrie —  Constantinople fut, on Ta 
dit, le paradis du monopole et du protection- 
nism e — les chefs-d’ceuvre qui sortaient des 
mains des artisans byzantins, 6tofTes de soie 
aux couleurs 6clatantes et tout historiees de 
hroderies, orftvreries splendides rehauss6es d’6- 
maux 6tincelants, bijoux 6blouissanls de pierre- 
ries et d e ' perles. ouvrages d’ivoire finement 
sculpt6s, bronzes niell6s d’argent, verreries rele- 
v6es d ’or, toutes ces m erveilles d ’une Industrie 
de luxe valaient aux ateliers grecs,un  prestige 
cxtradrdinaire dans le monde entierl' Malgr6 les 
erreurs de la politique ^conomique de I’empire 
et le system e assez vexatoire qu’il im posait aux 
transactions, le developpem ent du commerce 
n’etait pas m oins admirable. Par ractivil6 dc 
ses n^gociants, par ,1a puissance de sa marine, 
par Ics centres d’6changes qu’ofTraient ses ports 
et ses grands marches, Byzance accaparait les
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richesses du monde cnlier. Par sa position cnlre 
rOrienl et I’Occidcnt, an debouch^ de loules 
les routes du commerce mondial, Constantino-, 
pic etait le grand cntrepdt ou affluaient tous les 
peoples, oil s ’dchangeaient tous les produits de 
I’univers. On a calculd que, dans la seule capi- 
lalc, les droits de marche et de douancs rappor- 
taient annucllement au tr^sor 7,800.000 sous  
d’or, plus de 5oo m illions d’aujourd’hui.

L ’e c la l  d es le llr e s  et d e s  a r ts. — A cc d^velop- 
pement de la vie industrielle et comraerciale cor- 
respondait un semblable epanouissement de la 
vie intellectuelle. Dans TUniversite de Constanti
nople reconstituee, des mail res 6minents, sous la 
protection attentive des souverains, enseignaienl 
la philosophie, la rhetorique, les sciences; et 
autour de lours chaires les 6leves se pressaient, 
Venus de tous les points de I’Orient byzantin ou 
arabe. Au contact de Tantiquite retrouv^e, au 
sortir de la crise iconoclaste, une renaissance se  
produisait dans tous les domaiues de la pensee, 
et les empereurs eux-mdmes ne d^daignaient pas 
de faire oeuvre de leltr^s. Sur I’initialive de Cons
tantin VII Porphyrogen6te, le x®siecle dresse I’in- 
ventaire des richesscs que lui a I6guecs le pass6; 
e ’est le si6cle des encyclop6dies historiques, ju-
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ridiques, administralivcs, grammalicales, scien- 
lifiques, hagiographiques. Sur ces bases, la pen- 
s6e originale s ’appuie pour aller plus avanl. 
L’̂ poque des empereurs inacedoniens a vu suc- 
cessivement fleurir, au ix® siecle , un P holius, 
savant prodigieux, esprit hardi et puissant, au 
XI® siecle, un P sellos, genie universel, I’esprit le  
plus curieux, le plus brillant, le plus novateur 
de son tem ps, qui a remis en honneur la philo- 
sophie platonicienne et, par son talent d’dcrivain, 
m6rit6, d’etre 6gal6 aux plus grands. Autour 
d’eux, c’est une pl6iade d’hommes de valeur, 
historicns comme Constantin Porphyrog^nSte, 
L^on Diacre ou Michel Aftaliate, chroniqueurs 
comme Symeon Magistros ou Skylitz6s, philo- 
sophes, theologiens et pontes. A c6l6 de la lilt6- 
ralure savante et mondaine, la poesie populaire 
fait bonne figure, et I'^popee de Dig^nis Akrilas, 
comparable k Ja chanson de Roland ou au roman- 
cero du Cid, fait passer dans la litterature byzan- 
tine un souffle nouVeau et inconnu.

Pour Part aussi Pepoque des empereurs mace- 
doniens marque un nouvel 3ge d’or. Ba^Ie I®'' 
et ses successeurs ont ete, comme Justinien, de 
grands bStisseurs, et les archilecles qu’ils ont- 
employes ont su, avec une fanlaisie ingenieuse 
et crkatrice, renouveler fen une sferic d’feglises
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charnianles le type cree a Sainte-Sophie. De 
Hieme que la litterature, I’art dc ce temps est tout 
doming p aries inlluences de la tradition antique 
et profane retrouvee. Byzance revient aux con
ceptions hell^nisliques, aux ordonnances sim pli- 
fiees, aux attitudes sculpturales, auxquelles la 
connaissance plus intime de I’Orient musulman 
m6le le goOt de I’ornementation somptueuse et  
delicate et la recherche des couleur^ eclatantes. 
A c6t6 de I’art religieux, un art profane, travail- 
lant pour les empereurs et pour les grands, 
apparalt, tout inspire de rh islo ireetdeJa mytho- 
logie classiqueSj.et qu ise complait aux sujets dc 
genre, a la peinlure d’histoire ou de portraits. 
Dans la decoration des eglises comme dans celle 
des palais, se manifeste un goOt de luxe cclatant el 
de prodigieuse splcndeur. Des mosaiques comme 
cedes du convent de Saint-Luc, comme celles  
surtout de Daphni, chef-d’oeuvre de I’art byzan- 
tin, ou celles encore de Sainte-Sophie de Kief, ou 
s ’atteste I’influence prodigieuse que cct art exer- 
gail par tout TOrient; des manuscrits, admirables, 
enlumin^s pour les empereurs, tcls que le Gre-' 
goire de Nazianze ou le Psautier de la Biblio- 
theque nalionale de Paris, tels que le M6nologe 
hasilien du Vatican ou le Psautier de la Marcienne 
& Venise; les 6maux eblouissants, comme le reli-
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quaire cic Limbourg ou les icdnes repr^sentant 
saint Michel que conserve le ti*6sor de Saint- 
Marc; et encore les ivoires, les etoffes, suffisent 
a montrer quels chefs-d’oeuvre I’art byzanlin dtait 
alors capable decr^er. 11 cr^ait quelque chose de 
plus remarquable encore, cctte ordonnance sa- 
vante de la decoration, qui fait des peintures un 
instrument d’edification au service de I’E glise, 
et cette iconographie nouvelle, si variee et si 
riche, qui correspond a la renaissance du ix® sie-  
cle. Et par tout cela, I’art byzantin exergait puis- 
sammcnt son influence dans le monde entier, en 
6ulgarie comme en Ru^sie, dans TArm^nie 
comme dans rila lie  du sud.

Constantinople 6tait le foyer 6blouissant de 
cette floraison admirable,, la reine des elegances, 
la capitale du monde civilise. DerriSre les mu-, 
rallies puissantes qui la d^fendaient, la ville« gar- 
dee deD ieu»abritaitd’incomparablessplendeurs. 
Sainte-Sophie, dont la beaute harmonieuse etles  
ceremonies pompeuses frappaient d’etonnement 
lous ceux qui la visitaient; le Palais-Sacr6, dont 
dix generations d’empereurs avaient mis leur 
orgueil a accroltre la magnificence inouie; I’Hip- 
podrome, oii le gouvernement accumulait tous 
les spectacles qui pouxaient amuser le peuple, 
etaient les trois pOles autour desquels gravitaient
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loule la vie byzantine, Aupr6s d’eux, c’elait la 
multitude des ^gliscs e l des monasl6res, le fasle 
des palais, la tichesse des bazars, les cbefs-d’oeu- 
Vre de I’art antique remplissant les places et les 
rues et faisnnt de la ville le plus admirable des 
mus6es. A .elle seule, Constantinople au x* si6cle 
f>e vantail d’oCfrir sept merveilles —r aulant quo 
le monde antique tout entier en avail autrefois 
connues — « dont elle se parait, selon le mot 
d’un 6crivain, comme d’autant d’̂ toiles ». Les 
strangers, en Orient comine en Occident, rg- 
vaient de Byzance comme d’une ville unique au 
monde, toute rayonnante dans un miroitement 
d’or. Chez les Slaves comrne chez les Arabes, 
en Italie comme dans la France loinlaine, la 
hantise de Byzance et I’influence que sa civili
sation exergait 6taient profondes; la monarchic 
grecque, sous les empereurs mac^doniens, etait 
un des plus puissants fitats qu iexistat; et en  
m^me temps que Fadmiration„d^ja elle excitait 
— danger grave pour I’avenir —  la convoitise 
universelle.

IV

Les c a u s e s  d e  f a i b l e s s e  d e  V e m p i r e . — D ’au- 
tres dangers, plus imm^diats, menagaient cette 
prosper! t6.
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La question sociale elles soaUvementsf4odaux. 
— A la fin du ix® siecle et durant tout le cours 
du X®, une question sociale reidoutable troubla 
I’empire byzanlin. Deux classes 6taient en pre
sence, les pauvres(';:ivY]'e(;)etles puissants (Suvirrci); 
et par les usurpations incessantes des seconds 
sur la propriete et la liberte des premiers, peu 
peu s ’etait constituee'dans I’empire, surtoutdans 
les provinces asiatiqucs, une grande aristocratie 
feodale, poss6dant des domaines immenses, des 
clients, des vassaux, et dont I’inlluence s ’accrois- 
sait encore des hautes fonctions administratives 
qu’elle remplissait, des commandemenls qui pla- 
^aient I’armee entre ses mains. Riche, puissante, 
populaire, cette noblesse etait un danger politi
que autant que social pourle gouvernement. Les 
empereurs le comprirent et, de toute leur 6nergie',' 
ils lutterent centre ces barons indisciplines, qui 
se flattaientd’enimj^oserau basileus, qui en tout' 
cas, par les immuniles qu’ils redam aient, dimi- 
nuaient les ressources du fisc et, par leur usur
pation des fiefs militaires attribues aux soldats, 
tarissaient Tune des meilleures sources du recru- 
temeht de I’armee.

Basile I*®, ici comme en toutes choses, inau- 
gura la politique de la dynastie et s’appliqua i  
limiter les empifetements des grands. Ses sue-
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cesseurs poursuivirent son oeuvre. Une serie d’or- 
doanances, promulgueespar Romairi l'*’L6capene 
(922 et 934),"t>ar Constantin VII (g-iy), par Ro- 
main II, par Nicephorc Phocas, parent pour but 
d'assurer la protection de la petite.propriele et 
d’empficher les f6odaux « d’engloutir les bicns 
d,cs pauvres ». Le constant renouvellement de 
ces mesurfis m6me prouve que le danger allait 
toujours croissant. Les 6v6nements de la seconde 
inoiti6 du x® si6cle devaient le montrer de fapon 
eclatante.

Au lendemain de I’assassinat de Nic6phore 
Phocas, un premier soul6vement f^odal 6clata 
en Asie Mineure (971), sous la direction de Bar- 
das Phocas, un neveu du ddfunt empereur. L ’in
surrection ne fut pas domptee sans peine. Elle 
allait recommencer, plus redoutable, pendant les 
premieres annees du r6gne de Basile II. En 976, 
une veritable Fronde asiatique se produisait. 
Bardas Skleros, un grand seigneur feodal, en 
prenait la tfite et, groupant autour de lui tons 
les mecontents, tous les aventuriers, tous ceux 
qui esperaient gagner quelque chose dans une 
revolution, il se rendait en quelques semaincs 
maitre de I’Asie et menagait Constantinople (978). 
Centre le prctendant, feodal le gouvernement fit 
appel k une autre Kodal. Bardas Phocas battit
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Skleros a la journee de Pankalia (979) et 6crasa 
nnsurrection, Mais quand le pouvoir affcrmi ■ de 
Basile II sembla menaccr raristqcratie, un nou
veau soul^vement 6clata. Phocas et Skl6ros, les 
adversaires de la veille, se r^copcilierent pouc 
s ’insurger centre I’empereur (987). L ’admirable 
d n erg ie  de Basile II triompha de lout. Phocas 
battu & Chrysopolis, en face de Constantinople 
.qu’il bloquait d6jk (988), trouva la morl k la jour- 
nee d’Abydos (989) ;  Skleros dut faire sa sou- 
mission. Mais I’empereur n’oublia jamais ces , 
insurrections feodales, et dans I’ordonnance de 
996 il frappa avec une duret6 farouche les grands 
barons usurpateurs. II seinblait que la couronne 
cut, pris une revanche decisive sur les r6voll6s 
feodaux d’Anatolie.

En fait toules ces mesures furent impuissantes.. 
Le gouvernement eut “beau ^.estreindre le d6ve- 
loppement de la grande propri^te, ^eraser d’im- ' 
p6ts les barons, chercher k diminuer leur in
fluence sur I’arm^e : rien n ’y  fit. L’aristocratie 
feodale devait triompher du pouvoir imperial, et 
dans la faiblesse et I’anarchie qui marquent la 
seconde moiti6 du xi® si6cle, e’est une famille 
feodale, celle des Comn^ncs, qui assurera le salut 
de la monarchic.
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L'aristocratic religieuse. — A c6l6 de la fdoda- 
Ul6 laique, la fcodalil6 religieuse n’ela iln im oin s  
puissante, ni moins dangereuse.

Au X® si6cle, comme au viii®, une partie impor- 
tante de la propri< l̂6 fpneidre s’immobilisait enlre 
les mains des moines, au grand detriment du fisc 
et de I'arm^e. Les empereurs du x® si6cle s ’effor- 
cerent de restreindr'e le developpcment des biens 
monastiques; Nic^phore Phocas en vint m6me 
(964) b interdire toute fondation de couvent nou
veau, toute donation^ aux monast6res existants. 
Mais, dans I’empire byzantin, I’fig lise 6tait trop 
puissante pour que de telles mesures pusspnt 
fitre longtemps maintenues, et I’empire avait trop 
souvent besoin d’elle pour nc point la manager. 
En 988, Basile II abrogeait I’ordonnance de Pho
cas. Le parti monastique avait vaincu.

En face du clerg6 s6culier, I’empereur n’eut 
pas non plus toujours le dernier mot. Par l’6ten- 
due de son ressort, par le rdle qu’il jouait dans 
I’Eglise, par I’armee de moines qui lui obfiissait, 
par I’induence politique qu’il exergait, par les 
vastes ambitions que lui inspirait cette puissance, 
le patriarcbe de Constantinople 6tait un perspn- 
nage redoutable Si un patriarcbe d6vou6 au gou- 
vernement pouvait rendre de"" grands services, 
un patriarcbe hostile 6tait 6trangeinent dango-
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reu3̂ ,' et son opposition pouvait tenir en 6chec 
I’empereur lui-m6me. L6on VI en fit I’exp^rience 
en face du patriarche N icolas; et si finalement 
il contraignit le  prdlat a abdiquer (907), celui-ci 
n'en remonta pas m oins, apres la mort du prince, 
sur son si6ge (912); il fut, durant la minority de 
Constantin VII, le ministre dirigeant, il joua dans 
les revolutions interieures de I’empire, comme 
dans la direction de sa politique exterieure, un 
rdle decisif; et le lom u s a n io n is  (920) oil fut r6gl6e 
cette question des quatriemes noces, qui jadis 
avail mis le patriarche aux prises avec I’empe-' 
reur, fut pour lui une revanche 6clalante sur 
I’autorile imperiale. Pareillement le patriarche 
Polyeucte brava Nic^phore Phocas; et s'il dut 
finalement c6der, il n'en arracha pas moins en- 
suite & Tzimisces (970) la revocation de toutes 
les mesures defavorables k I’Eglise. Mais I’am- 
bilion des patriarches de Constantinople devait 
avoir de plus graves consequences encore ; elle 
allait amener la rupture avec Rome et le schism e 
des deux Eglises.

Une premiere fois dej&, on le sait, I’ambition. 
de Photius avait provoque cette rupture. L'ave- 
nem entde Basile I®'' inaugura une autre politique 
religieuse ; le patriarche fut disgracie et le con- 
cile oecumenique, tenu a Constantinople en 869,
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r6lablit I’union avec Rome. Photius cepenclanl 
remonla sur son si6ge en 877; de nouveau,' an 
concile de 879, il rompit avec la papaute ; et si 
finalemenl-il tomba en 886, si I’union fut en 898 
solennellement restaur^e, le conflit latent n’en 
subsista pas moins entre les deux J^glises, moins 
essurement pour les questions secondaircs de 
dogme et de discipline qui les s6paraient que par 
le rcfus ■obslind des Grecs d’accepter la primaut6 
romaine et par I’ambilion qu’avaient les patriar- 
ches de Constantinople d’etre les papes de TO- 
rient. D^s la fin du x® si6cle I’hoslilit^ etait ex 
treme : il allait suffire, au milieu du xi* si^cle, de 
rambition de Michel C^roularios pour consom - 
mer la rupture definitive.

L a  DISCADENCE DE l ' e MPIRE AU XI® SlfeCLE ( l 0 2 5 -

1081). — Malgr6 les r6els perils qui menagaient 
I’empire, pourlant, pour maintenir le prestige et 
la puissance de la monarchic, il eOt suffi de prin
ces 6nergiques, continuant les trac|itions d’une 
politique habile et forte. Malheurehsement on 
eut des gouverneraenls de femmes ou de souve- 
rains m^diocres et nfigligfents, et ce fut le point 
de depart d'une nouvelle crise.
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Des la mort de Basile II, la decadence com- 
m enga, sous son fr^re Conslanlin VIII (}io*25-  
1028) ct sous les filles de celu i-ci, Z06 d'abord 
et les Irois maris successifs, Homain III (1028- 
io34), Michel IV ( io 34- i o 4 i) , Constantin Mono-i 
maque (1042-1 o5 4 ), avec qui elle partagea le trdne 
(elle mourut en io 5o), etensuite Theodora ( io 54 - 
io56). Elle se manifesta plus brutalement encore 
apr6s la fin de la dynastie de Macedoine. Un coup 
d’fitat militaire mit Isaac ComhSne sur le trdne 
(1057-1959); son abdication appela au pouvoir 
Constantin X Doucas (1059-1067). Puis 'ce fut 
Romaiii IV Diogene (1067-1071), que Michel VII 
Doucas renversa (1071-1078); une nouvelle rdvo-  ̂
luUon donna la coiyponne a Nicephore Botaniate 
(1078-1081). Et durantces courts r^gnes I’anar- 
chie ne fit que s ’accroltre et la crise redoutable, 
exterieure et inlcrieure, dont soudrait Pempire, 
nc fit que s ’aggraver.

Normands et Tarcs. —  Sur toutes les froniieres, 
maintenant Byzance reculait. Sur le Danube, leS 
Petchenegues, desnomades de race turque, pa^ 
saient le fleuve, occupaient le pays jusqu’aux 
Balkans. La Bulgarie de I’Ouest se soulevait 
(1040), sous la conduitede Pierre Deljan, un des
cendant du tsar Samuel; Thessalonique dtait nie-
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nacde par les r6volles et, malgrc I’l^cliec final du 
mouvenient, le pays fremissanl sous la tyrannic 
byzanline demeurait tout pr6t se detacher. La 
Serbie'de infime s ’insurgeait et revendiquait son  
independance. Dans I’Adriatique, Venise recueil- 
lait rh^ritage de I’empire. Mais deux adversaires 
surloul apparaissaientredoutables, lesNorm ands 
en Europe, les Turcs Seldjoucides en Asie.

l^lablis vers le milieu du'xi* si6cle dans r ila lie  
mdridionale et soutenus par la papaute, * les  
Normands, sous Jla conduite ,de Robert Giiis- 
card, enleVaient successivem ent  ̂ I’empirc grcc 
Ibut ce qu’il poss^dait encore dans la p^ninsule. 
Vainement Georges Maniakes, le gouverneur 
byzantin d’ltalie, aprSs de gloriciix siicc6s sur 
les Arabes de S icile ( io 38 - io 4o), avail un mo
ment arretd les progres des Normands ( io 4a). 
Lui parti, tout s ’effondra. Troja tombait ep 
1060, Otrante en 1068, Bari, la derniere place 
byzantine, succombait en 1071. BientOl les am
bitions du due de Pouille s ’etendirent & l!autrcL
rivage de TAdriatique ; il cr< âit unC marine, 
s’appreiait k inlervenir en Illyrie. En 1081, son 
fils Bohemond debarquait sur la c6te d’fipire et 
Guiscard, avec 3o,ooo hommes, se pr6parail a 
le siiivre.

En Asie la situation ctait semblable. Conduits
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par trois hommes remarquables Togrul beg, Alp- 
Arslan (1065-1072), Malek-Shah (1072-1092), les 
Turcs Seldjoucides donnaient I’a ssa u ti I’empire. 
Ils $e bris6rentd’abord & la solide ligne de forte- 
resses cre6e par Basile II; mais I’Ann^nie, mal 
rattach^e Byzance, m^contente des persecu
tions religieuses qu’on lui indigeait, 6tait de fid^- 
liie incertaine. En 1064 les Turcs prenaient Ani, 
bientOtCesaree et Chones. Vainement I’energique 
Romain Diog6ne tenta d’arreter leurs progres. 
II fut defait a' Mantzikiert (1071), au nord dd 
lac de Van, et tomba aux mains des' infideies. 
Jamais Byzance ne devait se relever com plele- 
ment de ce grand d6sastre. D6sormais tout Test 
de I'Aste Mineure, I’Armenie, le Cappadoce, 
toutes ces regions d’oii I’empire tirait ses m eil- 
leurs soldats, ses gen^raux les plus illustres, 
etaient perdues sans retour. Desormais aussi, 
dans Panarchie croissante de I’empire, les Turcs 
eurent beau jeu : Iconium tombait enj,re leurs 
mains', puis Nicee, oii les Byzantins eux-memes 
les appeierent; et en 1079 *1* s ’emparaient de 
Cbry.sopolis, en face mSme de Constantinople.

Est-ce k dire que les Normands et les Turcs 
fussent des adversaires plus redoutables que tant 
d'autres que Byzance avait vaincus autrefois? 
Non, mais I’empire etait plus faible. Tous les
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dangers qui s’annonQaient au x“ slecle avaient 
realise leurs menaces.

sch ism e e l  V a n a rc h ie  in U r ie u r e . — En io 54 , 
I'ambition du patriarche Michel Ccroularios avail 
dechain6 un grave conflit. II s ’etait altaque a 
Rome, lorsque celle-ci pretendit relablir son au- 
toritd sur les Eglises de I’llalie du sud. Le pape 
L6on IX avail riposte avec une dgale vigueur e l 
les Icgals pontificaux venus a Constantinople 
avaient par- leur attitude .arrogante choqu6 vio- 
lemment I’orgueil byzantin. On en vin l done vile  
h la rupture. Les legats excommuni6rent solen- 
nellement le patriarche. Ceroularios imposa par 
i'^meute  ̂Tempereur Constantin IX Monomaque 
le schisme qu’il desirait. La s6paration dcs deux 
figlises 6tait accomplie. Cette rupture avec la 
papaut6 devait avoir pour I’cmpire de tr6s graves 
consequences. Non seulement elle prdcipita la 
chute de la domination grecque en Italic; elle 
creusa surtout entre Byzance et I’Occident un. 
ablme que. rien ne put combler.v Aux yeux des 
Latins, les Grecs ne furent plus d^sormais que des 
schismatiques, auxquels on ne devait ni egards 
ni tolerance, et dont on avail les.plus justes rai
son de se defier. Les Byzantins d’autre part s ’en- 
teterent dans leurs rancunes et leur haine contre
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Rome. La question des rapports entre la papaute 
et TEglise orthodoxe pfesera lourdcment d6sor- 
mais sur les destin ies de la monarchie. Enfin, a 
I’interfeur, les circonstances oii s!elait produit le 
schisme avaient montr6 de fagon 6clatantc, en 
face du patriarche tout-puissant, la faiblesse du 
pouvoir imperial : Michel Ceroularios ne devait 
pojnt I’oublier.

Mais surtout le peril f6odal devenait chaque 
jour plus menagant. Pour abattre I’aristocra- 
tie Irop puissante, la politique inip6riale crut 
habile de combattre I’arm^e sur qui s ’appuyaient 
les fSodaux et dont la force se manifestait dan- 
gereusement, i  ce moment mfime, par des soul6-  
vements comme celui de Georges Maniak6s, le 
heros des guerres de Sicile et d’ltalie ( io 43), ou 
celui de L6on Tornikios (1047). Un parti civil 
se forma, qui prit a tSche de Wmoigner sa d6- 
fiance aux soldats. Le r6gne de Constantin Mo- 
nomaque en marqua le premier triomphe. Sous 
cet empereqr jouisseur et peu gpierrier, I’armfie 
fut notablement diminu^e; les troupes natio- 
nales furent plus que jamais remplac6es par 5 es 
merccnaires, Normands, Scandinaves, Russes, 
Anglo-Saxons, en qui on croyait pouvoir mettre 
plus de confiance. On rogna sur le budget mi- 
Htaire, on negligea les forleresses, on tint k
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I’ecart ou disgracia les g^ncraux. Le gouver- 
nement fut aux mains dc gens de leltres, Pscl- 
los, Xiphilin, Jean Mauropous, etc. La fondalion 
de I’dcole de droit eut pour objel principal de 
fournjr dcs fonctionnaires civils i  ce gouverne- 
menL.Entre la bureaucratic toute-puissante, ap- 
puyee sur le S6nat, et I’armee le conflit fut bientOt 
inevitable. II fut viotent. En io57 un pronuncia- 
miento, qu'appuya le patriarche Ceroularios, mit 
sur le trdne un general illustre, Isaac Comnene. 
Maisquand Isaac d6courage abdiqua(io5g,)rave- 
nement des Doucas marqiia une reaction contre 
le  parti militaire et assura de nouveau, et plus 
que jamais, le triomphe de la bureaucratic. Un 
moment. Remain Diogene rendit le pOuvoir  ̂
l’arm6e. II succomba sous I’attaque forcenee de 
ses adversaires coalises; et Je regne de Mi
chel VII, dont Psellos fut le premier ministre, 
sembla le triomphe definitif du parti civil.

Tout cela avait de graves consequences. A I’ex- 
terieur,rem pirepartoutreculait; les populations, 
mal dcfendues par un gouvernement trop faible, 

,1 et d ’ailleurs ecraseeS d’impOts, se deiachaient 
de Byzance et, comme dans I’empire romain finis- 
sant, elles appelaient les barbares. A I’interieur, 
dans I’anarchie universelle, raristocratie feodale 
relevait la ,tete; rarmee, mecontenle de I’hosli-
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lit6 qu'on lui marquait, etailprdte toutes les in
surrections. Les mercenaires eux-m6mes se sou- 
levaient, et les condoltieri normands au service 
de I’empire, Ies.H erv6, les Robert Gr6pin, les 
Roussel de Bailleul, ne travaillaient que pour 
letfr interet propre. Les revolutions succ6daient 
aux revolutions. Nicdphore Botaniate se soule- 
vait en Asie centre Michel 'VII, en m6me temps 
que Nic6phore Bryenne s ’insurgeait en Europe 
(1078). Puis centre Nicephore Botaniate devenu 
empereur (1078-1081), d’autres pretendants, Ba- 
silacfes, Melissene, s ’insurgeaient. Et I’empire 
envahi, epui.s6, mecontent, reclamait k grands 
cris un sauveur. Ce fut Alexis Comnene, le meil- 
leur des gendraux de I’empire. Le coup d’Etat 
qui le plaga sur le trdne (i®'' avril I081), en meU  
tant fin i  trente ans d’anarchie, marqua le triom- 
phe de Taristocratie fdodale et de I’armee sur 
le parti civil, la victoire aussi de la  province sur 
la capitale. Mais il allait donner & I’empire un 
nouveau siecle de grandeur,.

    
 



CHAPITRE VI

L« si^cle d«s Comnines (1081-1204)

I. Les souverains de la dynastie des Comn^nes. — II. La poli
tique eitdrieore des Comnines (1081-1180). — III. L« gourer- 
nement des Comn^nes et la civilisation byzantiue au xii* siecle. 
— IV. L’empire byzantin & la fln da xii* circle (1180-12(^).

I

L e s  so u v er a in s  d e  la  d y n a st ie  d e s  C o m n^ n e s . 

— Comme les Cap^tiens en France, les Com- 
n6nes 6taient une grande famille f^odale et leur 
avdnement semblait marquer le triomphe de la 
grande, aristocratie militaire. Comme les Cap6- 
tiens, les Comnfenes surent reconstituer I’auto- 
rit6 monarchique 6branl6e, restaurer I’empire 
^puis^ par tt’ente annees d’anarchie et, malgr6 
des difficuU^s 6crasantes, lui donner un si6cle 
encore de splendeur et de gloire, Assur^ment, 
les temps dtaient trop graves, la situation trop 
critique, pour que les Comnfenes pussent rendre 

 ̂Byzance tout son 6clat et sa prosp6rit6 d’autre-
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fois. Les Turcs 6laient i  Iconium et ils y resle- 
rent; dans les Balkans, avec I’appui de la Hongrie 
grandissanle, les peuples slaves se constiluaient 
en £tats presque independants; de I’Occident 
enfin montaient des perils inqui^tants, r^sultat 
des vis6es grandioses et inopportunes de I’im- 
perialisme byzanlin, des anabilions po|iliques 
ndes de la croisade, des apres convoises 6cono- 
miques de V enise. MalgrS cela les Comnfenes 
ont doling k I’empire un dernier rayon de spleii- 
deur et, dans la detresse des siecles suivants, les 
peuples bien souvent se sont souvenus du siecle 
des Coiitinenes comme d’unc epoque brillante et 
heureuse entre toutes'.

Issus d’une grande -famille aristocratique et 
militaire, les empereurs d,e la maison des Com- 
n^nes ont 6t6 avant to*it des soldats! Mais ils  
furent encore quelque chose de plus. Alexis, le 
fondaleur de la dynaslie ,( io 8 ;- i i j8) ,  dtait un 
honame intelligent, plein de finesse et de fermetd- 
tout ensem ble; grand general, diplomate habile, 
excellent administrateur, il apparaissait, dans la 
crise de la monarchic, comme rhomme n^ces- 
saire. Et il sut, en effet, aussi bien contenir au 
dehors les ennemis de I’empire que retablir h 
I’interieur I’ordre et la force. Jean, son fils'etsbn  
successeur (1118-1142), n ’dtait pas un prince
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moins 6minent. Sev^jreinent elev6, de moeurs 
rigides, enncmi du luxe et du plaisir, d’humeur 
douce et g6n6rcuse, d’intelligence avis6e, i l  
a meritd par sa haute personnalit6 morale le 
surnom de Kalojean (Jean Texcellent). Tr6s 
brave, avide de gloire mililaire, il a eu la pleine 
conscience de son metier de roi, et il a mis 
tres haut son id6al politique.- Son p6re avail 
d6fendu les frontiferes; il a r6v6 de les etendre, 
de reconqudrir les provinces perdues de la mo
narchic, de lui rendre son ancienne splendeur. 
Manuel ( i  i 43- i  180), le fils de Jean, a 6t6 le  plus 
s^duisant des Comnfenes. Intelligent, aimable, 
genereux, il a 6t6 tout ensemble un basileus 
byzantin, instruit, cultiv6, thdologien m6me, et 
un chevalier d’Occident. Admirablement brave, 
il a, plus que tout autre souverain grec, ,eu le 
goht des moeurs occidehtales, et les Latins, h 
qui il ressemblait par tant de cOt^s, fon t ad- 
mir6 plus qu’Us n’on't fait aucun autre empereur. 
Fort 6pris de luxe et de plaisir; il a rempli le 
'xa®si6cle de f^clat de ses aventures. Grand poli
tique aussi et fort ambitieux, il a 6tendu & toute 
I’Europe de son temps les visdes souvent exces- 
sives et utopiques de son impdri'alisme. Mais si, 
par relfort ddmesurd qu’il demanda i  la monarr 
chie, il I’a epuisdc et rapprochde de la ruine, il
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n’en demeure pas moins, par I’ampleur grandiose 
des desseins qu’il forma, par I’effort tenace qu’il 
fit pour les rdaliser, le dernier peut-Mre des 
grands, souyerains qui s ’assirent sur le tr6ne 
imperial. Andronic enfin ( i i 83 - i i 8 5 ), le dernier 
et le plus extraordinaire des Comnenes, a uni 
aux plus magnifiques dons d’intelligence poli
tique et de bravoure m ilitaire, aUx plus rares 
qualites d’dl^gance e t de sdduction, un esprit 
d’intrigue et d’aventure, une absence de scru- 
pule et de sens m oral, une cruaute souverit 
atroce, qui font de lui, au total, une des figures les 
plus representatives du monde byzantin. Apres 
avoir rempli le xii® sifecle du bruit de ses aven- 
tures romanesques et du scandale de sa vie, il a 
fait penser aux contemporains, une fois monte 
sur le trdne, que par ses hautes qualites « il 
aurait pu etre 6gal aux plus grands ». Il aurait 
pu etre le sauveur et le regeneratcur de Tem- 
pire : il ne fit que precipiter sa chute. Moins de 
vingt ans apres lui — vingt ann6es pleines d’a- 
narchie —  Constantinople etait prise par les 
Latins (1204) et J’empire restaurd par les Com
nenes s ’en allait en lambeaux.    
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II

La POLITIQUE EXTEHIEURE DES COMNENES (1081- 
ii8o ). — L a  p o litiq u e  b a lk a n iq u e. — A la fln du 
XI* siecle, la domination de I’empire 6tait fort 
^branl^e dans les Balkans. Les vassaux slaves 
mecontenls commengaient a se detacher de B y- 
zance. La droatie depuis loyGformaitunroyaume 
ind^pendanl; la  Serbie, qui s ’6tait de nouveau 
soulevie en 1071, acceptait avec peine la suze- 
rainel6 grecque; la Bulgarie danubienne 6tait 
occup^e par les Petchen6gues, celle de I’ouest 
supporlait impatiemment le joug byzanlin. En 
Thrace apparaissait une inqui6tanle opposition, 
religieuse : I’hdr^sie b ogom ile , qui depuis le 
x® siecle s’6tait prodigieusement d^velopp^e dans 
un pays tout peupl6 de Pauliciens, fournissait, 
comme toujours, k Byzanceun moyen aux anta*- 
gonism es de races de se manifester. Mais surtout, 
au dela du Danube, la Hongrie grandissante aspi- 
rait k jouer un rCle et k prendre, au detriment de 
I’empire, sa place dans les aCfairfes des Balkans.

En 1084, les' h^retiques de Thrace se r6vol> 
laient et appelaient k leur aide les Petchenkgues. 
A deux reprises (1086 et 1088), les hordes bar- 
bares 6craskrent les arm6es grecques, et il fallut
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demander la paix (1089). Mais les Pelchendgues 
ne tardferent pas i  revcnir. Cette fois Alexis 
Comn^ne leur infligea sur les bords du Lebur- 
nion une. sanglante defaite (xogi), si complete 
que, pour une generation, on put les croire 
aneantis. .Ils reparurent cependant encore en 
1121. Jean Comnene leur infligea alors une nou- 
velleddroute (1122). Ddsormais les Petcheh6gues 

^disparaissent de I’histoire. Mais longtemps les 
Byzantins conserv6rent l,eur souvenir et f6t6fent 
solennellement I’anniversaire du jour qui avail 
vu leur desastre.

Ce n’etait la qu’un incident. La Serbie .etait 
plus inquietante. Constantin Bodin avait soumis 
le pays de Dioclee, la Bosnie, la Rascie et fondd 
un fitat bomogene, dont Alexis Comn6ne ne p ut, 
venir h bout (1091-1094)- Heureusement pour 
les Byzantins, I’anarchie disloqua vite le jeune 
royaume. Jean Comnene en profita pour repla
cer sous la vassalite grecque une partie du pays 
mais la Rascie demeurait independante : elle de- 
vait etre le foyer de la resistance nationale et le 
point de ddpart de la reconstitution. Enfin, pour 
arrdter les progrfes de la Hongrie, qui s’etcndait 
du c6te de la Croatie, de la Bosnie, de la Dal- 
matie et faisait seiatir son influence en Serbie, 
la politique imperiale s’efforga d’y installer, con-
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formdmenl aux vieilles habitudes dc sa dijiloma- 
lie, un prince & sa devotion.

Placee entre I’empire allemand ct I’empire 
byzantin, la Hongrie etait une pi6ce iinporlanle 
sur r^chiquier europeen. Les souverains dc 
Constantinople s ’elTorccrent de la mcttre dans 
leur jeu. Jean Comn6ne intervint dans les que- 
relles hongroises pour soutenir B6la I’aveugle, 
fils du roi Koloman delrOn^, et s ’il ne parvinl 
pas a le retablir, du moins s ’assura-t-il, par la 
paix de 1126, la pr^cicuse tete de pont de Bra- 
nicevo. Manuel Comnfene m it plus d’cnergic 
encore k arrfiter les empietements de la Hon
grie et S arracher i  sa tutelle les fitats slaves. 
II replaga les Serbes sous la suzeraineld grec- 
que ( i i 5 i )  et leur donna pour prince Etienne 
Nemanya ( i i 6 3 ), qui, du m oins tant ^ue vdcul 
I’empereur, se montra, malgr6 quelques incar- 
tades, un vassal soum is et fiddle. II battit les

. I
Hongrois dans une succession de campagnes 
heureuses ( i i 52 - n 54 ) et leur imposa en i i 56  
une paix ikvantageuse pour I’empire. Pourtanl, 
quand le roi Geisa II mojurut (1160), il inter
vint dans les luttes qui s’ouvrirent pour la suc
cession et, centre Etienne III, il soutint le jcune 
Bela, dont il pensa memc & faire son gendre. 
Mais de plus en plus la Hongrie s ’orientait vers

BIST. BMP. BYZ. 10
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I’Allemagne. Alors Manuel recommenga la guerre 
(i i 65 ). Zeugmin et Sirminm tomberent aux mains 
des Grecs; la Dalmatie, depuis longtem ps perdue, 
fut reconquise; la victoire de Zeugmin (1167) 
epfin obligea la Hongrie a la paix (1168). L ’em- 
pirey gagna la Dalmatie et une partie de la Croa- 
tie. Et quelques ann6es plus tard le protdgd de 
Manuel mdntait sur le trdne de saint Etienne'. 
Bela III (»173-1196) fut,com m efitienne Nemanya 
en Serbie, aussi longtemps que v6cut I’empereur, 
te vassal de Byzance. C’6taient l i  de grands r6- 
sultats, qui devaient Stre malheureusement 6ph6- 
mferes.

L a  p o litiq u e  o rie n ta te . — L ’Asie, plus encore 
que les Balkans, attira I’attention des Comn6- 
nes. Les succ^s continus des Turcs Seldjoucides 
avaient progressivement cbass6 les Grecs de 
presque tout I’Orient. Un emir turc, Soliman, 
regnait k Gyzique et k N ic6e,,et Alexis Com- 
n6ne avait dft, press6 par d’autres soucis plus 
urgents, lui reconnaltre ses conqu6tes (1082). 
Antioche tombait en io85  aux mains des infidMes. 
A Sm yrne, I’6mir Tzachas (1089-1090) crdait 
une flotte et menagait Constantinople. Heureu- 
sement pour Byzance, la mort de Malek-shah 
fioga) amena la dislocation de I’empire seldjou-

    
 



LA POLITIQUE BXTERIEURE ifyj

cide. Les Grecs en profitirent pour reprendre 
pied en Bilhynie, et le nouveau sultan d’Iconiura, 
Kilidj-Arslan I (1092-1106) dut accepter la paix. 
Alexis Comn6ne ne lira pas moins bon parti de 
la premi6re croisade. La prise de Nic6e par les 
Latins (1097) lui permit de reconqu^rir une par- 
lie importanle du littoral d’Anatolie, Sraym e, 
Eph6se, etc. Et bien que I’empereur se so il assez 
vite brouill6 avec les crois^s, il n ’en mit pas 
moins habilement & profit les embarras que ceux- 
ci donnaient aux infid6les. Aussi bien la mort de 
Kilidj-Arslan I avail fort affaibli le sultanat d’lco- 
niiim. En 1116 I’empereur prit vigoureusement 
(’offensive et, & la suite de la victoire de Philo- 
m elion, il imposa la paix aux Turcs. Lorsque 
mourut le'premier des Comnfenes, I’empire pos- 
s6daiteA Anatolie Tr6bizonde et toute la c6le de 
la mer Noire, tout le littoral jusqu’au voisinage 
d ’Antioche, tout le pays situ6 & I’ouest d’une 
ligne passant par Sinope, Gangres, Ancyre, Amo- 
rion et Philom elion. En A sie, com m e dans les 
Balkans, Alexis avail glorieusement restaur^ la 
puissance byzantine.

Jean Comn6ne se prdoccupa davantage en
core des affaires asiatiques. Il poursuivit en 
Orient un double but : reporter la fronlifere by
zantine jusqu’k Antioche et jusqu’i  la ligne de
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I’Euphrate ; imposer sa suzeraineld aux princes 
armeniens de Cilicie ct aux Etals lalins que la 
croisade avail fail nallre en Orient.

D^s le d^but de son rfegne (1119-1120), il re- 
conqu6rait toute la region silude entre la vallde 
du M6andre e l Attalia, supprimant ainsi le coin  
g^nant que les possession^ ihusulmanes inse- 
raient entre les territoires byzantins du nord ct 
du sud de I’Anatolie. A partir de i i 3o, il portait 
scs efforts en Paplilagonie, et les armees byzan- 
lines parvenaient jusqu’aux rives de I’lla ly s . 
Gangres, Kastamouni 6 taient repris aux Turcs 
(1 134) et des territoires, depuis longtemps per- 
dus, revenaient a I’empire. On verra plus loin  
comment I’empereur fit scntir sa puissance en 
Cilicie et en Syrie , comment, en face des 
princes armeniens et latins, il apparut comme 
un suzerain et comme un chef de guerre, pr^t 
i  les conduire centre les infid^les. Jusqu’i  
la fin de son regne, la lutte centre les musul- 
mans, la reprise de I’Asie, fut son grand souci. 
En 1189, il dirigeait unetexpedition centre N e6 - 
Cesaree; en 1142, & la veillc de sa mort, il son- 
geait S reconquerir la Syrie.

Manuel Comnene continua d’abord la politi
que paternelle. En i i 4 6 i il parvcnait jusque 
sous les murs d’Iconium. Mais I’attaque des
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Norniands et la secondc croisadc robligerent i  
porler ailleurs son atlention (1147). Ce n’cst 
que bcaucoup plus lard qu'il put reporter scs  
regards vers I’Orient. Mais si, comme son p ;̂re, 
il rSva d’imposer sa suzeraincld aux Elat arm6-  
n iensetla tins e t s ’ilyreu ssit, a I’cgard desTurcs 
sa politique fut plus inconsislanle et plus faible. 
II eOt suffit, vers le milieu du xii® siccle, d’un 
elTort un peu vigoureux pour detruire le sulta- 
nat d’Iconium, pour reconquerir toute I’Asic 
jusqu’au Taurus. Manuel, emporte par les rfives 
ambitieux de sa politique occidenlale, ne sut 
pas faire cet effort. II se laissa abuser par le s  
marques apparentes de soum ission que ne lui 
marchanda point I’habile sultan d’lconium, 
Kilidj-Arslan II (iiSG -iiga), et il le laissa im- 
prudemment se fortifier^ abattre. successive- 
ment ses rivaqx, cr6er un Etat hom og6ne et 
puissant & la place des petites principautds dont 
les rivalit6s servaient si bien I’empire. Au lieu 
d’agir, Manuel, pendant onze ans (1164-1175), 
se  borna k tine politique purement defensive, 
fortifiant sa frontifere; ct quand enfin il recon- , 
nut le p6ril et prit To (Tensive, il etait Irop tard. 
L ’arm6e imp6riale 6prouva, & Myriokeplialon 
(1176), une'terrib le d^faitc. Sans doute, des 
campagnes heureuses en B ithyn iecl dans la val-
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lee du Meandre repareront en partie (1177) 
I’effet desastreux de cet 6choc‘. Les Musulmans 
n’en etaient pas moins, a la fin du r6gne de Ma
nuel, tout autrement puissants qu’fls n’^taient k 
son avknement. Le sultanat d’Iconium etait de- 
venu un elat redoulable et, depuis 1 1 7 4 , Saladin 
r^gnait en Syrie.

L a  p o litiq u e  o c c id e n ta le . N o r m a n d s  e t V ^ n i-  

lien s. — C’est que, durant toute I’̂ poque des 
Comnenes, les rapports plus 6troits de Byzance 
avec rOccident avaient cfee k I’empire des preoc
cupations nouvelles et 6veille, chez ceux qui le 
gouvernaienl, de vastes ambitions. L ’axe d e la  
politique byzantine s’en Irouva deplacd, pour le 
grand dommage et pour le grand p6ril de la m o
narchic.

Au moment ok Alexis Comnkne montait sur 
le trdne, les Normanda de Robert Guiscard d6- 
barquaient en Epire (1081). Centre eux, I’habi- 
let6 de I’empereur sut gagner, en la payant 
chkrement d’ailleurs, Talliance de Venise. Mais 
I’arm^e imperiale n’en fut pas moins cruellement 
defaite aux environs de Durazzo (1081), dont 
Guiscard, peu apres, s ’empara. Pendknt I’annee 
qui suivit, Bohemond fit, en Epire, en Mac6- 
doine et jusqu’en Thessalie, des progres fou-
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droyants. Larissa pourtant Tarrcta pendant 
six m ois .et, peu pen, grSce a la tenacity de 
I’empcreur, la fortune changea de camp. L’ar- 
mee normande, ddcimde par la maladie, aflai- 
blie par Ics allaques grecques e l davantage en
core d^sorganisde par la diplomatic irap6riale> 
dut battre en retraite. Sur mer, les V6niliens 
detruisaient la flotte normande (io 8 5 ). La morl 
de Robert Guiscard ( io 85) acheva de relablir 
la fortune byzantine. Le p6ril normand 6tait 
4cart6 .

11 devait bientdt renailre. En i io 5 , Bohemond, 
devenu prince d’Antioche, suscitait, dans tout 
rOccident, une grande croisade centre les Grecs 
el, en 1107, il ddbarquait Ji Valona. L’habilct6 
d’Alexis triompha, cette fois encpre, de son ad- 
versaire. Le Normand dut, en 1108, signer un 
trails assez humiliant qui le plagait sous la su- 
zerainetd de I’empire. C’̂ tait un beau su cc is  
pour Byzance.

Mais, dans les ann^es qui suivirent, le royaume 
normand des D eux-Siciles ne fit que grandiJ*. 
R oger/II  inqui^tait d6ja Jean Comn^ne, qui 
cherchait centre lui I’appui de rAllcm agne 
(1137). Dix ans plus tard, la rupture ^clatait. En 
1147, la nolle normande paraissait dans I’Ar- 
chipel, ravageail I’Eubde ct I’Attique, pillait
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Corialhe ct Thebes, et Iransportait i  Palcrme 
les ouvriers qui travaillaient dans Jes ^abriques 
de soicries de ces deux grandes villes indus- 
triellcs. Manuel Comnene, occup6 ailleurs, ne 
put ricn d’abord centre cette invasion. Mais bien- 
tdt, grace a Falliance des V enitiens, il reprenait 
Corfou (1149) et reportait la guerre jusqu’en Ita
lic, ou il occupait Ancdne (1 i 5 i) . Pourtant, mal- 
gr6 la mort de Roger II ( i i 5 4 )j malgre la grande 
liguc que la diplomatic byzantine r6ussit un mo
ment b former centre le roi de S icile, ni sur terre, 
ni sur mer, les Grecs n’eurent de sucefes. Manuel 
.dut signer en 1158 avec Guillaume I®' uhe paix 
boiteuse, qui iaissa fort tendues les relations 
entre les deux Etats. C’est que I’Occidcnt ne vou- 
lait a aucun prix d’une Italic soum ise a I’influence 
grecque, ct Venise en particulicr, I’ancienne al- 
liee de I’empire, s ’en inquietait extraordinairc- 
ment.

Centre les Normands, les Venitiens avaient 
volontiers soutenu d’abord I’empire grec et,‘ en 
<5change de leur concours, ils avaient oblenu 
d’Alcxis Comnene de larges privileges pour leur 
commerce dans tout 1’Orient (1082). Mais, malgr^ 
les bons rapports politiques, l’apret6 des nego- 
ciants venitiens iiiquidta vite les Grecs. Alexis 
deja, pour diminuer un peu le monopole dont ils
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jouissaicnt, accordail aux Pisans des privileges 
analogues ( i i u ) .  Jean Comnene refusait de re- 
nouvclerle trait6 avec V enisc; el s i, aprSsquatre 
ans de guerre (i 122-1126), I’empereur 6tait oblige 
de c6der, du moins, comme son p6re, tdchait-il 
de neutraliser I’influence v6nilienne en traitant 
avecP ise(i i36 )e lG C n es(ii43 ). Manuel, lui aussi, 
rechercha d’abord corftre les Normands I’alliance 
de Venise et la paya par de larges concessions  
(ii/|8 ) . Mais entre les deux Etats la m esiulelli- 
gence allait croissant. La morgue et I’aprete 
v6nitienne en Orient exasp6raient les G recs; la 
Rdpublique d’dutre part s ’inquielait des ambi
tions italiennes de Manuel; quand I’empereur 
occupa Ancdne, quand il conquit la Dalmatie, 
cllecom prit que sa domination dans I’Adriatique 
6tait en p6ril. Des lors la rupture 6tait inevitable. 
Manuel la provoqua en faisant arrSter tous les 
V6nitiens dtablis dans I’empire (1171); la R6pu- 
blique repondit en envoyant ses flottes occuper 
Ohio et ravager I’Archipel.et en faisant alliance 
avec le roi de S icile. Manuel c6da (1175); il ren- 
dit aux v^eriitiens leurs privileges. Mais, ainsi 
qu’avec les Normands, les rapports restirent ten- 
dus et difficiles, et le jour etait proche oil N or
mands et Venitiens feraient crUellcment senlir  
leur hostilite i  I'cmpire.
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L'empire grec el les croises. — L’antagonisme 
enlre I’Orient grec et I’Occident lalin' s ’accrut 
encore du fait des croisades.

Quand les arm ies de la premiere croisade pa- 
rurent sous les murs de Constantinople (1096), 
Alexis Cpmnene, qui n’avait jam ais sollicile  I’ap- 
pui de rO ccident que pour lui demander des 
mercenaires, fut fort inquiet d’une expedition 
dont il ne comprenait pas le sens et dont I’un 
des chefs 6tait son ancien ennemi Boh^mond. 
Pourtant, malgre les violences dont ne s ’abstin- 
rent pas les Latins, malgre I’insolence,, I’avidit^ 
e l I’ambition mal dissimulee des grands barons, 
I’empereur s’efforga de menager une entente avec 
eux ; trop faible pour les repousser, il tenta de 
les uliliser. Il se flatta, en y mettant le prix, d’en- 
rdler les croises au service de I’empii^, de les 
Her & lui par un serment d’hommage et de fid^- 
Ht6, de les employer a reconquerir I’Asie pour 
Byzance. Et d’abord il sembla reussir. Succes- 
sivement, apr^s plus ou tooins de difficult^s,'les 
chefs de la croisade prfiterent serment b Alexis 
et s ’engag^rent a lui remettre toules les v illes ,' 
ayant jadis appartenu a I’empire, qu’ils repren- 
draient sur les Turcs (1097). C’est en vertu de 
cet accord que Nicee reconquise fut livr^e a u x . 
Grecs, e l qu’un corps de troupes byzantines ac-
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compagna d’abord les crois^s. Mais lorsque, aprfes 
la prise d’A nlioche, les croisds oubliant leiir 
promesse donnerent la ville b Bohdraond (1098), 
lorsqu’ensuite ils  refusdrent d’altendre I’empe- 
reur pour marcher sur Jerusalem (logg), la rup
ture fut consommde. A lexis ne pouvait pardonner 
a Bohdmond son usurpation; il ne s ’entendait 
gudre mieux avec les autres Latins etablis en  
Syrie. L ’insuccds de la croisadc de 1101, dont 
on rendit en Occident les Grecs responsables, 
aggrava encore la mdsintelligence. L’dchec de 
I’entreprise de Bohdmond contre I’empire (1107) 
augmenta la mauvaise volontd des Latins pour 
Byzance. Les croisds avaient en fait eu plus do 
torts (|ue I’empereur : la Idgende hostile aux 
Byzantins ne s ’en rdpandit pas moins dans tout 
rOccident. L'abtme entre les deux mondes se  
creusait.

II en alia de mdme lors de la seconde croisade 
(1147)- Manuel, qui rdgnait alors, dtait, comme 
A lexis, fort soucieux de la venue sous les murs 
de sa capitale de ces grandes armdes que con- 
duisaient le roi de Germanie Conrad III et le  
roi de France Louis VII. A yec les AUemands, 
il s ’entendit a peu prds et il s ’en ddbarrassa v ile ; 
avec le s  Frangais, il eut tant de difflcullds qu’un 
moment les croisds songdrent h prendre Cons-
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tantinoplc. Dans ccs conditions, quand arriva le  
desaslre de la croisade, on I’imputa surtout a la 
perfidie des Grecs, dont la rapacile, d’ailleurs, 
avail 6te scandaleuse, el, pour venger I’̂ chcc 
de I’expedition, I’Occidcnt songca un moment a 
diriger qne croisade centre Byzance ( i i 5 o).

C’est qu’aussi bien, la politique imp6riale h 

regard des Latins d’Orient justifiait ces defiances 
et accroissait rhostilitd entre les deux mondes.

La principaul^ normande, que la, premiere 
croisade avail 6tablieii Antioche, clait, p arl’am- 
bition de ses chefs, Bo^iSmond ct Tancrdde, fort 
gdnante pour les Byzantins. Ils lutterent conlre 
elle de toutes leurs forces, par les armes et par 
la diplom atic; un moment, Ic traits de 1108, 
im post 5 Boh6mond, sembla assurer le sucefes 
de la politique imp6riale, en metlant Antioche 
sous la suzerainet6 grecque. Mais ce trail6 ne 
fut jamais execute. Tout dtait & recommencer.

Jean et Manuel Gomn^ne s ’y  appliquerent, 
avec de plus larges ambitions encore. L ’uif et 
I’autre reverent d’etablir rdellement leur autorite 
sur ies principautes armeniennes. de Cilicie et 
sur les Etats latins de Syrie, et ils y  r6ussirent.

Vers I’ann^e i i 3 i,  L6on, prince d’Armcnie, 
avail fort agrandi ses domaines aux depens de 
la Cilicie grecque, et il avail fait alliance avec
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ses voisins Ics princes d’Anlioche, que Byzance 
considerail toujours comme des vassaux revol- 
les. Jean Comnenc saisit la premiere occasion  
d’intervenir. II soumit la Cilicie (1137), obligea  
Raymond de Poitiers, prince d’Anlioche, a lui 
prdter hommage, et, en v6rilable suzerain de la 
Syrie franque, il conduisit, en i i 3 8 , une grande 
expedition conlre les Musulmans. Pourtant il ne 
parvint point, comme il le souhaitait^ ii se 
meltre en possession d’Anlioche. Mais .son am
bition n’e a fu t  pas diminuee. En 1142, il repa- 
raissait en Cilicie pour y  constituer, avec les 
Elals armeniens et Antioche, un apanage pour 
son fils favori Manuel. La mort interrompit ses  
desseins ( i i 43 ), e l le prince d’Antioche crut 
I’occasion bonne pour prendre sa revanche et 
reconqu6rir son inddpendance. Manuel lui p'rouva 
vile qu’il entendait continuer la politique de son 
p6re. Raymond, battu, dut venir h Constanti
nople s ’excuser et se reconnallre le vassal de 
I’empereur ( n 4^)- Un peu plus tard  ̂ en i i 5B, 
Manuel marqua mieux encore son rOle de suze
rain. 11 conquit la Cilicie, chJtia dul'ement Re- 
naud de Chatillon, prince d’Antioche, I’obligea ' 
k une humiliante soum ission, et, escorts de tou s
les souverains latins de Syrie, dont il apparais- 
sait comnie le maltre, il fit dans Antioche une
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entree solennelle. Les rois de Jerusalem eiix-^ 
mdmes durentsubir I’influence byzfintine;. on les 
vit foumir leurs contingents & Tarinde imperiale, 
s ’unir par des mariages k la maison des Gom- 
ncnes (Manuel, de son c6t6, 6pousait en i i 6 i  
une princesse latine, Marie d’Antioche), pour- 

.suivre, d’accord avec les Grecs, des entreprises 
communes en Egypte (1169). La civilisation by- 
zantine pen6trait dans la Syrie franque, oil le 
prestige personnel de Manuel dtait, au reste, 
considerable. ' L’ambition byzantine, semblait 
r6alisee. Elle avail toutefois, d’une part, en 
epuisant les Latins de Syrie, alTaibli leur force 
de resistance centre les infideies; elle avail sur- 
tout aggravd la haine que I’Occident 6prouvait 
pour Byzance.

L a  p o lit iq u e  im p d ria liste  d e s  C om n d n es. — 
Les vastes et imprudents desseins de la politique 
de Manuel en Occident acheverent d’opposer 
les deux mondes.

Comme beaucoup de leurs pred6cesseurs, les 
Comnenes revaient de restaurer leur autorite 
sur Rome, so il par la force, so il par un accord 
avec la papaute, et de detruire I’empire d’Occi-- 
dent, qui leur sem blait toujours une usurpation 
sur leurs droits- Manuel Comnene surtout s ’ap-
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pliqua faire de ces reves one r6alite. On a vu 
comment ses succ^s sur les Normands I’inci- 
I6rent & inlervenir dans la peninsule, comment 
ausst, en Hongrie coinme en Italie, il se heurtait 
h I’empire allemand, oil, depuis n S a , regnait 
Fr6d6ric Barberousse. On pent dire vraiment 
que, dans la pens^e de I’empereur, la politique 
occidentale tint la place essentielle, et que, du- 
rant tout son r6gne, par des moyens divers, les  
arm eset la diplomatie, tenacement il poursuivit 
le but ambitieux qu’il s ’̂ tait assign^.

La rupture entre Barberousse 6t la papaute 
( i i 5 8 ) lui fournit I’occasion de se rapprocherde 
Rome. Il prit parti pour Alexandre III (1161); il 
fit miroiter Uux yeux du pontife I’espoir de i*6- 
tablir I’union des fig lises; il se  flatta d’obtenir 
de lui, en ^change, la couronne imp6riale d ’Oc- 
cident. En mdme tem ps, sa diplomatie s ’effor- 
Qait 'de susciter des ennemis k Barberousse, en 
soutenantla ligue lombarde, en subventionnant 
Ancdne, Genes, P ise, V enise. D’ailleurs, tout en 
intriguant en Italie et en Allemagne, Manuel 
poursuivait des rdves d’accord direct avec I’em- 
pereur allemand. De ces projets compliques 
et utopiques, rien d’elTectif ne sortit. Le pape 
ne pouvait consentir k devenir un dvdque byzan- 
tin dans Rome capitate de I’empire restaurd; les
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r^publiques ilaliennes se ddfiaient des ambi
tions de Manuel ; Barberoussc enfin, exc6de 
de la duplicity grecque, se faisait franchemcnt 
hostile et menagant (1177).

Ainsi, I’altraction que I’Occident cxerga sur 
Manuel Comn6ne fut ddsastreuse pour I’empire. 
Par ses sympathies pour les Latins, il irrita les 
G recs; par ses ambitions, il d6termina I’Ogci- 
dent entier h se coaliser centre B yzance; par 
I’effort d6mesur6 que sa politique imposa & la 
monarchic, il l’6puisa. En apparence, Manuel 
avait donn6 dans le monde un renom incompa
rable a I’empire et fait de Constantinople le cen
tre de la politique europeenne; en rdalitd, quand 
il mourut (1180), il laissait Byzance ruin<io, 
exposee h la fois au peril et 5 la baine latine et 
en proie une grave crise int6rieure toute ^rete 
5 iclater.

I ll

Le gouvebnement des Comnenes et la civili
sation BYZANTINE AU XII® siECLE. — Lcs trois pre
miers Comnenes s ’etaient cependant attentive- 
ment pr^occupes de rendre & Tautorit^ imperiale 
sa puissance et a la monarchic sa  prosp6- 
ritd. Ils avaient fait un grand, effort pour reor
ganiser l’arm6e, surtout d’ailleurs cn y  intro-
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duisant qn foule desm crcenaires, donl hcaucoup 
Venaicnt d’Occidcnl; et ils avaient, d ’aulre part, 
non sans quclque imprudence, ncglig^ la ma
rine, se confiant avee exces, pour assurer leur 
domination des mers, h I’alliance dc Venise ct 
k I’appui de ses flottes; au totfil, cependant, ils  
avaient su erder une force mililaire rcdoulabic, 
capable a la fois de defendre I’empire rcslaurd 
et de soulcnirle pouvoir impdrial affermi. Alexis 

,et Jean avaient eu dgalement un souci fort 
exact des finances ;et si lesim pdts, assurdment, 
avaient eld lourds e l la tyrannic fiscale dure 
pour les sujels, si Ic regne de Manuel, ensuite, 
coMa cher par les ddpenses qu’imposerent les 
guerres, la diplomatic et les goflts de luxe du 
prince, pourtant, au xii® sidcle, I’empire grcc 
etait riche ft i  sa prosperitd commerciale rdellc, 
malgrd les erreurs d’une politique dconomique 
qui laissait, sur les marchds de I’Orient, les 
dtrangers supplanter insensiblement les Grecs, 
malgrd rapretd croissante des v illes commer- 
gantes d ’ltalie qui, de plus en plus, explpitaient 
I’empire a lour bdndfice et s ’y installaient ddja 
comme en pays conquis.

Les Comnenes ont eu, - d’aulre part, une 
grande 'sollicilude poiir les choses d’Eglisc. Ils 
ont combattu avec un zdle dgal I’hdrdsie ct la

H IST. EM P. BYZ. 11
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pensee libre, lorsque cellc-ci se manifesta, 
rUniversil6 de Constantinople, par la renais
sance de la philosophie platonicicnne. Ils ont 
ete soucieux de surveiller et de reformer les 
mceurs ecclesiastiques, de ramener en particu- 
lier & une vie plus sipiple et plus 6difiante les 
moines, pour lesquels, & la fin du xi° si^cle, saint 
Christodoulos fondait, avec I’appui d’Alexis Com- 
n6ne, le monastere module de Patm os (1088). 
Ils ont multiplie & Constantinople les fonda- 
tions pieuses, convents, hOpitaux, eglises, dont 
la plus remarquable fuL celle du Panlocrator, 
construite par I’empereur Jean pour 6tre k la 
fois le centre d’une grande institution m onasti- 
que ct hospitalifere etlp Saint-Denis de la dynas
tic. Enfin, jpeu de cours ont 6te plus dl^gantes, 
plus raffindes que celle des Comnenes. Le pa
lais des Blacherncs, au fond de la Come d’Or, 
oil ils transportferent leur residence, 6tait,' au 
tem oignage des contemporains, une Inerv/iille 
de splendour et de beaule. L&' vivait aulour 
du prince — surtout k I’epoque de Manuel — 
une societe Uprise de plaisir et de f«5tes, et qui 
avait emprunt6 a TOccident m^jne quelques- 
uns de ses divertissements favoris, comme les 
lournois et les m ystercs; I’intrigue et I’aventure y  
lenaient grande place ; les femmes y deployaient
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Icur coquetlerie e l Icur grace ; e l lou l ce monde 
jeune, ardenl el passionne, n’elait pas moins 
curieux dcs sciences occulles, de la magic, do 
Taslrologie, qu’amourcux dcs choscs de I’es- 
pril.

II suflit, pour allesler le haul degr6 de cul
ture inlellectuelle auquel Byzaiice dtait par- 
venue au XII* sidcle, de rappeler le nom d’ecri- 
vains tels qu’Anne Comncne ou Nicephore 
Bryenne, N icelas Acominate ou Eustalhe de 
Thessalonique. Une veritable renaissance sc 
produisait de I’esprit e l de la tradition classiqucs, 
et les empereurs se faisaient honneur de prote- 
ger les lettres, Ics erudits aussi bien que les  
tbeologiens et les orateurs officiels, dont les ha
rangues eloquentes dtaient rornemcnt de loutcs 
les grandes ceremonies, et les podtes de cour, 
tels que Theodore Prodrome, dont ,1a verve in- 
genieuse se depensait en pieces de circonslance 
souvent amusantes et • spirituelles. L ’art conli- 
nuait non moins magnifiquement les traditions 
du s ied e  precedent et son infiuence, s ’etendant 
du fond de I’Orient aux exlremites de I’Occident, 
faisait de Byzance Teducatrice de I’univers et la 
reine du monde civilise.

Dans Ics ^tats latins de Syrie aussi bien qu’a 
Venise ou dans la Sicile normande, les eglises
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et les palais etaient batis, decor6s k laim ode 
byzanline. Des artistes grecs cxdculaient les 
mosaiques de Bethl^em et de Torcello, -du 
ddine de Cefalu, de la Martorana ou de la 
chapelle Palatine d<? Palerme; et aujourd’hui 
encore, le monument qui donne la plus exacte 
image des splendours de Byzance k cetle epo- 
que, e’est Saint-Marc de V enise, avec ses cinq 
coupoles, la richesse de ses marbres et de ses 
orfevreries, I’etincellement de ses mosaiques 
et le reflet de pourpre et d’or dont il est tout 
illumine. L’art roman ,lu i-m 6m e empruntait 
a Byzance certains traits de son architecture 
et beaucoup de motifs de sa decoration. Par sa 
richesse, par la beaut6 de ses monuments, par 
le luxe de ses palais, par les reliques de ses 
eglises, Constantinople excitait I’admiration du 
monde entier, et tous ceux qui la visitaient en 
revenaient eblouis. « C’est la gloire de la 
Grkce, dit Eudes de D eu il; sa richesse est fa- 
meuse, et elle est plus riche encore que sa re- 
nommee ». c II n’y a pas, 6crit Benjamin de Tu- 
dele, k I’exception de Bagdad., d e,v ille  qui lui 
so il comparable dans I’univers ». On affirmait, 
au rapport de Robert de Clari, que « les deux 
parts de I’avoir du monde dtaient *k Constanti
nople, et la tierce etait eparse par le monde ».
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La capilale byzantine, selon uno expression in- 
g^nieusc, e la il « le Paris du moycn-fige ». Elle 
6tait, scion le mot de Villchardouin « la plus 
X’ichc cil6 du monde », la ville « qui de loules  
les autres 6lait souveraine ». Prosperity dange- 
reuse, qui excilait les convoilises cn mfime temps 
que Tadmiralion, e l qui devait, quand apparul 
aux yeux la faiblesse de I’empirc, coOter cher i  
la monarchie.

IV

L ’EMPIRE BYZANTIN A LA FIN DU XiP' SIECLE ( l  l 8 o -

iao 4).—  Aussi longlem ps que v6cut Manuel Com- 
n6ne^ son intelligence, son dnergie, son habileld 
assurdrent I’ordre S I’intdrieur et maintinronl au 
dehors le prestige de Byzance. Lui mort, lout 
I’edifice craqua. Comme au temps de Juslinicn, 
la politique impdriale avait, au xii® sidcle, eu dc 
trop vastes ambitions. La liquidation de meme 
fut difficile el desaslreuse. En mdlant trop I’cm- 
pire aux affaires d’Occident, en poursuivant les 
rfives imprudents d’un impdrialisme grandiose, 
Manuel Comndne avait a la fois trop ndglige cn, 
Orient les pdrils proches et inquietd les Latins, 
tout en dpuisant la monarchie. Les rancuncs el 
les haines qu’il avait provoqudes, les apres con
voilises qii’il avait laissd s ’ollunier allaicnt avoir
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de redoulables consequences, quand le pouvoir 
toinba en dcs mains plus faibles.

Alexis II, le fils de Manuel, etait pn enfant; 
sa mere, la regente Marie d’Antioche, laline 
d ’origine, et qui s ’appuyait sur les Latins, etait 
impopulaire. Andronic Comnene profita du m^- 
contentement general pour se faire ^mpcrcur 
( i i 82-h 85). Cc dernier dcs Comnenes aurait pu 
etre un grand souverain. II comprit que la puis
sance des feodaux etait.un danger pour I’empire, 
etdurem ent il les.frappa : Tinsurrection d ’Isaac  ̂
Angc en Bitbynie futnoyec dans le sang ( i i 85 ).
11 reorganisa I’administration, reduisit les d6- 
pcnses, allegea les impdls, c't il dtait en bon che- 
min de devenir populaire, quand les evenements 
extcrleurs, la guerre normande aboutissant la 
prise de Thessalonique ( i i 85 ), la guerre hon- 
groise aboutissant la perle de la Dalmatic 
( i i 8 5 ), le renvcrs6rent. Une revolution (j i 8 5 ) 
mit Isaac Ange su / le trdne et prdcipita la m ine  
de I’empire. Isaac ( i  i 85 -i igb) n’avait audiine 
des qualiles necessaires pour conjurer la crise 
menagante. Son frere Alexis III ( u 95 - i 2o3), qui 
le detrdna, nê  valait pas mieux. La monarchic 
etait mure pour la ruine.

A I’interieur, le pouvoir iiliperial, 6branl6 par 
cette suite de revolutions et par d’incessant,es
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conspirations, clait singuU6rement faiblc. Dans 
la capilale, la population diclail la loi au gou- 
vernem ent; dans les provinces, raristocratie 
relevait la-tCle ct I’empire se demcmbrait. Isaac 
Comnene s ’elait proclam6 independant & Chy- 
pre (1184), Gabras k Trcbizonde; partout les 
grandcs families feodales, Cantacuziine, Branas, 
Sgouros, so taillaient des seigneuries dans les 
lambeaux de la monarchic. Le d«5sordre ctait 
partout, la misfere partout : le poids des impOls 
ctait 6crasant, le commerce elait ruine, le tresor 
vide. La demoralisation etait partout, jusque 
dans I’Eglise, ou les moines en rupture de con
vent entretenaient un perpctuel dc.sordre, ou la 
rdforme des monastdres apparaissait plus quc 
jam ais ndcessaire. Surtout I’liellenisipe reculail 
partout et le patriotisme se mourait.

Le peril cxtdrieur ctait plus grave encore. iDans 
la peninsule balkanique, les Slaves secouaient 
le joug de I’cmpire. En Serbie, Etienne Nemanya 
dtendait son autoritd sur I’llerzegovine, Ip Mon
tenegro, la Serbie danubienne et fond ait un grand 
Etat. Sous la coUduite'de Pierre et Jean Asen, 
les Bulgares et les Vlaques s ’insurgcaient (1185), 
et, avec I’appui des Coumans et le concours 
d’fitienrie Nemanya, ils progressaient vite. Isaac 
etait battu k Berrhoea (1190), k Arcadiopolis
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(j 19/,). Un empire vlaquc-bulgare se fondail, dont 
le Izar Joliaiinilsa’ ou Kalojcan (1197-1^07) de- 
vait assurer la grandeur. Par le traile de 1201, 
Alexis III dut confirmer toules le.s conqueles bul- 
gare.s, depuis Belgrade jusqu’i  la mer Noire e l  
,au Vardar. Peu apres, le souverain bulgare oble- 
lenait d’lnnocenl III le liti'e dc roi et la constitu
tion d’uneE gliscnalionale(i2o4). C’etait la ruine 
complete de I’oeuvre dcs Tzim isces ct dcs Ba- 
sile II.

Du c6Le de I’Occident, Thorizon etait plus 
sombre encore. Le massacre dont les Latins de 
Constantinople avaient ete viclim es en 1182, lors 
de I’emeule qui porta, au trdne Andronic Com- 
nene, avail dechaine la guerre avec les Normands. 
Sans doute, la prise de Thessalonique par I’ar- 
mee du roi de Sicile avail 616 un succ6s sans 
lendemain et Isaac avail reussi repousser les  
envahisscurs (1186). Mais la vicille hostilile entre 
Occidentaux et Byzanlins avail 6t6 accrue par ces 
6venements. La maladroile politique dc I’empire 
a regard de Frederic Barberousse, au moment 
de la troisidme croisade ( 1189), eut un semblable 
effet. Un moment I’einpereur allemand songea, 
d’accord avec les Serbes et les Bulgares, it pren
dre Constantinople et les crois6s travers6rent 
Tempire en ennemis exasp6r6s. Henri VI, le fils
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de Barberousse, ful un advcrsairc plus dangc- 
reux encore, surlout quand il eut heril6 des do- 
maines cL des ambitions des rois normands. II 
rfivait de faire la conquele de I’Orient, il som- 
mait Alexis de lui reslituer tous les territoires 
conquis jadis par les Normands (1196) et il I’obli- 
geail, en attendant, k lui payer tribut.

Mais Venise surtout 6lait inquielanle. Elle 
aussi r^clamait vengeance pour les massacres 
de 118a et, pour I’apaiser, Isaac avail dfl, en 
1187, lui accorder d’amples indemnites et de 
larges privileges. A lexis III avail dO, en 1198, 
augmenter encore ces concessions, dont il avail 
au reste allenuc reffet, en concedant aux Ge- 
nois cl aux Pisans de semblables r6paralions. 
Malgre cela, les V6nitiens sentaient leur com
merce et leur securite m enaces par la haine 
exasp^ree des Grecs, et de plus, depuis que 
Henri Dandolo elait doge (1193), I’idee sc  
faisait jour que la conqufite de I’empire byzan- 
lin serait la' meilleure solution de la c r ise ,, 
le plus sOr moyen de salisfaire les haines la- 
tines accumulees c l d’assurcr en Orient les 
interfits de la R6publique. De lout cela, hosti
lity de la papauty, ambitions de Venise, rancunes 
de lout le,monde latin, devait, comme une con- 
syquence nycessaire, sortir le delourncmcnt de
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la quatriferne croisadc; et conlre Tallaquc formi
dable des gens d’Occident, Byzance epuisee, 
affaiblie en Orient par le developpemenl des 
Elats slaves, devait dtre incapable de rdsister.

L a  qu alrihm e c r o is a d e . —  En iiqS ,'A lexis III, 
en detrOnant et en> faisanl aveugler son fr6re 
Isaac, avail emprisonne avec le souverain dcchu 
le fils de celui-ci, le jeune Alexis. En 1201, le 
jeune prince s ’echappa et il vint en Occident 
demander appui centre Tusurpatcur. C’etait le 
moment ou I’armee de la quatri6me croisade 6tait 
rassembl6e kVenisc. Les V6nitiens saisirent av^c 
emprcssement le pretexte qui s ’offrait & eux d’in- 
tervenir dans les affaires byzantines, et les pro- 
m esses magnifiques qhe faisait Alexis eureril faci- 
lement raison des scrupulqs des croises. Ainsi 
I’habile politique du doge Dandolo detourna vers 
Constantinople I’cxpddition preparee pour d6li- 
vrer la Terre-Sainte. Au commencement de i2o3, 
Taccord definitif fut signd avec le pr6tchdant 
byzantin; le 27 juin i2o3, la flottc latine mouil- 
lait devant Constantinople. La ville fut prise 
d’assaut (18 juillet i2o3), Isaac Ange retabli sur 
son tr6ne avec son fils Alexis IV. Mais entre Grecs 
et Occidentaux I’entente dura peu. Les nouveaux 
empereurs ctaient inlpuissants, k tenir leurs
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p rom esses; les cpoises, Ics Vcniliens surloul, 
montraient dcs exigences toujours croissanlcs. 
Le 25  janvicr i 2o4 j une revolution nationale 
rcnversait les proteges de rO ccidenl et A lexis V 
Murzuphle prenail lepouvoir. Tout arrangement 
devenait im possible. Les Latins se resolurent & 
detruire I’empire byzanlin. Le 12 avril 1204, 
Constantinople etait prise d’assaut et pillee ef- 
froyablement. Et tandis que les debris de I’aris- 
tocratie et du clerge byzanlin se refugiaient & 
Nicee, pour lacher d’y reconstituer I’empire, les 
vainqueurs, conformement au traite de partage 
signe d6s mars 1204, divisaienl entre'eux lour 
conqudte. Un empereur latin, Baudouin de Flan- 
dre, s ’asseyait sur le trdne des Comnenes (niai 
120/5); un roi latin, Bonifaefe de Montferrat, re- 
gnait & Thessalonique; un patriarche veniticn 
prenail possession du trdne patriarcal; sur toute 
la surface de Tempire conquis naissait une tlo- 
raison de seigneuriesfeodales. Mais les V 6nitiens 
surtout, en gens habiles, s ’assuraient dans tout 
rOrient les points importants pour le ddvelop- 
pement de leur commerce et la fondation de leur 
empire colonial. II sem blait que ce fflt la fin de 
B yzance; et, en elTet, I’̂ ^enement de 1204 ful, 
pour I’empire byzanlin, le coup dont jam ais 
plus il no se releva.

    
 



CH A PITRE V U

L’empire latin de Constantinople et I’empire grec 
de NicSe (1204-1261)

j. La dislocation de I'empire b;zantin. — II. L’empire latin de 
Constantinople. — III. L’empire grec de Nicee. — IV. La 
reprise de Constantinople par les Grecs. — V. La principant6 ' 
d’AchaVe.

I

La d i s l o c a t i o n  d e  l ’ e m p i r e  b y z a n t i n . — La 
prise de Constantinople paries croises eut pour 
premiere consequence de transformer profondd- 
ment I’aspect du monde oriental.

Sur les m ines de I’empire byzantin s ’dpanouit 
une floraison de seigneuries feodales latines. 
Un empire latin s ’etablit Constantinople, dbnt 
Baudouin, com te de Flandre, fut elu par les ba
rons de la croisade pour 6tre le souverain; un 
royaume de Thessalonique, vassal tli6orique- 
ment de I’empereur, fut constitud cn faveur du 
marquis Boniface de Montferrat. II y eut des 
dues litulaires de Nic6e et de Philippopoli, des
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seigneurs de -Didymoliquc et d’Adramyttion. 
Quelques scmaines plus tard, la chevauchee 
victorieuse, qui m ena. Boniface de Montferrat 
jusqu’i  Athcnes et k Corinlhe, eut pour rdsultat 
la fondation d’autres Etats latins, marquisat de 
Bodonilza, scigncurie de Negrepont, ducli6 
d’Ath6nes, que gouverna la famille bourgui- 
gnonne de La Roche, principaut6 d’Achaie ou 
de Morde, que conquirent les Champcnois Geof- 

• froi de Villehardouin et Guillaume de Cham- 
plitte, et qui devait etre, dans I’Oricnt latin, ce 
que la croisade de 1204 laissa de plus durable. 
V enise, d^autre part, occupait directement Du- 
razzo sur la c6 te d’fipire, Modon et Coron dans 
le Pdlopondse, la Crdte et I’Eubde, Gallipoli, 
Rodosto, Hdraclee et un Vaste quartier h Cons
tantinople, et elle chargeait ses patriciens do 
s ’installcr dans les lies de I’Archipel, ou se fon- 
daient le duchd de Naxos et le marquisat de Ce- 
rigo, le grand-duchd de Lemnos et la seigneurie 
de Santorin. Et maitresse de cet admirable em
pire colonial, la Rdpublique pouvait legitim e- 
ment laisser son doge s ’intituler « seigneur d’un 
quart et demi de I’empire grec.

La d6bade de I’empire byzantin avail amene 
semblablement la naissance d’une multitude 
d’fitats grecs. A Tr6bizonde, deux princes, Alexis
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ct David, issus de la famille dcs Comnenes, fon- 
daicnt un empire qui bienldt, d’II6raclec au Cau- 
case, occupa tout le littoral de la mer Noire, et 
qui devait durer jusqu’au milieu du xv" s iic le  
(1461). En Epire, un Mtard de la famille dcs 
Anges,'M ichel-A nge Comn6ne, creait un «tdes- 
polat », qui s ’etendait de Naupacle Ji Durazzo. 
A Nicde, le gcndre d’Alexis III Ange, Theodore 
Lascaris, rassemblait autour de lui tout ce qui 
restait de I’aristocratie et du haut clergij byzan- 
lin, et, d&s 1206, il se faisait couronner solen- 
nellement « empereur des Remains. » D’autres 
ambitieux, Gabalas k R hodes, Mankaphas k 
Philadelphie, Leon Sgouros k Argos ct k C o -  

rinlhe, se laillaient d’autres seign,euries dans les 
lambeaux de I’empire. 11 semblait que ce fOt la 
fin de la monarchie:

Pourtant, entro ces organismes nouveaux qui 
naissaient a la vie politique, il existait une di(T6- 
rence profonde. L ’einpire latin, malgr6 les r^elles 
qualilcs de ses deux premiers souverains, devait 
durer lin demi-si^icle & peine (1204-1261), et sa 
faiblesse originelle devait inevitabfement le ren- 
dre ^phemere. Chez les Grecs, au contraire, la  
victoire de I’etranger avail reveille lepatriotism e 
et fait retrouver la conscience de la nationality 
byzantine. Tons ces chefs, autour desquels s’d
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laicnt groupies toutcs les forces vivanles du 
monde grec, avaient unc meme ambition : re- 
prcndre Constantinople aux Latins d ite s tis . II 
ne reslait qu’Ji savoir lequel des deux empires 
grecs rivaux, celui de Nicee ou celui, d’Epire, 
reussirait 5 la rialiser.

II

L ’e MPIRE LATIN DE CONSTANTINOPLE. ---  Pour
que I’ceuvre n ie  de la quatrieme croisade eOt 
quelque chance de duree, il eOt fallu que le nou- 
vel empire eht un gouverneme'nt fort, une orga
nisation fermement centralisie. Or, dans I’Etat 
purement feodal que les Latins avaient fondi, 
I’empereur n’ita it que le premie)^ des barons. 
Son autoriti, teri;itorialement assez restreinte, 
etait presquc nulle politiquement. Baudouin, au ‘ 
lendemain m im e de son avinem ent, dut faire la 
guerre a son indocile vassal le roi de Thessalo- 
nique, et si on parvint h -les reconcilier, jam ais 
pourtant I’entente pe fut durable entre eux. 
Henri d’Angre, le successeur de Baudouin, se  
heurta, aux m im es difficultis : s ’il reussit, h 
force d’inergie habile, a imposer son autoriti 
h Thessaloniquoi (1209), h se faire reconnaltre 
comme suzerain au parlement de Ravennika
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(1210), par les feudataircs de Gr^ce, ccux-ci 
pourtant, dues d’Ath^ncs et princes d’Acha’ie, 
sc dcsinteresserent vite des affaires ,de I’cmpire 
et devinrent presque independants. L’empire 
latin ne pouvait attendre que peu de chose 
des Yenitiens, tr6s jaloux de leurs privileges 
et egoistem ent preoccup6s de leurs propres 
interets. Avec les Grecs vaincus,-Taccord etait 
impossible. Malgre les efforts que firent quel- 
ques souverains latins, Montferrat & Thessalo- 
nique, les Vjllehardouin en Acha'ie, pour apaiser 
les baines et faire oublier la brutalite de la con- 
quSte, lepeuple grcc, dans sa'g6n6ralit6, demeu- 
rait hostile k I’dtranger, et attendait impatiem- 
ment le liberateur, qu’il vlnt d’Epire ou de Nicee. 
Enfin, au p6ril grec certain s ’ajoutaitle peril bul- 
gare possible. Les Latins commirent la mala- 
dresse de repousser I’alliance que leur offrait le 
tsar Johannitsa (1197-1207), et ainsi, au lieu de 
I’appui qu’ils auraient pu trouver chez les Bul- 
gares pour lutter contre les Byzantins, ils se 
firent d’eux des ennemis irreconciliables, qui 
liferent partie contre I’empire latin avec les sou
verains grecs de Nicfee et s ’acharnferentavec eux 
a sa ruine.

Cependant, dans le premier moment de dfe- 
sarroi qui suivit la prise de Constantinople, les
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Latins sembl6rent devoir partout trioinpher. La 
T hessalie, la Grfece ccntrale, le P6lopon6se 
furent conquis en quelques sem aines, sans qu’on 
y  rencontrAt aucunc serieuse resistance. En A sie 
Mineure, Henri d’Angre battait les Grecs S 
Poimamenon, et l e 'jeune pouvoir de Theodore 
Lascaris, q u in ’occupait plus guere que Brousse, 
sem blait au penchant de la m ine, quand I’inva- 
.sion des Bulgares en Thrace le sauva. Le tsar 
Johannitsa se jctait en effet siir I’empire latin, 
bien accueilli partout par les sujets grecs revol
tes. Hardiment, avec de faibles troupes, I’em- 
pereur Baudouin et le doge Dandolo coururent 
h I’ennemi : dans les plaines d’Andrinople, I’ar- 
mee latine subit un sanglant desastre (i2o5) 
oil Baudouin disparut. Et pendant deux ans, h 

travers la Macedoine, le souverain bulgare pro- 
mena ses armes devastatrices, avide de vengcr 
les defailes que Basile II jadis avait infligecs i  
son peuple, et se proclamant, par opposition au 
Bulgaroctone, « le tueur de Remains » (Ro- 
m aioclone). II assiegeait Thessalonique, quand, 
heureusement pour les Latins, il mourul, sans 
doute assassine (1207).

Theodore' Lascaris profita de cette diver.sion 
pour retablir et consolider son pouvoir. Cepcn- 
dant, sous le gouvernement d’Henri d’Angre,

BIST« BM P. BTZ. 12
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fr6re et successeur de Baudouin (i2 o 5 -i2 i6 ), le 
meilleur prince assurfiment qu’ait eu I’empire 
lalin de Constantinople, on put croire que 
I’Etat nc de la croisade assurerait son existence. 
Henri conclut, apr6s la mort de Johannitsa, la. 
paix avec la Bulgarie, debarrassant ainsi I’em- 
pire d’un grave so u c i; il rdussit tant bien que 
mal a relablir I’union entre les Latins et & res- 
taurer sur ses grands vassaux l ’autorit6 inip6- 
ria le; il parvint mfime obtenir la soumission  
•et la sympathie de ses sujets grecs. En meme 
temps, il reprenait, en s ’appuyant sur les Com- 
nenes de Trebizonde roffensivc eu Asie. Unc 
premiere expedition en 1206 mit entre ses mains 
une partie de la B ithyn ie; en 1212, il agissait 
plus ^nergiquemcnt encore, battait Lascaris i  
Luparcos,. Tobligcait i  lui c6der une partie de 
la Mysie et de la Bithynie. Mais Henri mourut 
trop t6t pour I’empire, dont il scmblait devoir 
etre le fondateur (1216). Desormais, les Grecs 
comme les Bulgares avaient les mains libres; 
sous les faibles princes qui le gouvernerent, 
rfitat fond6 par les crois6s n’allait plus que des- • 
cendre lamentablement h la ruine.    
 



L EMPIUK GUEC l)K NICEE i ;9

III

L ’empibe gbec de N jcee. —  Theodore Lasea- 
ris ( i 2o6 - ia 32) 6lait devenu progressivement le 
scul mailre de I’Asie byzantine. II avail battu Ics 
souverains de Tr6bizonde jaloux de sa fortune, 
battu les Turcs Seldjoucides ( i a i i )  ct rcconquis 
Sur eux une grande partie des cOtes d’Anatolie. 
Apr6s la mort de I'empereur Henri, il ne donna 
point de r6pit aux Latins. Ouand il mourul, cn 
12^2, laissanl le tr6n,e a son gendre Jean Vatat- 
z6s (1222- 1254), il avail, sauf le petit morceau 
de 'Bithynie qu’occupaient encore les Latins, 
r^uni sous son sceptre toute I’Asie Mineure oc- 
cidentale, ct porte sa fronliere jusqu’au cours 
superieurdu Sangarios etdu M,6andre. Vatatz6s, 
aussi bon g^ndral qu’babile adminislrateur, al- 
lait, pendant son long r6gne, achever I’oeuvrc 
de Lascaris, et rendre & I’A sie Mineure grecque 
un dernier moment de prosp^ritd.

Pourlant, 'on pouvait se demander si les des- 
tinces de Tempire de Nic6e et ses ambitions ne 
demeureraient pas limitees aux provinces asia- 
Uques de I’ancienne monarchie. En Europe, en  
effel, le despote d’Epire, Theodore Ducas Ange, 
qui avail succed6 b son frbre Michel (la i/j-iaSo),
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avail fort agrandi, aux depens des Latins aussi 
bien que des Bulgares, les Etats dont il avail 
herile. II avail reconquis sur les Venitiens Du- 
razzo et Corfou, occupy Ochrida, P6lagonia; en 
1222, il s ’emparait de Thessaionique, oii rdgnait 
le jeune Demetrius, fils de Boniface de Montfer- 
rat, et dans la v ille reprise sur les Latins, solen- 
nellement il s ’etait fait couronner empereur, aux 
applaudissements des Grecs, qui.voyaient en 
lui le restaurateur de I’hell^nisme. II etendaiten- 
suile, aux d6pens des Bulgares, son autorit6 jus- 
qu’au voisinage d’AndrinopIe, de Philippopoli 
et de Christoupolis, et il sem blait qu’il dbt pro- 
chainement renverser I’empire latin. En 1224, il 
battait & Serrfes I’armee du faible souverain Ro
bert de Courtenay (1221-1228), qui gouvernait 
les debris de I’Etat latin de Constantinople.

Mais les progr6s de I’empire grec d’Europe 
allaient 6tre brusquement arrfit^s. Depui^ 1218 
regnait en Bulgarie un prince actif et intelligent, 
Jean Asen (1218-1241). Conune jadis Johannitsa, 
il eOt volontiers lid partie avec les Latins centre 
les Grecs, et il dtait tout disposd Ji accepter, 
quand I’empereur Robert mourut en 1228, d’dtre 
le regent de I’empire latin pendant la minority 
du jeune Baudouin II (1228-1261). Au prince' 
orthodoxe, I’intransigeance maladroite du clergd
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lalin fit pr6f6rcr un chevalier, aiissi brave que 
politiquement incapable, Jean de Brienne (laag- 
1287), et ainsi s'6 vanouit pour rempire lalin la 
derniere chance de salul. Le souverain bulgarc, 
juslem cnt froiss^, devint pour les Latins un cn- 
nemi irreconciliable, pour le plus grand profit 
des Grecs de Nicee. A ceux-ci il rendit d’abord 
un autre service, celui d’abattre lour concurrent 
d ’Europe, I’empereur grec de Thessalonique, 
dont les ambitions devenaient inquietanles pour 
la Bulgai'ie. Battu et fait prisonnier a Klokolnica 
(1280), Theodore dut renoncer au trOne, et I’Elal 
qu’il avail fonde, r6duit-5 des proportions plus 
m odesles (il ne comprit plus gu6re, avec Thessa
lonique, que la Thessalie), passa i  son frere 
Manuel. Et en m6me temps qu’ainsi il le debar- 
rassait de 'son rival occidental, Asen forlifiait 
la puissance de V ala lz is en lui olTrant son al
liance (1284)- C’clait la m ine cerlaine de I’em- 
pire latin. ,

L ’empereur de Nicde, depuis douze ans qu’il 
regnait, avail fort agrandi son domaine. Vain- 
queur des Latins a Poimamenon {1224), il leur 
avail enlev6 les derni6res places fortes qu’ils  
pos.sedaient en A nalolie, conquis sur eux les 
grandes lies du littoral asiatique, Sam os, Chios, 
Lesbos, Cos, et oblige le souverain grcc de
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Rhodes a dcvenir son vassal. II avail fail passer 
une armce en Thrace el momenlanomenl occupe 
Andrinople, ou il s ’elait hearts h I’cmpcreurgrec 
de Thcssaloniquc. Enfin^ il allaquail les V cui- 
liens en Crele. L ’alliance bulgare accm l encore 
sa puissance. En laSG, les detix allies tenl6renl 
un grand elTorl centre Constanlinople : sous 
I’assaut de scs adversaires, la ville faillil suc- 

••comher. L’Occident comprit a temps qu’il fallait 
la sauver : les v illes marilimes dTlalie, le prince 
d’Achaie accoururent k I’aide. La capilale de 
I’empire latin echappa; c l grSce k la rujllure de 
I’alliance gr6co-bulgare, que suivit de pres la 
mort de Jean Asen le miserable royaume
latin subsista un quart de siecle encore, vingt- 
cinq ann(5es durant lesquelles Baudouin II fut 
reduit a mendier partout des secours sans les 
obtenir, reduit a brocanter, pourse faire quclque 
argent, les reliques les plus insignes de Cons
tantinople, que saint Louis lui acheta; et il en 
vint a ce point de detresse qu’il dut, pourfrapper 
monnaie, em ployer jusqu’au plonib des toitures, 
et, pour se chauffer I’hiver, metlre en pieces les 
charpentes des palais imperaux.

Pendant ce temps, Valatzes achevait de re- 
faire contre Tctranger I’unite byzantine. Il chas- 
sait les Latins de leur.s, derni^res possessions
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d’Anatolie : il se conciliail le puissanl appui de 
I'empcreur Frederic II de Hohenslaufen, donl il 
epousait la fille (i244)j ct qui, par haine du pape, 
prolecteur de I’empire lalin, abandonnait sans 
hesite;r Constantinople auxGrecs; il cnlcvait aux 
Francs I’appui du sultan seldjoucide d'Iconium  
( i 244)> ei- prolitait de I’invasion m ongole en 
Asie Mineure pour s’agrandir aux d<ipcns des 
Turca. Surtout il agissait en Europe. Lc des- 
polat 'd’fipire 6tait en pleine snarchie ; Va- 
latzdis en profita pour obliger Jean-Ange, le fds 
dc Theodore, 5 .renoncer au tilre d'empcreur 
et & se reconnaitre le vassal de Nicee (1242)- 
yuatre ans apr6s, il s’emparait de Thessalonique 
(1246), dont il chassait le despote Demdtrius. 11 
conquerait sur les Bulgares une grande parlic 
de la Macedoine, Serres, Melnik, Stenimacho; il 
enlevait aux Latins Bizy6 et Tzouroulon (1247). 
Enfin, il im posait par les armes sa suzerainetc 
au seul prince grec qui restfit encore indepen- 
dant, au despote d’Epire Michel II ( i 254 )- Quand 
Vatatz6s mourut, au retour de cette derniiire 
campagne, I’crapire grec de Nicee, riche, puis
sant, prospere, encerclail de toutes parts les 
lam'^Atables debris de I’empire latin. Il ne res- 
tait plus qu’k conqu6rir Constantinople'.
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IV

L a  r e p r i s e  d e  C o n s t a n t i n o p l e  p a r  l e s  G r e g s . 

— Theodore II Lascaris ( 1254- 1258) continua, 
pendaat son court rfigne, la politique de sop  
p6re. II battit, k la passe de Rupel ( i 255 ), les 
Bulgares qui essayaient de prendre leur revan
che des defaites subies sous Vatatz^s et leur 
imposa la paix ( i 2 5 6 ); et s ’il mourut trop tdt 
pour r^primerjle 5 0 ul6vement de I’intrigant et 
ambitieux despote d’Epir<  ̂ Michel II, son succes- 
seur Michel Pal6ologue (1258-1261) se fit par- 
donner son usurpation et I’assez laide mani^re 
dont il 6carta du tr6ne la dynastic legitim e par 
les victoires qu’il remporta. Michel d’Epire 
avait fait alliance avec Manfred, roi de Sicile, 
et Guillaume de Villehardouin, prince d’Achaie; 
il s ’appuyait sur les Albanais et Ics Serbes : 
d^ja il menagait Thessalonique. Pal6ologue prit 
I’offensive, reconquit laM ac6doine, envahit.VAl
bania, infiigea au despote et a ses allies une 
sanglante tlefaite dans la plaine de Pelagonia 
(1259). A insi, devantla fortune de I’empire de 
Nicde, le despotat d’Epire s ’effagait. Peu apr^s, 
Paldologue completait son oeuvre en recohque- 
rant Constantinople.
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En 1261, il passait rH ellesponl et enlevaitaux  
Latins tout ce qu’ils poss6daient en dehors de la 
capitale. Fort habileinent, il s ’assurait contre les 
Vdnitiens, qui sentaient, un peu tard, la n6ces- 
sit6 de d6fendre Constantinople, I’alliance de 
leurs rivaux les G6nois, auxquels, par le trait‘6 de 
Nymphaeon (1261), il promit d’accordcr en 
Orient tous les privil6ges que possddaient leurs 
concurrents. Il suffisait, d^sormais, d’une occa
sion propice pour faire tomber la capitale aux 
mains des Grecs. Le 25  ju illet 1261, un general 
de Paldologue profila de ce que la flotte vdni- 
tienne avail momentancment quitte la Come d’Or 
pour s ’emparer de la v ille  par un heureux coup 
de main.  ̂ Baudouin II ne put que s'enfuir, suivi 
par le patri?irche latin et les colons v^nitiens : el, 
le i 5  aoflt 1261, Michel Paleologue faisait dans 
Constantinople son entree solennelle et posait 
sur sa tfite, dans Sainte-Sophie, la couronne 
impdriale. L ’empire byzanlin'semblait renaitre, 
sous la dynastie nationale des Pal6ologues, qui 
allait, durant pi'6s de deux si^cles, gouverner la 
monarchic.

V

La principaut  ̂ d’A ciiaie. — Les autres E tits  
lalins, n^s de la quatri^me croisade, ne dispa-
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rurcnt point tons en mOme temps que I'empire 
de Constantinople. Sans parler de Venise qui 
devait, pendant longtem ps encore, conserver 
dans les mers orientales son empire colonial 
el les sei^neurics insulaires qu’avaient fondees 
ses patriciens, le duchd d’Ath6nes, sous le gou- 
vernendent des La Roche, subsista jusqu’en i 3 i i ; 
et si la d^sastreuse bataille du Cdpbise le fit 
passer alors sous I’autorit^ des Catalans ( i 3 n -  
i333), que remplaccrent ensuite les dues floren- 
lins de la famille des Acciajuoli ( i333 - i 456), 
jam ais.les Byzantins n ’en reprirent possession. 
La principaute d’Acbaie, sous le gouvernement 
des trois Vilfehardouin, GeoHroi I, le fondaleur 
de la dynastie, et ses fils Geoffroi II e i Guillau
me (1209-1278), fut plus florissante encore. 
Malgre son organisation purement fiodale et les 
douze grandes baronnies que la conqneie fran- 
que y etablit, le pays, babilcincnt administr6 
par scssouverains, fut, durant toutlexni® siecle, 
un des Etats les plus prosp6res de I’Orient Isstin. 
Les finances ctaient excellentes; I’armee passait 
pour « la meilleure chevalerie d’Europe »; la 
tranquillite etait parfaite, la bonne entente avec 
les sujets grecs remarquable. La cour d’Andra- 
vida « 6tait, d il un chroniqueur, plds brillante 
que celle des plus grands rois ». L ’influence
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frangaise y 6lait loule-puissanle : « on y par- 
lail aussi bicn frangais qu’̂ i Paris ». On voit re- 
vivre, dans le curicux livre qu!est la C h r o n iq u e  

d e M o r e e , celte soci6l6 loule chevalgresque e l 
frangaise, de miime qu.'aiijourd’hui' encore, 

•dans tout Ic Peloponese, k I’Acrocorintlie ou a 
Ivlemoutzi, a Karyt^ne ou a Mistra, a Kalamala 
Ou a Mai’na, on rencontre les m ines des puis- 
saates fortcresses fcodales que balirent les  
mallres frangais du pays. Et ce n’est pas assu- 
rdment un des episodes les moins curieux de 
Thisloire byzantine que cetle' puissance de se
duction ' qu’exerga, dans ce pays grec conquis 
par les armes, et qui si vite s ’assiniila, la Prance 
lointaine du xm® siecle.

Pourtant, la defaite de Pelagonia, oil Guil
laume de Villehardouin lomba aux mains de 
Michel Paleologue, eut pour la principauttS 
d’Achaie de graves consequences. Pour recou- 
vrer sa liberty, le prince franc dut, au traite 
de 1262, c6der aux Grecs Monemvasie, Maina 
et Mistra. Les Byzantins ainsi reprenaient pied 
dans le P 61oponi;se. Ils devaient, sous les gou- 
vernements de femmes et, d’etrangers — prin
ces angevins, compagnie navarraise — qui .sui- 
virent la mort de Villehardouin {1278), faire 
dans le pays, avec I’appui des populations indi-
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g6nes, dcs progr^s z’apidcs et y fonder, au xiv® sie- 
cle, le despotat de Mor^e qui sera, dans la d6- 
cadence byzantine, I’un des ^Itats les plus int6- 
ressants. Malgre cela, il n’en demeurait pas 
moins que la quatrifeme croisade la issa itl’Orient 
tout plcin d’̂ tablissemcnts latins. Malgrd la re
prise de Constantinople, malgr6 les sucefes rem- 
port6s par Michel Paldologue en Epire et en 
Acha’ie, ce devait fitre une source de preoccupa
tions constantes pour I’empire restaur6 des P a- 
16ologues et une cause de faibbesse incontes
table.
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L*empire byzantin sous les Paleologues (1261-1453)

1- La sitnation de I'empire grec en 1261. — Le r6gne de Mi
chel VllI Pal^ologue (1261-1282). — 11. L’empire grec sous 
les derniers Paleologues (1282-1453). — ill. La civilisation 
byzantine d. I'epoque des PaUologues.

I

L a sit o a t io n  d e  l ’e m p ir e  g r ec  e n  1261. —  
L’empire, tel qu’il se reconstituait sous la dy
nastic nouvelle des Pal6ologues, ne ressemblait 
plus gu6re & la monarchie sur laquelle avaienl 
jadis r6gn6 les'Comn6nes. En A sie, I’empire de 
Trebizonde poss^dait la plus grande partie des 
provinces qui bordaient la mer Noire, et il for- 
mait un Etat ind^pendant, qui de plus en plus 
s’isola de Byzance et mena jusqu’au m ilieu du 
xv« sifecle une^existence parall6le & celle ,de I’em- 
pire grec. En Europe, le despotat d’fipire occu- 
pait le sud de I’Albanie et une partie de I’f ito lie ;

. le duch6 de Ndopatras ou de Grande V lachie
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s ’etendait sur la Thcssalie, la Locride, la P h lio- 
lidc. A c6t6 de ces E lals grecs, il y avail, dans 
la Grece ccntrale, un duche lalin d’Athfenes el, 
dans le Pcloponesc, unc principaute laline de 
Moree. Les Veniticns dtaient mallres de la plu- 
part des lies de I’A rch ip el; les Genois tenaient 
Chios  ̂et avaient des colonies importantes sur le 
littoral d’Anatolie et dans la mer Noire. L’em- 
pire grec restaure ne comprenail plus que Irois 
groupes de territoires : en A sie, les possessions 
de I’ancien empire de N icde; en Europe, Cons*- 
tarilinople avec la Thrace et une partie de la 
M acedoine, dont Thessalonique 6tait la ville prin- 
cipale; quelques lies enfin, comme Rhodes, Les
bos, Samothrace et Imbros. Et en face de cet 
em pire, territorialement diminu6, fipanciere- 
m ent ^puise, inilitairemcnt faible, des Etats 
jeunes grandissaient, vigoureux et conscients 
de leur force, apres k disputer & Ryzance I’hcg^- 
monie que jadis elle poss6dait. G’6taient, dans 
la peninsule des Balkans, le second empire bul- 
gare au xiu® siecle, la Grande Serbie d’Etienne 
Douchan au xiv®. C’etaient surtout en Asie les 
Turcs, dont la menace devenait chaque jour plus, 
redoutable. Le temps etait loin oii Constantinople 
etait le centre du monde oriental et de la vie  
civilis6e.

    
 



LE RHONE DE MtCIIEL V n i  IQI

L e  rkgne d e  M ic h e l  V I I I  P a le o lo g u e  (1261- 
1282). — Pour rcstaurer I’empire byzanlin dans 
son inl6grile et sa splendour d’autrefois, il eOt 
fallu un prodigieux effort. Michel VIII (1261- 
1282) le tenta : et'quoiqu’il n’ait point reussi 
pleinement a r^aiiser ses grandioses ambitions, 
il n ’cn apparait pas moins, par le but qu’i! se 
proposa, pat* son g6nic pratique, par sa souple 
habileld, comme le dernier des grands em pe- 
reurs de Byzance.

D6s le lendemain de son avencm ent, Mi
chel VIII marquait le desscin de reconquerir 
les provinces enlev^es ci I’cmpire, sur les Grecs 
aussi bien quc sur les Latins. Il reprenait pied 
dans la Mor6e franque (fin 1261); il enlevait 
Janina aux Epirotes (i265), une partie de la  
Mac6doine aux -Bulgares {1264)1 plusieurs des 
lies de I’Archipel aux V ^nitiens; il reprimail 
I’insolence des GdndisJ il replagait sous I’aulo- 
rit6 d’un pr6lat grec les Eglises serbe et bulgare 
(1272). Mais bien vile il se heurta k rhostilite  
de rO ccidenl. La papauW et V enise, cn effet, ne 
renongaient point h {■estaurer I’empice latin ; le 
nouveau souverain des D eux-Siciles, Charles 
d’Anjou, heritier par le traits de Viterbe (1267) 
des droits de I’empereur Baudouin, II, suzerain 
de la principaut6 d ’Achaie par le mariage de son
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fils avec rh6riti6re de Villchardouin, avail du 
c6te d e l’Orienl de plus vastes ambitions encore. 
II conqu^rait Corfou (1267), occupait Durazzo, 
et la c6te d’Epire (1272), prenait le litre de roi 
d’Albanie, s ’alliait k tous les ennemis de I’em - 
pire, aux Bulgares, aux Serbes, au prince de 
Grande Vlachie. ,

Ce fut, dans ce.tte crise redoutable, rhabilel6 
supreme de Michel Pal6ologue d’empScher la 
coalition gdnerale de I’Occident centre les By- 
zantins. Profitant des inquietudes de la pa- 
pauie, qui ne tenait pas k voir grandir outre 

.mesure la puissance de Charles d’Anjou, flat- 
tant le desir qu’avaient toujours les souve- 
r^ins pontifes de r6tablir sur I’fig lise grecque 
rautorite de Rome, il conclut avec Gregoirc X , 
au concile de Lyon {1274), I’accord qui soumet- 
tait k nouveau I’fig lise orientale k la papaute. 
Mais, en echange, Michel VIII obtenait I’assu- 
rance qu’on ne lui disputerait pas Constanti
nople, qu’il aurait en Orient les mains libres, 
qu’il lui serait permis d’y combattre les Latins 
mfimes. Et en effet, d6s 1274? il prenait en fipire 
rbffensive centre les troupes angevines, inter- 
venait en, Thessalie, oh il assi^geait Nhopatras 
(1275), combattait les V^nitiens en Eubhe, et 
poussait ses progrhs en Achaie, oh la mort de
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Guillaume de Villchardouin (1278) alTaiblissail 
grandement la principaut6 franque.

Malheurcusemenl, I’lioslilild irrcduclible dcs 
Gi’ecs conlre Rome Ira versa ccs habiles com bi-, 
naisons. Michel VIII avail impose par la force 
I’union au elerge byzanlin ; il voulut, d’accord 
avec le palriarche Jean Bekkos (1270), la reali- 
ser par la force. II ne reussil par la qu’a provo- 
qudr un sebism e dans rinlcrieur de I’Eglise or- 
Ihodoxe, e l I’anlagonisme enlre les deux mondes, 
qu’il s ’ela il flall6 d’apaiser, n’en devinl que plus 
aigu el plus redoulable. ■

Charles d’Anjou d’aulre pari, fort raecontent, 
ne d6sarmait point. II reorganisait sa domina
tion en Epire (1278), regagnait a ses vues la 
papautd (1281), formait avec Rome e l Venise  
une ligue pour r6tablir I’empire lalin, k laquelle, 
par haine de Michel VIII, adheraient les Serbes, 
les Bulgares et les Grecs mtJmes de Thessalie 
el d’fipire. L’empereur byzanlin fit front par- 
tout. Il battit k Bdrat les generaux de Charles 
a Anjou; surlout, pour briser I’ambition ange- 
vine, il suscita les Vdpres siciliennes (mars 
J282). Mais si par Ik, finalement, il tint en echec 
I’Occident, peut-fitre Michel VIII, trop exclusi- 
vement preoccupd de sa politique k kegard des 
Catins, negligca-t-il a I’excks en Orient le p6ril

HIST, BMP. BY*. 13
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lure qui grandissait en A sie Mineure, le peril 
serbe qui montait en Europe. L ’agilaLion reli- 
gieuse, qu’il avail par ailleurs dechaln6e dans 
I’empir.e, etailpour la monarchic une autre cause 
de faiblesse. Le rfegne de Michel VIII avail sem- 
bl6 marquer pour I’empire un commencement 
de renaissance : la decadence allail suivre, ra- 
pide et ineluctable.

II

L ’e MPIRE  GREC s o u s  LES DERNIERS P a LBOLOGUES
A

(1282-1453). — On le v il bien sous leg sUcces- 
seurs de Michel VIII, sous son fils Andronic II 
(1282-1828;, prince inslruit, beau parleur, ami dcs 
leltres e l Ir^s pieux, m ais incurablement faible 
et mediocre, et sous le petit-fils de celui-ci, 
Andronic III (1828-1341), intelligent, m aisl6ger, 
turbulent et viveur; on le vil sous le long rtgne  
de Jean V (1341-1891), malgrd I’energique di
rection que donna un moment aux affaires le 
souverain remarquable que fut I’usurpateur 
Jean VI Cantacuzene ( i3 4 i - i 3 5 5 ), et malgr6 
les hautes qualites qu’apporta ensuile au trdne 
le fils de Jean V, Manuel II (1891-1425), prince 
eminent, dont on a pu dire « qu’en des temps 
meilleurs il aurait sauve I’empire, si I’empire 
avait pu dire sauve. » L ’empire ne pouvait plus

    
 



LA. PtX A D E N C E  IN T E lU K U nE  I q S

elre sauve. Jean VIII ( i / |25 - i 44<'̂ )> Conslanlin 
Dragasfes ( i 448- i 453), ne purent arrcler la de
cadence ni empficher la m ine, et Ic dernier ne 
sut que se faire tuer herolquement sur^lcs rem- 
parls de sa capitale prise d’assaut. Pen iniporle 
done que, pendant ce siecle e l demi, I’enipire 
ait, parfois encore, eu & sa tele dcs hommes dc 
valeur : les ev6nemenls etaient plus fprls que 
leurvolonte; au dedans comme au dehors, les 
causes de m ine etaient irremediables.

L e&  c a u ses in te rie u r e s  d e  la  d ic a d e n c e . — L e s  

g u e r r e s  c iv ile s. — En face des perils exterieurs 
qui menagaient la monarchic, il eOt fallu que 
I’empire demeurtU uni, tranquille et fort. L ’epo- 
que des Paieologues, au contraire, ful pleine de 
revolutions et de discordes civiles. Conlre An- 
dronic H se soulevait son petit-fils, le futur An- 
dronic III, que le vieil empereur pretendait dc- 
pouiller d eses  droits legitim es autrdne; et pen
dant plusieurs anneeS  ̂ (1821-1828), la guerre, 
coupee de treves passageres, desola I’cmpire, 
pour aboulir finalement a la prise de Constanti
nople par les revoltes et i  la chute d’AndronSc II. 
Pendant la regcnce d’Anne de Savoie et la m i- 
norbe de Jean V  Paleologue, Jean Cantacuzene, 
h son tour, se proclama empereur ( i 3 4 i) ,  et
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pendant six annees ( i 3 4 i - i 347 ) le monde grec 
se  divisa en deux partis, I’arislocralie tenant 
pour Fusurpa,leur, le  peuple pour la dynastic 
legitim e, jusqu'au jour od la capitale tomba, 
par une trahison, aux mains du pr6tendant. 
Pendant le r6gne de Jean Cantacuzene ( i347~ 
i 355) ,  les inti^igues de Jean V Palcologue, h qui 
le nouvel empcrcur avait conserv6 sa .part de 
pouvoir, troublcrent constam m ent la m onarchie. 
et amenerent une revolution nouvelle qui ren- 
versa Cantacuzene. Puis ce furenl les dem6l6s 
de Jean V avec son fils Andronic (1376), avec 
son petit-fils Jean (iSq i), qui, Tun et I’autre,
reussirent a ecarter momentanement du tr6ne le( <
vieux souverain. Et la chose grave, c’est qu’au 
cours de ces luttes, sans' scrupules les adver- 
saires appelaient k leur aide tous les ennemis 
de I’empire, Bulgares, Scrbes, Turcs, • payant 
leur concours de larges subsides, de cessions  
de territoires m6me et ouvrant ainsi la porte k 
ceux qui rdvaient la destruction de la monar
chie. Tout patriotisme, toute intelligence poli
tique mdme avaient disparu dans le conflit de 
ces ambitions exasperees.

L e s  q u e n e lle s  s o c ia le s  e t r e lig ie u s e s . — Des 
antagonismes religieux et sociaux aggravaient
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la miscrft dcs d iscordcs civiles. Vers le m i
lieu du xiv' s ite le , un vent de rdvolulion so- 
ciale passait sur la m onarchic : Ics classes inf6-  
rieures s ’insurgeaient centre I’aristocralie de 
naissance ou de riche ssc ; ct pendant sept an- 
n(ies (1342-1349), Thessaloniquc, la secondc 
ville de I’empire, 6tait, par I’agilation dcs Z i- 
lotes, reniplie de troubles, do terreur et desang. 
La cite macedonienne se constitua on une v<iri- 
table rcpublique independantc, dont la tumul- 
tueuse histoire est un des Episodes les plus in- 
I6rcssants do la vie de I’empire grec au xiv” sic- 
cle; et cc n’est point sans peine que Jean Can- 
lacuzene rctablit finalement dans la ville qui 
avait pris parti conlre lui I’ordre et la paix.

Les luttes rcligieuses, n6es surtoutide I’hos- 
tilite seculaire enlre Grecs et Latins, augmen- 
taient cncorq le desarroi. Michel VIII, par po
litique, avait c r u  sage dq se rapprocher de 
Rome' et de r6 tablir I’union enlre les E g lise s; 
il avait soulevd, pariJi, un m econtcntem enl si 
grave que le premier soin de son successeur . 
Andfonic II fut de faire sa  paix avec le clerg6 
orthodoxe, en denonqant I’accord conclu avec 
la papaul6 . L’antagonism e entre Latins et Grccs 
s'en etait naturellement accru et, dans la mo
narchic mfime, I’opposition entre les partisans
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et les adversaircs de I’union. Uneardente pole- 
mique enlretenait cctte agitation et transfor- 
mait insensiblemcnt toute sympathie pour les 
id6es latines en une veritable trahison a 
gard de la patrie,. D ansces conditions, la moin- 
dre occasion decbalnait I’opposition du nationa- 
lisme byzantin contre I'Occidcnt. Ce fut la rai
son profonde du debat, d’apparence purement 
thdologiquc, qu’on nomme la querelle des H6sy- 
chastes et qui, pendant dix ans ( i 3 4 i - i 3 5 i), trou- 
bla et divisa I’empirc. Dans cette affaire, nee'en 
apparence des reveries etranges de quelques 
m oines de I’Athos, ce qui s ’opposait en r6alit6, 
c ’elait Pesprit grcc et I’esprit latin, le m ysti- 
cism e oriental, que representaient les II6sy- 
chastes et leur dcfenseur Gr<5goire Palamas, et 
le rationalismc latin, dont les tenants 6taient 
un Barlaaln et un Akyndinos, nourris de saint 
Thomas d’Aquiri et rompus k la dialectique sco- 
lastique; et c ’est pour cela que la lutte prit fort 
vite une coulour politique, Cantacuzene prenant 
parti pour I’Alhos ct Anne de Savoie pour Bar- 
laam.

II en alia de meme quand, par ndcessitd poli
tique, Jean V (iSGq), puis Manuel II ( i4 i 7)> 
Gomnien^krent a ndgocier avec Rome et que, 
pour conjurer le peril turc, Jean VIII tenta un
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effort (lesespere. L ’empereur vint en personae 
CD Ilalie (143?) et signa avec Eugene IV, au 
concile de Florence, I’accord qui m ettail fin au 
sch'isme ( i 439). Comme Michel VIII, il se  heurta 
a I’intransigeance farouche du clerg6 et du peuple 
orthodoxes, persuadds que, malgre toules leurs 
prom esses, Ics Latins ne poursuivaient que « la 
destruction de la ville, de la race et du nom  
grcc, » Jean VIII et son successeur Constan
tin XI eurent beau essayer d’imposer I’union 
par la force ; I’emeute - gronda jusque sous les  
voOtes de Sainte-Sophie (1452); la vcille de 

;la catastrophe oii allait sombrer Constantino
ple, on se passionnait dans la ville pour ou 
Conlre I’union, et certains hommes declaraient 
qu’ils « aimaient mieux voir regner k Byzance 
le turban des Turcs que la mitre des Latins. »

L a  d e tr e s s e  f in a n c iir e  et m iliia ir e . —  Par la- 
dessus, c’6 tait la detresse financiere. Malgr6 la 
tyrannic fiscale, I’impOt foncier^ dans un pays 
com pl6tenient ruind par la guerre, ne rapportait 
plus au tr6sor que des ressources insuffisantesi 
Les douanes, depuis que le commerce de I’em - 
pire dtait tombe aux mains des V 6nitiens et des 
G6nois, diminuaient avec une rapidity crois- 
sante. Le gouverncmenl <5tait r^duit h alterer les
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monnaies, I’empcreur a empruntcr ct a mellre 
en gage les joyaux tie la couronne ; I’argent 
manquait, le tresor etait vide. La decadence 
mililaire n’ctait pas moins grave : rarmce, nu- 
nieriquement faible, indisciplinee e l mal lenue 
en main, etait de plus en plus impuissanle a d6- 
fondre I’empire. Les mercenaires au service de 
la monarchie se rcvoltairenl centre ellc, comme 
fit, sous Andronic II, la Grande Compagnie ca- 
talane qui, maitresse de Gallipoli, bloqua pen
dant deux ans Conslantinople (i3o5-i3o7) et pro- 
mena ses etendardsvictorieux travers la Mace
doine et la Grece ( i3 o 7 - i3 ii) ;  comme firenl, au 
m ilieu du xiv® siecle, les auxiliaires serbes et 
lures, qui ravagerent et pillerent I’empirfe-sans 
merci. Sur mer, e ’etait la mfime faiblesse. Mi
chel VIII avail essay6 de reconstituer la flotte 
byzantine ; ses successeurs jugerent la d6pense 
inutile et abandonnirent la c^omination des 
mers orientales aux escadres des republiques 
ilaliennes. L'empire s ’en allait a I’abandon, 
sans force centre les perils qui le rae'nagaient^ 
rexterieur.

L e s  c a u se s  e x ld r ie u r e s  d e  la  d e c a d e n c e . ‘—  
B u lg a r e s  e t S e r b e s . — Depuis la mort de Jean 
Asen (1241), I’erapire vlaquo-bulgare, si i;edou-
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table pour Byzance' dcpuis la fin du xii® siiicle, 
s ’6tait fort alTaibli par suite des luttes intestines 
qui le d6chiraienl. La grave defaite que les  
Serbes inflig^rent au tsar Michel a Velboujd 
( i3 3o) acbcva de m iner sa puissance. Cepen- 
dant les Bulgares demeuraient toujours pour 
I’empire des voisins inqui^tants; ils interve- 
naient dans les affaires byzantines, profitaient 
de I’appui qu’il^ apportaienl h AndronicII ou a 
Anne de Savoie pour exiger de larges cessions  
de territoires; surtout, de leurs incursions inccs- 
santes, le pays grec sortait epouvanlablement 
devaste. Mais les Serbes surtout etaienl devenus 
pour Byzance des adversaires terribles. Sous , 
les successeurs d’fitienne Nemanya, Ouroch I*'' 
(1243-1276), Dragoutine (1276-1282), Miloutine 
(1282-1321), la Serbie s ’elait agrandie aux de
pens des Bulgares et des Grecs jusqu’a devenir 
I’Etat le plus important de la peninsule bal- 
kanique. Ouroch I*;'’ avaitconquis la haute vallee 
du Vardar (1272); Miloutine, s ’appuyant sur 
Talliance des fipirotcs et des Angevins, avait 
occup6 Uskub (1282), conquis la region do 
Scrr6s et de Christopolis, qui lui ouvrait l’acc6.s 
de BArchipel (1283), m is la main sur Ochrida, 
Prespa et toute la Macedoine occidentale, en- 
vahi I’Albanie du Nord (1296) et obligd An-
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dronic II a lui reconnailre toutcs ses conqufilcs 
(1298) : et comme "ics Bulgares, les Serbes 
s ’elaient mfiles sans cesse aux troubles inte- 
rieurs de I’empire grec. ,

Quand Etienne Douchan ( i 3 3 i - i 355 ) monta 
sur le trdne, la Serbie s ’etendait de la Save 
et du Danube au nord jusqu’Ji Stroumitza et 
Prilep au sud, de la Bosna a I’ouest au Rilo- 
dagh et k la Slrouma k Test. Douchan vou-, 
lut faire d’elle davantage encore : il rfiva de 
r6unir sous son autorit^ toute la peninsule des 
Balkans et d6 ceindre k Constantinople la cou- 
ronne imp^riale. Habile diplom ate, grand 
general, intelligent, volontaire et tenace, il 
commenga par achever la conqufite de la Ma
cedoine occidentale ( i 3 34 );  puis, enlevant I’Al- 
banie aux AngevinS jusqu’k Durazzo et.Yalona, 
I’Epire aux Grecs jusqu’k Janina ( i 34o ), |il 
poussa ses progr^s en Macedoine, ou les, By- 
zantins ne conservkrent que Thessalonique et 
la Chalcidique, et ok la frontiere serbe attei- 
gnit vers Test la Maritza ( i 3 4 5 ). Et en i 3 4 6 , 
dans la cath^drale d’Uskub, Douchan se faisait 
solennellem ent couronner « empereur et auto
crate des Serbes et des Romains ». L’empire 
serbe s ’etendait main tenant du Danube a la 
mer Eg^e et k I’Adriatique : Douchan I’organi-

    
 



LES PERILS EXTKRIEUttS 2o3

sail sur le module de B yzance; il lui donnait unc 
legislation (1349), *1 instituait Ipek un palriar- 
cat independant de C onslanlinople; vainqueur 
des Grecs (en i 3 5 i il assiegeait Thessalonique), 
des Angevins, du roi de Bosnie, du roi d e llo n -  
grie, H apparaissail comme Ic prince le plus 
puissant des Balkans, el le pape le proclamait 
« le chef de la lutte contre les Turcs ». Il 
ne restait plus h Douchan qu’k prendre Cons
tantinople. Il le Icnta ( i355 ), conquit Andrino- 
p lee t la Thrace, et mourut brusquement, — mal- 
heureuseinent pour la chr6tient6 , — en vue de 
la ville donl il r^vait de faire sa capitale. Lui 
mort, son empire se disloqua vite. Mais, de cetle 
lutte de vingt-cinq ans, Byzance sortait un peu 
plus faible encore.

L e s  T u r c s . — Pendant qu’ainsi, en Europe, 
I’empire grec diniinuait sows I’assaut des Etats 
slaves, les Turcs Osmanlis progressaient en 
A sie, sous la conduite de trois grands chefs, 
Ertogrul, Osman (1289-1326) et Orkhan (i326- 
1359). Malgr6 les efforts, parfois heureux, d’An- 
dronic II pour les arrfiter, Brousse tombait en 
1326 aiJ  ̂ mains des Ottomans, qui y  6tablis- 
saient leur capitale. Nic6e succomba ensuite 
(1329), puis N icom M ie (i3 3 7 ); en i 338  les Turcs
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alteignaient Ic Bosphore? Ils le franchissaicnt 
bient^t, sur I’appel des Byzantins eux-m6mes, 
qui sollicilaient.avec empr^ssement Icur alliance 
dans leui’s discordes civiles : en i 3 5 3 , Cantacu- 
ztoe, qui d6s i 346  avail donne sa fille cn ma
nage au suUan, r^compensait ses services en 
lui cedant une forteresse sur la c6te europenne 
des Dardanelles. L ’ann6e' suivanlc ( i354 ), Ics 
Turcs s’installaient a Gallipoli; ils occupaienl 
Didymotique et Tzouroulon ( i 357 ) . La penin- 
sule des Balkans leur 6lait ouverte.

Mourad L'' ( i 3 59 - i 38g) en profita. II conquit 
la Thrace ( i 3 6 i), que Jean V  Paleologue dut lui 
reconnaitre ( i 363 ); il emporta Philippopoli et 
bicnlOt Andrinople, ph il transporta sa capilalc 
( i3 6 5h Byzance isolee, cern6e, couple du reste 
de la monarchic, attendait, retranchee derri6re 
ses murailles, le coup supreme qui scm blait 
inevitable. Pendant ce temps, les Ottomans 
achevaient la conqufite de la peninsulc balka- 
nique. lis  ccrasaient sur la Maritza les Serbes 
du sud et les Bulgares (1371); ils installaient 
leurs colonies en Macedoine e l mcnagaient Thes- 
saloriique (1374); ils  envahissaient I’Albanie 
( i 386 ), detruisaient I’empire scrbe h laijournee 
de K ossovo (1389), faisaienl de la Bulgarie *un 
pachalik turc ( i3g3 ). Jean V  Paleologue 6lait
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obIig6 dc sc rcconnaitre Ic vassal du sultan, de 
lui payer tribut, dc lui fournir un contingent 
de troupes pour prendre la dcrni6re place <juc 
les Byzantins poss6daient encore cn A sie Mi- 
neure, Philadelpliie ( iS g i) .

Bajazet (1389-1402) agit plus vigoureusemcnt 
encore i  regard de I’empirc. II bloqua etroile- 
ment (iG gi-iSgb) la capitale grecque; et quand 
eut 6choue, it la bataille dc N icopolis ( i3g6 ), Ic 
grand effort que I'Occident tenia pour sauvcr 
Byzance, il altaqua dc vive force Constantinople 
( i3g7), en meme temps qu’il envahissait la Mor6e. 
Ileureuscment poui' les Grecs, I’invasion mon- 
gole ct la defaite retentissante que Timour infli- 
gea aux Turcs Angora (1402) donnfirent i  I'em- 
pire vingt ans encore de r^pit. Mais, en i 4ai» 
Mourad II ( i4 2 i- i4 5 i)  reprenait I’offcnsive. II 
atlaquait, d’ailleurs sans succfes, Constantinople, 
qui r6sista ^nergiquement (1422); il prenait 
Thessalonique ( i 43o) que, depuis 1428, les V6ni- 
tiens avaient achet^e aux Grecs; un de ses g6- 
n^raux p6netrait en Mor6e (1428); lui-m,6mc 
portait ses armes en Bosnie, en Albanie, et 
imposait tribut au prince de Valachie. L’cmpire 
grec, aux; abois, ne poss^dait plus, outre Cons
tantinople et la region voisine jusqu’i  Derkon 
et Selymbria, que quelques territoires 6pars
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sur le littoral, Anchialos, Mesembria, I’Athos, et 
le PeIoipon6se qui, reconquis presque compl^te- 
ment sur les Latins, devenait alors coinme le 
centre d© la nationalite grecque. Malgr6 les 
efforts h^ro’iques de JeanH unyade, qui ballit en 
1443 les Turcs k ^alovatz, malgr6 la resistance 
de Scanderbeg en Albanic, les Ottomans pour- 
suivaient leurs avantages. En i 4 4 4 »  ̂ la bataille 
de Varna, le dernier grand* ellort que tentait en 
Orient la cliretienl6 6 tait bris^; le ducb6 d’A- 
tlidnes se soumettait aux Turcs; la principaute 
de Mor^e envahie ( i 446 ) etait oblig6e de se re- 
connaitre tributaire; Jean Hunyade etait defait 
a la seconde bataille de K ossovo ( i44^)- Cons
tantinople seule, survivait, citadelle inexpu
gnable, et elle sem blait Si elle seule constituer 
tout I’empire. Mais, pour elle aussi, la fin etait 
proche. Mahomet II, en montant#sur le tr6ne 
( i 4 5 i ) ,  avait le ferme desscin de s ’en emparer.

B y z a n c e  e t  le s  L a t in s .  Au lieu d’aider St la 
defense de I’empire, les Latins etablis en Orient, 
V enitiens et Genois, n ’avaient fait qUe profiter 
egoistem ent de sa detresse et precipiter sa m ine.

Etablis par Michel Paieologue h Galata, en 
face de Constantinople (1267), instalies sur la' 
c6te d’Asie Mineure et dans la mer Noire, les
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Genois, selon I’expression d’un historien grec, 
« avaient ferm6 aux Remains toutes les routes 
du commerce maritime »; et quoique, sous le 
regne d’Andronic III, les Grccs eussent momcn- 
lanement reconquis sur eux Chios (1829), L es
bos ( i 336) et Phocee ( i34o), ces succiis sans 
lendemain n’avaient diminu6 ni- I’insolcnce ni 
I’apretd au gairi des marchands strangers. Les 
V^nitiens, maitres de I’Archipel, et rentr^s bien 
vite a Constantinople et & Tliessalonique, n’6- 
taient pas moins redoutables. Les deux rdpu- 
bliques se comportaient dans I’empire comme 
en pays conquis, bravant les souverains byzan- 
tins et leur imposant Icur volontd par la force, 
remplissant la capitalc de troubles et de meur- 
tres, faisant p6ndtrer leurs escadres jusque dans 
la Come d’Qr, provoquaht des revolutions dans 
la capitale (iSyS), se faisant ceder par la menace 
des territoires ou accorder des privileges, ins- 
tallant — comme firentles Genois en i 348  — une 
station navale dans le Bospbore, pillant les su- 
jets grecs et attaquant Constantinople m6me, —  
comme firentles Venitiens en i 3o5 , les Genois qn 
1348, — quand ils croyaient avoir a se plaindre 
de I’empereur. Les Byzantins,' tout en s ’en indi
gnant', acceptaient ces insolences, impuissants 
qu’ils etaient a les repousser par la force : et
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de celle  situation V^nitiens ct Genois profitaient 
pour exploiter la monarchic. V enise organisait 
son empire colonial dans les mers du Levant. 
Genes creait, dans Chios reconquise ( 1347) 
puissante soci6td comnierciale appe^e « la 
Mahone ». L es .Latins, scion le m ot d ’un histo- 
rien byzantin « s ’etaient empar6s de toutes les 
richesses des Byzantins ct de presque tons les  
revenus de la mer », achevant ainsi la m ine• j
econom ique de I’empire.

Le reste de I’Occident ne se preoccupait guere 
davantage de' Byzance. Sans doute, la croisade 
de 1843 avail reconquis Smyrne pour quelqucs 
ann6es, et celle de 1866 repris un moment Galli
poli aux Turcs. Sans doute, la chr6tient6 avail 
tente en 1896 le grand effort qui aboutit au d6- 
sastre de N icopolis, et en i 444  celui qui aboutit 
au desastre de V arna; et sans doute encore, pen
dant deux ans (1397-1899), le marechal de France 
Boucicaut avail ddfendu avec couragp Constan
tinople contre les attaques des Turcs. En fait, 
rO ccident se d6sint6ressaitde I’empire byzantin, 
ou ne songeait qu’& profiler de sa misfere pour 
le dominer religieusem ent, le conqu^rir politi- 
quem enl, I’exploiter 6conomiquement. La pa- 
paut6 ne rSvait que de r6tablir I’union, sans 
s ’inquieter des repugnances que les Byzantins
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en eprouvaicnt; Ics princes d’Occident ne pcn- 
saient qu’a partagcr I’empire. Vainement Jean V  
en 1869, Manuel ,II en 1402, Jean VIII en 1489 
vinrentcn Ilalie, en France, en Angleterre, m en- 
dlcr clcs’ secours :■ ils  n^obtinrent qu’un accucil 
courtois et de belles promesses. Etquand Maho
met II se rcsolut 5 en finir avec I’empire grec, 
Byzance, (ipuisee, abandonnee, n’avait plus qu’5 
bien mourir.

L a  p r is e  d e  C o n s ta n tin o p le  p a r  le s  T a r e s . —  
C’est cc qu’elle lit. Des son av^nement, Ma
nuel II avail m anifesl6 ses intentions, en cons- 
truisant sur le Bosphore la forteresse de Bou- 
m ili-H issar, qui coupait Ics communications 
de Constantinople avec la mer Noire, en cn- 
voyant, d’autre part, une expedition en  ̂Moree 
(1452), pour empficher les despotes grecs de 
Mistra de secourir la capitale. Bienldt, le sultan 
vint altaquer la ville (5  avril i 458). A la for
midable armde turque, qui comprenait pr^s de 
iGojOOo hom m es, I’empereur Constantin Dra- 
gas6s pouvait opposer g.ooo soldats & peine, 
dont la m oilie au moins eiaient des dtrangers; 
les Grecs, par hostilile k I’union rctablie par 
leu r . souverain, firent, en gdneral, assez mal 
leur devoir, Pourtant, malgr6 la puissance de

HI8T. EMP. BYZ. 14
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rarlillerie turquc et le canon formidable de 
I’ingdnieur Orban, un premier assaut fut re- 
poussd (iS .avril). Mais Mahomet II r6ussit & 
fail’e passer sa flotte dans la Corne d’Or et k 

menacer ainsi un autre secteur des rem-I ‘
parts. Cependant I’assaut du 7 mai dchoua en
core. Mais dans les remparts de la ville, aux 
abords de la porte de Saint-Romain, la br6che 
etait ouverte. Dans la nuit du 28 au 29 mai i 453 , 
I’attaque supreme commenga. Deux fois, les 
Turcs furent repoussds; alors Mahomet langa k 

I’assaut les janissaires. A ce moment, le Gdnois 
Giustiniani, qui avait 6td avec I’empereur TSme 
de la defense, fut bless6 griivem ent et dut quit
ter soh poste de combat, d6sorganisant par la 
la defense. L ’empereur, cependant, continuait h 
se battre courageusement, lorsqu’un parti en- 
nem i, forgant la poterne nom m ee Xyloporta, 
vint par derriere assaillir les defenseurs. C’6tait 
la fin. Constantin DragasSs se fit tuer en h6ros 
sur la br^che, mettant ainsi sur Byzance un 
dernier rayon de beauts. Mais les Turcs etaient 
inaitres de la ville. Ce fut alors, dans Constari-. 
tinople prise, le pillage et le m assacre; plus de 
60,000 pprsonnes furent rSduites en captivity. 
Et le 3o. mai i 4 5 3 , k huit heures du matin, 
Mahomet II faisait dans Byzance son entree
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solennelle et veiiail dans Sainle-Sophie rendre 
graces au Dieu de I'lslam.

Ill

La c i v i l i s a t i o n  b y z a n t i n e  a l ’e p o q u e  d e s  

P a l e o l o g u e s . — Pourlant telle elait, jusqu’en 
sa decadence, la vilalil6 de. ccUe civilisation  
byzantine, qu’une suprdrac renaissance, lilti^- 
raire et artislique^ pare d’un rayon de gloire 
mourante I’epoquc des Paleologues.

Dans le mondc du xiv® et du xv® si6cle, Cons
tantinople demeurait toujours une des plus 
belles et des plus illustres cites de I’univers, la 
mctrppole de I’orthodoxie ou afduaient les p61e- 
rins de I’Orient grec et slave, la grande ville de 
commerce oil se rencohtraient les marchands dc 
tout rO ccident, le centre magnifique et fecond 
d ’une culture .intellectuelle et artistique remar- 
quable. Les ^coles de la capitale byzantine 
6taient plus florissantes et plus frequentees que 
jam ais, et les grands professevu's dc I’Univcr- 
*site, les Planude, les Moschopoulos, Ics Trikli- 
nibs, au commencement du xiv®sibcle, plus tard 
les Cbrysoloras ou les Argyropoulos, en y  renou- 
.velant I’etude des berivains classiques, se mon- 
traient les dignes prbeurseurs des humanistes
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dc la Renaissance. A upris d’eux, Ics philoso- 
phes, Ics G^miste Plethon, les Bessarion, con- 
tinuaient la Iradilion de I’etude des doctrines 
plaloniciennes et se pr6paraienl & les Irans- 
Tpeltrc k rO ccident. Puis, c ’6lait toule une 
pleiade de talents originaux et personnels, h is- 
toriens comme Jean Cantacuz6ne ou Nicephore 
Gr^goras au xiv®si6cle, com m e Phrantzes, Ducas, 
Chalcondyl6s ou Critobule au xv®; th6ologiens 
com m e Gregoire Palam as ou les deux Cabasi- 
las au XIV® siecle, comme Marcos Eugenikos 
ou Georges Scholarios au xv® siecle, orateurs 
com m e Nicephore Chumnos ou Dem^triuS Cy- 
dones, essayistes comme Theodore Mdtochite 
ou Manuel Paleologue, poctes comme Manuel 
Philes, satiriques comme I’auteur anonyme de la 
Dcscente de Mazaris aux enfers. Les sciences, 
I’astronomie, la m6decine, les sciences de la 
nature, etaientcultivees i  I’̂ gal deS lettres, et on 
a pu dire justem ent des savants" d6‘ ce temps 
qu’ils  n ’ont pas rendu m oins de .services qu’un 
Roger Bacon n’en rendit en Occident. II sem ble 
vraiment qu’k la veille de succomber, Byzance 
rassemblAt toutes ses Energies intellectuelles 
pour jeter un dernier eclat.

De mSme, k I’aube du xiv® siecle, I’art byzan- 
tin se r^veillait pour une dernicre renaissance;
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Revcnant a ses sources les plus ancicmies, a ccttc 
tradition alexandrine en parliculicr que remet- 
taient en honneur les humanistes du temps, cet 
art perd son caract6re abstrait pour se faire vi- 
vant ct piltoresque, tour a tour emu, drama- 
tique ou charinant.^L’iconographie s ’cnrichit et 
se renouvellc, plus palhdtique e l plus passion- 
n6e. La coulcur, harmonieuse et savanlc, est 
d’une technique presque impressionniste. Des 
ecoles se forment, diverses d'inspiralion ct dc 
style : 6cole de Constantinople, dont les m o- 
saiqucs de Kahric-djami (commencement du 
XIV® siccle) sont le chef-d’oeuvre; dcole mac6do- 
nienne, dont les matlres onl decore les i^glises 
de la M acedoine, de la V ieille Serbie et les 
plus anciennes 6glises de I’Athos, et dont lo 
fameux Manuel Pans6linos est peul-etrc, an 
XVI® siecle, le dernier repr6sentant; ecolc cre- 
toise, dont Ic.s fresques de Mistra sont> sans 
doute le chef-d’oeuvre. Ainsi Byzance, en appa- 
rence epuisee, retrouve, aii xiv® siccle comme 
jadis au x®, au contact de la tradition antique, 
une vigueur nouvelle ; et par ce puissant mou- 
vem ent d’art, comparable k la Renaissance ila- 
lienne du xiv® si6cle, et qui cependant no lui 
doit rien, une fois encore I’influence de By
zance s ’etend sur tout Ic monde oriental, chez
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les Serbcs, chcz Ics Russes, chez les Rou- 
mains.

L e  d e s p o ta l d e  M is lr a .  — Enlre ces divers 
'centres de culture intellectuelle et artistique, 
Mistra merite une mention particuliere.

Fondee par Guillaume de Villehardouin, au- 
dessus de la plaine oil fut Sparte, devenue en- 
suite la residence des despotes grecs du P elo- 
poncse, Mistra, avec ses dglises toutes dccorees 
de fresques, ses murailles, ses m aisons, ses pa
lais, est, comme on I’a dit justem ent, une Pom - 
pei byzantine. Apres qu’en 1262 la v ille  fut re
venue au pouvoir des Byzantins, Andronic II 
s ’appliqua ii la peupler et i  I’embellir et il y fit 
batir plusieurs eg lises. Jean Cantacuz6ne plus 
tard s ’y intcressa davantage encore. II fit de la 
province de Mor6e, progressivem ent reconquise 
sui* les F rancs,. un apanage pour son fils Cadet 
Manuel, qui regut le titre de d e $ p o le  (1848); et 
sons le gouvernem ent de ce prince, comme 
sous celui des cadets de la dynastie des Raleo- 
logues qui lui succederent (& partir de i 38 3 ), 
Mistra fut le centre d’une cour brillante, artiste

t

et lettr^e, veritable foyer d’hellenism e et d’hu- 
manisme, et refuge de la nationality grecque 
expiranle.

    
 



LA c i v i l i s a t i o n  BVZANTINB 2 J 5

C’cst en efTct un trait digne d’aftention que, 
dans celtc Byzancc, qui si longtem ps s ’ctait 
diisinteressee de la Gr6ce antique, brusque- 
ment, h la veille de la catastrophe, reparalt le 
souvenir des loinlaines origines hell^niques. 
Sur les Icvres des gens du xv® siecle, se ren- 
contrenl de fa^on inattendue les grands noins 
des Pericles et des Themistocle, des Lycurgue e l 
des fipaminondas, dont on se plait & rappclor ce 
qu’ils firent jadis « pour la chose publiquc, pour 
la palrie ». Les hommes les plus 6minenls du 
temps, un G6miste Pldthon, un Bessarion, voicnl 
dans le reveil de la tradition hellenique le le - 
vain qui sauvera I’cmpire, et ils adjurent le sou- 
verain de prendre, au lieu du litre suranne de 
basileus des Remains, le nom nouveau c l vi- 
vant de roi des Hellenes, « qui a lui soul suffira, 
disent-ils, pour assurer le salut des Hell6nes 
libres el la delivrance de leurs freres esclaves ». 
Bessarion rappclle au dernier des Paleologues 
les exploits des Spartiates d’autrefois et le sup- 
plie de se mettre & la ̂ lete de leurs descendants 
pour alTranchir I’Europe des Tures et recon-, 
qu^'rir en A sie riieritage de ses peres. Plelhon  
propose k Manuel II tout un programme de r6- 
formes — a la veille de la catastrophe supreme 
—  pour r ile llad e r6g6ner^e. Et si vaines quo
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semblent ces illusions, au moment oil Maho
m et II est aux poi’tcs, cc n’en est pas moins un 
fait remarquable que cette reprise de conscience 
de rhell^nisme qui ne veut pas mourir, que 
cette vue prophetique d ’un avenir lointain oil, 
selon le m ot d’un 6crivain du xv® sifecle, Chal- 
condyles, « quelque jour un roi grec et ses suc- 
cesseurs restaureront un royaume oii les fils des 
Hellenes, r6unis administreront eux-mfimes leurs 
affaires en formant une nation 

C’est k la cour de Mistra surlout que se sont 
exprimees ces aspirations, et pareillem ent c ’est 
dans les eglises de Mistra, & la Metropole (com
mencement du XIV® si6cle), ii la Peribleptos (mi
lieu du XIV® siecle) k la Pantanassa (xv® siecle), 
que se rencontrent quelques-uns des chefs- 
d’cBuvre de la Renaissance artistique de ce 
temps. On y  observe une rare entente du sens 
decoratif, une recherche du pittoresque, du mou- 
vement, de I’expression, un goht rtmarquable 
do I’elegance e l de la i^rScCj un sens admirable 
de la couleur, delicate et vigoureuse k la fois, 
un art savant et libre tout ensemble. Les m6mes 
qualil6s se retrouvenl dans les fresques des 
6glises de Macedoine com m e dans les pcintures 
les plus anciennes des monast^res de I’Athos. 
Elies montrenl de quelle originalit6 Creatrice
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I’art byzanlin 6lait capable encore el jcl lent sur 
l’6poque des Paleologues unc supreme splen- 
deur.

L 'e m p ir e  g r e c  d e  T v e b iz o n d e . — A I’aulrc 
cxlremild du monde byzanlin, au fond de la 
mer Noire, l’empire lointain de Trebizondc 
olTrait vers le meme temps un autre centre inle- 
ressant de civilisation helldnique.

Au commencement du xm' Siecle, Alexis I" 
(iao4*i222), de la famille des Comnenes, avail 
fondd, malgrd les atlaques des souverains de Ni- 
cde et des Turcs Seldjoucides, un Etat qui com- 
prenait tout I’ancien Pont Polemoniaque ct s ’6- 
tendail vers Test jusqu’au Phase. Mais isole aux 
extremitds de I’Orient, perdu enlre les, Turcs ct 
les M ongols, trouble h I’inlerieur par les que- 
relles de sa turbulente noblesse feodale, ex- 
ploilc par les Gdnois, jalouse par les souve
rains grecs de Contantinople, le nouvel empire 
mena une existence souvent difficile. II connul 
pourtant des,jours prospdres, sous le regne 
d’Alcxis II ( i 2 9 7-i 33o), so u s  le long gouverne- 
ment d’Alexis III ( i34o - i3go), qui embellit sa 
capitale d’dglises et de monastdreS. Etagee au- 
dessus de la mer, parmi les caux courantcs cT la 
verdure, prodigieusem cnt riche par le grand
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commerce qu’elle faisait avec I’interieur de 
I’Asio, celebrc par son luxe et par la beauts de 
ses princesses, Tr6bizonde 6tail alors une des 
plus belles vijles de I’Orient et un des grands 
marches du monde. Sur le plateau qui dominait 
le rivage, le palais des princes etait une mer- 
veille d’elegante magnificence, et la renoinmee 
de la cite, « tSte et ceil de I’A sie tout enti^re », 

:̂tait repandue dans tout le monde oriental. 
Sans doute, partir du com m encem ent du 
XV® si6cle. une demoralisation profonde troubla 
la cour des Comnfenes et la remplit d’intrigues 
sanglantcs et de tragiques aventures. II n’en 
subsista pas moins, grSce Tempire de Tr6bi- 
zonde, au fond du Pont-Euxin, un rellet des 
gloires de Byzance, et pendant deux sifecles et 
demi, la nationality grecque Irouva l i  un de 
ses refuges.

Le despotat ,de Moree et I’empire de Trebi- 
zonde devaient survivre quelques anndes a peine 
& la chute de Constantinople. Des i 4 5 3 , 1’insur- 
rection albanaise dans le Peloponfese avait amen6 
fes Turcs en Mor6e, et les despotes, fr^res de 
Constantin XI, apres avoir appele les Ottomans 
h leur aide, avaient dd se recdnnallre les vas- 
saux du sultan. Lorsque en 1469 Thomas re
fuse le tribut, ce fut plus grave. Mahomet II en
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personne parul en Morce, brisant toutes les r<5- 
sislanccs, sans rcussir pourtanl a emporter 
Mislra. Les despotcs encore une fois durent sc 
soumettre, mais bientOt a nouveau ils  se soulc- 
vferent. Alors le sultan mareba droit k Mistra, 
deposa le despote Demetrius qu’il emmena pri- 
sonnier; I’autre prince grec s ’enfuit en Italie, et 
la Moree devint une province turque (1460).

David Comnene, le dernier erapereiir de Tr6- 
bizonde, succomba en 1461. Vainement il avail 
essays dc s ’appuyer sur le mari de sa niece, le 
prince turcoman Ouzoun Hassan. En 1461 Ma
hom et II paraissait en Anatolic, battail les 
troupes d’Hassan, puis sc re to urna it coni re Tr«i- 
bizondc, qui dul capituler. Ce qui restait de la 
famille impdriale fut intern^ par ordre du sultan 
pres de Serr6s en Macedoine. C’ita it la fin du 
dernier Etat grec d’Orienl.

Ainsi finit I’empire byzantin, aprfis plus de 
m ille ans d’existence, et d’une existence sou- 
vent glorieuse,' apr6s avoir cte, durant des sio- 
cles, le champion de la ebriitiente contre I'lslam, 
le defenseur de la civilisation contre la bar
baric, I’educateur de TOrient slave, apres avoir, 
jusqu’en Occident, fait senlir son influence. Mais 
alors meme que Byzance fut tombiie, alors qu’elle

    
 



220 L EMPIUK BYZANTIN SOUS LES PALEOLOGUES

eut cessc d’exislcr en lant qu’empirc, d ie  cou- 
tinua d’excrcer dans tout le monde oriental une 
‘action’ toute-puissante, et d ie  I’exercc encore 
aujourd’liui. Des extr^mites de la Gr6ce an fond 
de la Russic, tons les peoples de I’Europe oricn- 
tale, Turcs et Grecs, Serbes et Bulgares, Rou- 
mains et R usses, ont conserve le souvenir v i- 
vant et les traditions de Byzance disparue. Et 
par la celte vieille histoire, assez mal connue,, 
un peu oubli^e, n’est point, comme on le  croil 
trop volontiers, une histoire m orte; d ie  a laisse  
jusqu’en notre temps, dans le monvement des 
idces com m e dans les ambitions de la politique, 
des traces profondes, et elle contient toujours 
en elle, pour tous les peuples qui ont recueilli 
son heritage, deS prom esses et des gages d’ave- 
nir. C’est par la que la civilisation byzanline 
merite doilblement I’attention, autant' pour ce 
qu’elle fut^en elle-mSme que pour tout ce qui 
reste d'elle dans I’histoire^de notre temps.
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1453-29 mai. — Prise de Constantinople par les Turcs.

    
 



BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE
Des principaux ouvrages h lire ou a consulter

H i STOIRE E^N ERALB o k  l ’EMPIRE  B YZA frriN . — It 
n’existe point actuellement, saiif peut-iJlre en Russie, 
d’tiistoire generate detailUje et complete de I’emplre by- 
zantin, que Ton puisse considdrer coiuiiie dtanl au cou- 
rant des dernidres recherches scientiliques. L’ouvrage 
de Gibbon ; H is t o r y  o f  th e  d e c lin e  a n d  f a l l  o f  th e  R o 

m a n  e m p ir e , est etrangement tendancicux et vicilli, cl 
I’edition nouvelle qu’eii a donnde Bury (Londrcs, 
j vol.) vaut surtout par les precieuses notes dont fa 
accoiupagnde I’editeur. Le livre de Finlay : H is t o r y  o f  

G r e c e  f r o m  its  c o n q u e s t b y  th e R o m a n s to  th e p r e s e n t  

t im e  (ed. nouvelle de Tozer, Oxford, 1877, 7 vol.), de 
mdme que celui, plus sommaire, de Herlzberg, Ge~  

s c h ic h t e  d e r  B y z a n t in e r  a n d  d e s  O sm a n isch e n  R e ic h e s  

b is g e g e n  E n d e  d e s  X V I  J a h r h u n d e r ts (Berlin, iS83, 
I vol.), sont anterieurs aux grands travaux scientiliques 
de ces dernidrcs anndes; et si le travail de ,Ch. Hopf, 
public dans I’Encyclopedie de l5rsch et Gruber (t. 85 et 
86), sous le litre: G e s c h ic h te  G r ie c h e iila n d s  v o m  B e g in n  

d e s  M itt e la lt h r s  b is o a f  u n s e r e  Z e it , i867, jmdrite tou- 
jonrS d’dtre consultd, c’est prlncipalenient pour la pe
riods qui suit la 4̂  croisade et pour i’histoire des Etats 
latins qui se fonddrent en Grdce aprds 1204. La C h r o n o -

    
 



a36 B IB U O G U A rJn E  SOM M AIRE

g ra p h ic  by:sanUne de Muralt (Saint-Petersbourg, i855- 
i8 ;3 , 2 vol.), malgre de nombreuses inexactitudes, est 
loujours nn repertoire chronologique utile.

En ces^ernl^res annees, plusieurs savants russcs out 
commence la publication d’histoires gen^ralcs de By- 
zance. Celle de Koulakovski (Kief, igio-igiS) comprend 
trois volumes, qui racontent les 6v6nemenls de 3g5 k 
717. Celle d’Ouspenski (P<5trograd, 1918) ne comple 
encore qu’un volume et s’arrdte pareillement en 717. 
Celle de Vassilief (Petrograd, 1917) comprend, dans son 
tome I, la periode qui va du iv' sificle & 1081. II faut 
ciler enfin 1’ ‘Juxopla ‘EXiiiiSo; de Lambros, dont les 
tomes III k  VI (Ath^nes, 1892-1908) racontent I’bistoire 
de I’empire dcpuis Constantin jusqu’en i453 .

A defaut d’histoire g(5ni6rale de Byzance, il existe quel- 
ques manuels sommaires : les meilleurs sont ceux de 
Gelzer, A b r is s  d e r  b ysa n tin isc h e n K a ise rg e sc h ic h te Q A n -  
nich, 1897, a la suite de la G ssch ich te  d e r  b y z . L i l te r a -  
ta r ,  de Krurabacher); de Jorga, T he b y za n tin e  e m p ire  
(Londres, 1907), et de Foord, The b y za n tin e  e m p ire  
(Londres, 1911).

Monogbaphies relatives a l’histoire byzantine. 
—  N o u s  poss^dons en revanche de nombreux ouvrages 
traitant une portion plus ou moins 6tendq? de I’histoire 
de Byzance. On citera ici les principanx :

P o u r  la  p e r io d e  q u i va de la  f in  du  1F' sibcle a  la  f in  
d a  I X ‘ : Bury, A  h is to r y  o f  th e  la te r  R o m a n  em pire^  

f r o m  A rc a d iu s  to  I re n e  (Londres, 1889, 2 vol.); Diehl, 
J u s tin ie n  e t  la  c iv ilisa tio n  b y za n tin e  a a  F/» (Pa
ris, 1901, I vol.); Pernice, L ’im p e ra to re  E ra c lio  (Flo
rence, igoS); Schwartzlose, D e r  B ild c r s tr e i t (Gotha, 
1890); Br^hier, L a  q u e re lle  d es  im a g e s  (Paris, 1904); 
Lombard, C o n sta n tin  V, em p e re u r  des R om ain s (Paris,

    
 



BIBLIOGnA lM IlE  SOMM.VIUE a 3 j

1902); Bury, H is to r y  o f  th e  ea s te rn  R om an em p ire  (8oi>- 
8G7) (Londres, 1912).

P o u r  la  p d rio d e  q u i va de  la J in  du  /.Y« an com m ence
m e n t du  A'///® s iec le  : Vogt, Basil<f. /" (Paris, 1908); 
Rambaud, L 'E m p ire  g r e c  au  A'® siec le  (Paris, 1870); 
Scliluniberger, N icdphore P hocas (Paris, 1890); L'dpop^e 
b y za n tin e  a  la  f in  d u  A'e s ie c le  {969-1007) (Paris, 1896- 
1903, 3 voU ; Brehier, L e sch ism e o r ie n ta l du  X P  siecle  
(Paris, 1899); Neumann, d ie  W e lts te llu n g  des b y z . 
R eich es  vor den  K r e u zz ilg e n  (Leipzig, 1894; traduction 
fran9aise, Paris, igoS); Chalandon, E ssa i sn r  le  reg n e  
d ’A le x is  C om n en e  (Paris, 1900); Jea n  I I  Comn^ne 
e t  M an u el C om n en e  (Paris, 1912); Cognasso, P a r ti t i  
p o li t ic i  e  lo t te  d in astich e  in  B isa n zio  (Turin, 1912); 
Isa a c  A n g e  (Bessarione, ig i5 ); Luchaire, Innocent I I I  : 
la  q u estion  (T O rien t (Paris, 1907); Norden, D er v ierte  
K r e u z z t ig  (Berlin, 1898).

P o u r  la p d rio d e  q u i va  d e  i s o i f  a  i 453  •' Gerland, 
G esch ich te  d es  la te in isch en  K a iserre ich es  (Hombourg, 
igoS;; Miliarakis, ‘Itnopia tov pamXetou Nixaia; (Athenes, 
1898); Gardner, The L ascarid s o f  X icaea  (Londres, 
1913}; Buchon, R echerches su r  la  prin cipau te  fra n q n e  
d e  M orde  (Paris, 1841-1846, 5 vol.); Reunell Rodd, 
T he p r in c e s  o f  A ch a ia  (Londres, 1907, a vol.); Miller, 
The L a tin s  in  the L evan t' (Londres, 1908); Sclilmu- 
berger. E x p ed itio n  des A lm u g a va res  (Paris, 1902) 
Berger de Xivrey, M an u el I I  P a ldo logu e {Paris, i853) 
Scliluniberger, La p r is e  de C onstan tinople  (Paris, 1914) 
Fallmerayer, G eschich te des  K a ise r tu m s T rapezu n t 
(Munich, 1827).

Il faut citer, en outre, plusieurs monographies rela
tives a I’histoire de certaines provinces ou dq ccrtaincs 
villes: Diehl, V A friqu e  b yza n tin e  (Paris, 1896); R tu des  
s u r  V a dm in istra tion  b y za n tin e  dans Vexarchat de R a-

    
 



a3S B in L lO G IlA rillE  SOMMAIUB

v e n n e (Paris, 1888); Gay, L ’l t a l i e  m e r id io n a le  e t  I'em - 

p ir e  b y z a n tin  (867-1071) (Paris, 1904) 5 Gregorovius, 
G e s c h ic h te  d e r  S t a d t  A t h e n  im  M it t e la lt e r  (Stuttgart, 
1889. 2 vol.); Tafrali, T h e s s a lo n iq iie  a u  X I V ‘  s ie c le  

(Paris, 1912); Diehl, V e n is e , u n e  r ^ p u b liq u e  p a t r ic ie n n e  

(Paris, 1910).
Paimi les monographies consacrees k  certains pcr- 

sonnagcs considerables^ on noramera : Hergenrdther, 
P k o t iu s  (Ratisbonne, 1867-1869, 3 vol.); Diehl, T h e o d o r a  

(Paris, 1904), et F i g u r e s  b y z a n tin e s  (Paris, 1906 et 1908,
2 vol.); Rambaud, P s e l lo s  (dans P lu d e s  s u r  I’h is to ir e  

b y z a n tin e  (Paris, 1912); Vast, Ze c a r d in a l B e s s a r io n  
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