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RÉSUMÉ

Dans le corpus épigraphique crétois, quatre inscriptions d’époque hellénistique relatives à des
médecins sont adressées à des cités dont ces hommes étaient originaires (Cos, Kasos). L’analyse
de ces textes met en lumière leur contexte historique ; la comparaison linguistique des documents
crétois avec des inscriptions de Cos et de Rhodes (cette cité contrôlait politiquement la petite
île de Kasos) prouve que la koina dorienne et surtout la koinè ionienne-attique avaient pénétré
dans ces dialectes.
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CRETAN TEXTS HONORING PHYSICIANS: HISTORY AND DIALECT

ABSTRACT

In the epigraphical Cretan corpus, four Hellenistic inscriptions relating to physicians are
addressed to the cities of which these men were native (Kos, Kasos). The analysis of these texts
throws light on their historical context; the linguistic comparison of the Cretan documents
with Koan and Rhodian inscriptions (Rhodes controled politically the small island of Kasos),
makes evident that Dorian koina and above all Attic-Ionic koine had penetrated into these
dialects.

KEYWORDS: Epigraphy, Hellenistic inscriptions, Crete, koine, koina. 

0. INTRODUCTION 

0.1. PROBLÉMATIQUE

Les inscriptions crétoises relèvent essentiellement du discours officiel, mais
leurs caractéristiques sont différentes, selon les périodes. Aux époques archaïque et
classique (VIIe-Ve siècles)1, les textes législatifs dominent, tandis qu’à l’époque hellénis-
tique (IIIe-Ier siècles), ce sont les traités d’alliance, les décrets qui sont l’objet de publi-
cations de la part des cités2. Comme ailleurs, les décrets honorifiques connaissent
une grande fortune : les bénéficiaires sont, majoritairement, des ambassadeurs envoyés

F
O

R
T
V
N

A
T
A

E
, 

N
º 

3
2
; 

2
0
2
0
 (
2
),
 P

P
. 

5
1
-7

4
 5

1

FORTVNATAE, Nº 32; 2020 (2), pp. 51-74; ISSN: 1131-6810 / e-2530-8343
DOI: https://doi.org/10.25145/j.fortunat.2020.32.04

https://doi.org/10.25145/j.fortunat.2020.32.04
mailto:monique.bile@univ-lorraine.fr


par une cité ou un monarque, mais il se dégage du lot quatre textes crétois relatifs
à des médecins3. Trois honorent sans surprise un médecin de Cos4, le quatrième a pour
sujet un médecin de Kasos. Il a semblé intéressant, étant donné les nombreuses lignes
consacrées à ces personnages par les cités émettrices des textes, d’examiner ce petit
corpus sous deux angles, historique et linguistique. En effet, l’histoire est sollicitée,
les textes de Cnossos et de Gortyne se rapportant au même personnage qui est inter-
venu dans des circonstances historiques bien précises. La linguistique l’est aussi, car,
si les dialectes de Cos et de Kasos5 font partie des parlers doriens, comme le crétois,
il existe des particularités locales et l’époque hellénistique est aussi le moment où les
dialectes subissent l’assaut de la koina et surtout de la koinè. Enquête historique et
enquête linguistique iront donc de pair. 

0.2. CORPUS

Aux quatre textes à étudier6, sont joints deux extraits. L’un provient d’un texte
de Cos, qui permettra de comparer ses traits distinctifs avec ceux des textes crétois
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* Je remercie tout particulièrement Araceli Striano, qui m’a conseillée tout au long de l’élabo-
ration de ce travail et m’a fourni de précieux renseignements sur les dialectes de Cos et de Rhodes,
Guy Vottéro et René Hodot pour leurs suggestions. Je suis reconnaissante à E. Nieto Izquierdo d’avoir
bien voulu relire ces pages, que ses remarques et ses critiques ont contribué à rendre moins imparfaites.
Je suis, bien sûr, seule responsable des erreurs d’interprétations.  

1 Le VIIIe siècle n’est représenté que par un court texte de Phaestos, dédicace (?) privée (Bile 1988,
p. 29 n° 1), et le IVe siècle, très pauvre épigraphiquement même à Gortyne, cité qui a fourni le plus
grand nombre de documents depuis le VIe siècle, ne permet pas de définir l’état du dialecte. Sauf Axos
et Eleutherna, l’ouest de la Crète ne fournit pas de documents jusqu’au IIIe siècle et l’est de l’île non plus. 

2 Les documents privés (épitaphes, dédicaces) occupent une part non négligeable numéri-
quement, mais leur brièveté apporte peu de renseignements sur leur situation linguistique. 

3 Toutes les inscriptions crétoises concernant des médecins sont étudiées par Samama 2003,
85-97. Le recours à des médecins étrangers à l’île était dicté par la gravité de certains événements, comme
on le verra. Pour les maladies les plus fréquentes, les Crétois recouraient aux incubations dans le temple
d’Asclépios de Lébéna, aussi fréquenté par les Romains. Les récits de ces consultations nocturnes, rassem-
blées dans IC I, XVII, 152-173, ont fait l’objet de plusieurs publications de P. Sineux, dont “Le dieu
ordonne. Remarques sur les ordres d’Asclépios dans les inscriptions de Lébèna (Crète)”, Kentron 20
(2004), 137-146. On consultera aussi C. Prêtre-P. Charlier, Maladies humaines, thérapies divines. Analyse
épigraphique et paléopathologique de textes de guérison grecs, Lille 2009, 122-133 : je remercie E. Nieto
Izquierdo de m’avoir signalé cet ouvrage. 

4 Une première analyse des décrets crétois relatifs à deux médecins de Cos a été proposée
par M.E. Detorakis, “M¸Ä¯»¼¸Ã¸ KÑÉ¾ ´ºαÄÃÿ¾ ÃÄὴ¾ KÃ±Ä¸ Ä�¾ 2° α?.π.X”, Kretika Chronika 20
(1990), 51-61. 

5 Pour autant qu’on puisse en juger par les quelques petits textes produits par cette île à l’époque
hellénistique, cf. IG XII, 1 n° 1041-1064. 

6 L’édition de référence est celle des IC, I-IV, à laquelle seront adjointes les références de Samama
2003 et, pour deux textes, de Pouilloux 1960. Sauf exception, les dates concernent les périodes av. J.-C.



et de faire le point sur l’état dialectal de chacun de ces documents7. Le second est
un texte rhodien : Kasos, cité destinataire du décret d’Olonte, était alors sous la domi-
nation de Rhodes. 

0.2.1. Décret honorifique de Cnossos pour Hermias, médecin de Cos

IC I, VIII 7, IIe siècle (= Samama 2003 n° 127, Pouilloux 1960 n° 16) : stèle
de marbre blanc, brisée en 2 parties, dans le sanctuaire d’Asklépios de Cos. 

κ¾ÉÃ²É¾ À@ »ÏÃµÀº »α�   π�¼ºÄ κÑºÉ¾ Äᾶº ³É¼ᾶº »α� Äÿº ·-
¯µÉº Çα²ϱ¸º¾· �π¸º·ὴ πÃ¸Ã³¸υÃ¯¾ÄÉ¾ γÀÃÄυ¾²É¾ πÃ-
�Ä `µ� `π�Ã ?αÄÃÀῦ »α� `µÿ¾ φº¼ÀÄ²µÉÄ Ãπ¸υÃ¯¾ÄÉ¾

4 »α� �πÀÃÄ¸º¼¯¾ÄÉ¾ α_ÄÀῖÄ  Ãµ²α¾ ?αÄÃ�¾, ÃÄ¯ÃºÀÄ ·-
� ´¸¾Àµ°¾αÄ �´ γ�ÃÄυ¾º »α� �¼¹Ï¾ÄÉ¾  µ²É¾ »αÄ[�]
Ä�¾ ÃυµµαÇ²α¾ �Ä Ä�µ µ¯Çα¾ Ä[�´ γÀÃÄυ¾²ÀºÄ ´¸¾] -
Àµ°¾α]¾ �¾ Äᾶº π�[¼¸º, Ãυ¾°]³α Äº¾�Ä Äÿµ πÀ¼º[Äᾶ¾ »α� Ä] -

8 ÿ¾  ¼≥¼É¾ Äÿ¾ Ãυ¾¸¼≥¹Ï¾ÄÉ¾ παÃʹ  µ²É¾ �π� [Ä�µ µ¯] -
Çα¾ ÄÃαυµαÄ²αÄ Ä¸ ´¸¾°Ã¹αº »α� π¼¸²ÀυÄ �» [Äÿ¾]
ÄÃαυµ¯ÄÉ¾ �ÃÉÃÄ²αºÄ À_ ÄαῖÄ ÄυÇÀÐÃαºÄ π[¸Ãºπ¸] -
Ã¸ῖ¾,  Ãµ²αÄ `π�ÃÇÉ¾ �´α¹�Ä �¾ὴÃ ÄÏÄ¸ Ä¸ πᾶÃ[α¾ Ã] -

12 πÀυ·�¾ �πÀ±ÃαÄÀ `π�Ã  µ²É¾ »α� ·º°ÃÉÃ¸ α_ÄÀ[�Ä �´]
µ¸´¯¼É¾ »º¾·Ð¾É¾ �¾ Ä¸ ÄÀῖÄ ¼ÀºπÀῖÄ �πÃÀφα[Ã²ÃÄ] -
ÉÄ ·º¸Ä°¼¸º Ãυ¾α¾Äÿ¾ ÄÀῖÄ παÃα»α¼ÀῦÃº [α_Ä�] -
¾, π¯¼º¾ Ä¸ ´¸¾Àµ°¾αÄ µ¯ÇαÄ π¸Ã� φαºÃÄ�¾ π[À¼¼] -

16 ÿ¾ ÄÃαυµαÄºᾶ¾ ´¸¾Àµ°¾É¾ »α� ὡÃαÐÄÉÄ πÀ¼¼[ÿ¾ »º] -
¾·υ¾¸υÃ¯¾ÄÉ¾ �¾ ÄαῖÄ �ÃÉÃÄ²αºÄ πᾶÃα¾ [ÃπÀυ] -
·�¾ �¾ ÄαῖÄ ¹¸Ãαπ¸²αºÄ πÀºÀÐµ¸¾ÀÄ ·º°[ÃÉÃ¸ α_ÄÀ�Ä]
�´ µ¸´¯¼É¾ »º¾·Ð¾É¾ �¾ Ä¸ [ÄÀῖÄ ¼ÀºπÀῖÄ παÃ°ÇÉ¾]

20 [α`Ä�¾ πÃÏ¹]υµÀ¾ Ä[ÀῖÄ παÃα»α¼ÀῦÃº α_Ä�¾----
---------------------------------------------------

Traduction (Pouilloux 1960, n° 16, p. 69) :
Les cosmes et la cité de Cnossos au conseil et au peuple de Cos, salut ; comme les gens
de Gortyne vous avaient envoyé une ambassade au sujet d’un médecin, que vous,
rivalisant de zèle, vous leur aviez délégué le médecin Hermias ; comme ensuite
une guerre civile s’était produite à Gortyne et qu’en vertu de la convention nous
nous étions rendus au combat qui s’était produit dans la cité, attendu qu’il est
arrivé que certains des citoyens et de ceux de chez nous qui s’étaient joints à eux
avaient reçu des blessures au cours du combat, et qu’un bon nombre à la suite de
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7 Les textes crétois font l’objet d’une analyse dialectologique courte, mais précise, de Samama
2003, dont l’objectif n’est pas, comme ici, de mettre en relation le parler de ces documents avec celui
de la cité destinataire. 



leurs blessures étaient éprouvés par des maux qui n’étaient pas des maladies bénignes
et, comme Hermias, qui est un homme de bien, a employé tout son zèle pour nous
et les a sauvés de grands dangers, sans cesser aussi de se dépenser sans compter pour
ceux qui faisaient appel à lui, et comme un nouveau combat qui s’était produit près
de Phaistos avait causé beaucoup de blessures et que la vie de bien des gens se trouvait
encore en danger à cause des maladies, en dépensant tout son zèle pour les soigner
il les a sauvés de grands dangers sans cesser de se montrer prêt à répondre à ceux
qui faisaient appel à lui …

0.2.2. Décret honorifique de Gortyne pour Hermias, médecin de Cos

IC IV 168, IIe siècle (= Samama 2003, n° 126, Pouilloux 1960 n° 15) : stèle de
marbre blanc, brisée en 2 parties, mutilée en haut et en bas à droite, dans le sanctuaire
d’Asklépios de Cos. 

γÀÃÄυ¾²É¾ À@ »ÏÃµÀº »α�   π�¼ºÄ κÑºÉ¾ Äᾶº ³É¼ᾶº »[α� Ä]-
ÿº ·¯µÉº Çα²ϱ¸º¾ · �π¸º·ὴ  Ãµ²αÄ �µµ¸¾²·α, Ç¸[ºÃÀ]-
ÄÀ¾¸¹�¾Ä `φʹ `µ²É¾ »α� �πÀÃÄ¸υ¹�¾Ä παÃʹ  µ� ?α-

4 ÄÃÏÄ, �¿²ÉÄ π¸πÏ¸Äαº Ä�¾ παÃʹ  µῖ¾ �πº·αµ²α¾
`µ²É¾ Ä¸ Äÿ¾ �πÀÃÄ¸º¼¯¾ÄÉ¾ »α� α_ÄÀÃαυÄÿ, [�]-
Äº ·� »α�  µ²É¾ Äÿ¾ ·Ï¾ÄÉ¾ `µῖ¾ Ä�¾ �πºÄÃÀπ�¾
ÄᾶÄ α@Ã°ÃºÀÄ Äÿ ?αÄÃÿ,  ¾°´»¼¸ÄÀÄ ?�¾ �µ πᾶÃº Ä-

8 �¾ �πº·αµ²α¾ π¸πÀ²¸Äαº �Äºα π°¾Ä¸ �πºµ¸¼Ïµ-
¸¾ÏÄ Ä¸ Äÿ¾ πÀ¼ºÄᾶ¾ »α� Äÿ¾  ¼¼É¾ Äÿ¾ »αÄÀº»ºÏ-
¾ÄÉ¾ γÏÃÄυ¾º φº¼ÀÄºµ²ÉÄ Ä¸ »α� �¾Ä¸¾²ÉÄ »αÄ� Ä�-
¾ Ä°Ç¾α¾ »α� Ä�¾  ¼¼α¾ �πºµ°¼¸ºα¾ πÀ¼¼�¾Ä �-

12 ÃÉÃ¸ �Ä µ¸´¯¼É¾ »º¾·�¾É¾ À_·�¾ �¼¼¸²πÉ-
¾ πÃÀ¹υµ²αÄ, Ãυµµ¯ÇÉ¾ ·�  µῖ¾ πÀ¼¼ÿ¾ παÃα´¸-
´¸´À¾ÏÄÉ¾ »α¹ʹ _¾ »αºÃ�¾ �πÀ¼¸µ²Àµ¸¾ »α� ÄÀÐÄÉ¾
Ä�¾ α_Ä�¾ �πºµ°¼¸ºα¾ �πÀº±ÃαÄÀ »α� �ÃÉÃ¸ �Ä

16 µ¸´¯¼É¾ »º¾·�¾É¾, ³É¼Ïµ¸¾ÀÄ ¸_ÇαÃºÃÄß¾ Äᾶ-
º  µᾶº πÏ¼¸º, �π¸� ·� �π¸υ¹�¾ �π� Ä�¾ �Ã»¼¸Ã²α¾
�¿²ÉÃ¸  µ� �φ°µ¸¾ α_Ä�¾ �Ä Ä�¾ ?·²α¾, �π¸ÇÉ-
[Ã]±Ãαµ¸¾ Ãυ¾απÀÃÄ±¼αµ°¾ Ä¸ Äÿ¾ πÀ¼ºÄᾶ¾

20 [α]_ÄĀ ƩÏαÃÇÀ¾ »α� κÐ·α¾Äα ³É¼Ïµ¸¾Àº α_ÄĀ ¸_-
[ÇαÃº]ÃÄß¾, �·À¿¸ Ä¸  µῖ¾ �παº¾°Ãαº  Ãµ²α¾ �Ã¸-
[ÄᾶÄ  ]¾¸»α »α� ¸_¾À²αÄ ÄᾶÄ �Ä Ä�¾ πÏ¼º¾, �παº¾°-
[Ãαº ·� »α�] κ[Ñ]º ≥À¾Ä aÄº »α� ?αÄÃ�¾ �´α¹�¾ »α�[[º]]  ¾·Ãα �¿[º-

24 [Ï¼À´À¾  µῖ¾ �π°]ÃÄ¸¼α¾ · �º ·� »α� π¯¾Ä¸Ä ´º¾ÑÃ»-
[É¾Äº aÄº �πºÃÄ¯µ]¸[¹]α Ç¯ÃºÄαÄ �πÀ·º·Ïµ¸¾, �·À¿[¸
[ µῖ¾ »α� πÀ¼ºÄ¸²α¾ ·]Ïµ¸¾ α_Äÿº »α� �»´Ï¾ÀºÄ
---------------------------------------------------

Traduction (Pouilloux 1960, n° 15, p. 68) : 
Les cosmes et la cité de Gortyne au conseil et au peuple de Cos, salut ; attendu
qu’Hermias, fils d’Emménidas, élu par vous et envoyé comme médecin chez nous,
a fait chez nous un séjour digne de vous qui l’aviez envoyé, digne aussi de lui,
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et de nous-mêmes qui vous avions confié le soin de choisir un médecin, attendu
qu’il a fait un séjour de cinq années, se montrant irréprochable sous tous les rapports,
et que s’occupant des citoyens et de tous les habitants de Gortyne avec zèle et
constance pour tout ce qui touchait son métier et tous les autres soins, il a sauvé
beaucoupde gens de grandsdangers avecun zèle sans défaillance, et commebeaucoup
d’alliés séjournaient chez nous au moment de notre guerre, il s’est occupé d’eux aussi
avec le même zèle et les a sauvés de grands dangers, voulant témoigner sa gratitude
à notre cité ; comme en outre, s’étant présenté à l’assemblée, il a demandé que nous
le laissions rentrer chez lui et que nous le lui avons permis et l’avons fait accompagner
des citoyens Soarchos et Kydas, voulant lui témoigner notre reconnaissance, il nous
a plu d’accorder l’éloge à Hermias pour son mérite et pour son dévouement à l’égard
de notre cité, d’accorder aussi l’éloge à la cité de Cos parce qu’elle nous a envoyé
un bon médecin et un citoyen de valeur ce par quoi tous apprendront que nous savons
montrer notre gratitude, il nous a plu aussi de lui donner le droit de cité à lui et
à ses descendants… 

0.2.3. Décret honorifique d’Aptera pour Calippos, médecin de Cos

IC II, III, 3, IIe siècle (=Samama 2003 n°136) : pierre trouvée dans le sanctuaire
d’Asklépios de Cos, brisée à droite. 

 πÄ¸Ãα²É¾
Ἔ·À¿¸ Äᾶº ³É¼ᾶº »α� Äÿº ·¯µÉº·
ƩÿÃÀÄ  ³·²αÄ ¸Aπ¸· �π¸º·ὴ κ¯¼-

4 [¼]ºππÀÄ  ÃºÃÄÀ»Ã²ÄÉ κÿºÀÄ ?αÄÃ�[Ä]
�πÀÃÄα¼¸�Ä `π� ÄᾶÄ πÏ¼ºÀÄ �¿²É[Ä]
�¾°ÃÄÃαπÄαº �µφÀÄ¸Ãᾶ¾ Äᾶ¾ πÀ¼[²] -
É¾ »α <Ä¯> Ä¸ Ä�µ ³²À¾ »α� Ä�¾ Ä°Ç¾α¾ πÃÀ-

8 ¹υµ²αÄ À_¹�¾ �¼¼¸²πÉ¾, πÀ¼¼ÏÄ
Ä¸ Äÿµ πÀ¼ºÄᾶ¾ �´ µ¸´α¼ᾶ¾ �ÃÃÉÃÄ[º] -
ᾶ¾ Ã¸ÃÑº»¸º· @¾α �¾ »α� ` ·ᾶµÀÄ φα²¾¸-
Äαº Äºµÿ¾ Ä�Ä �´α¹�Ä  ¾·ÃαÄ

12 ·¸·ÏÇ¹αº Äᾶº ³É¼ᾶº »α� Äÿº ·¯µÉ[º] 
�παº¾°Ãαº κ¯¼¼ºππÀ¾  ÃºÃÄÀ»Ã[²] -
ÄÉ κÿºÀ¾ ?αÄÃ�¾ »α� ÃÄ¸φα¾ÿ<Ãαº> α_Ä�[¾] 
ÃÄ¸φ¯¾Éº ÇÃυÃ°Éº �Ã¸ÄᾶÄ  ¾[¸] -

16 »α »α� ¸_¾À²αÄ ÄᾶÄ ¸?Ä α_ÄÏ¾· [·Ï¾] -
ÄÉ ·� α_Äÿº ÄÀ� Äαµ²αº �Ä Ä¸ Ä[�¾] 
ÃÄ°φα¾À¾ »α� πÀÃ¸ῖÀ¾ ÃÄ[α] -
ÄßÃαÄ ÄÃºα»ÀÃ²ÀÄ· @¾α ·� »α� κ[ÿºÀº]

20 �»À¼Àυ¹ÿ¾Äº Ä�¾ α@Ã¸Ãº¾ Ä[..]
Ãαµα¾¯µ¸¾Àº ÄÀ� »ÏÃµÀº Äᾶ[º ·¯µÀ] -
Ã²αº ÃφÃα´ῖ·º �¿απÀÃÄ[α¼±ÄÉ] -
Ãα¾ πÃ�Ä α_ÄÏÄ· »α� [Ä�Ä κÑºÀÄ φ²] -

24 ¼ÀÄ `π¯ÃÇÀ¾ÄαÄ Ä[ᾶº πÏ¼¸º �πºµ°¼¸º] -
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α¾ πÀ²¸ÃαÃ¹αº [aπÉÄ �¿ºÿÃº¾ aπÉÄ .. ..]
¹°ÄÉÄ Ä¸ Ä�¾ [.. .. .. .. .. .. ]
.ÀºÄ Äÿ πÃαÄÄ[.. .. .. .. .. .. ]

28 ÄÀῖÄ  Ã»¼απ[º¸²ÀºÄ··Ïµ¸¾ ·� »α�]
ÃÄ¯¼αº ÄÏπ[À¾ �¾ Äÿº @αÃÿº Äÿ  Ã»¼α] -
πºÿ �¾ Äÿº �π[ºφα¾¸ÃÄ¯ÄÉº ÄÏπÉº]
�Ä �¾ �¾α´[Ãαφ±Ã¸Äαº Ä� È¯φºÃµα]

32 Äÿ ·¯µÉ· @[µ¸¾ ·� α_Ä�¾ πÃÏ¿¸¾À¾]
»α� ¸_¸Ã´°[Äα¾ ÄᾶÄ πÏ¼ºÀÄ Äÿ¾  ] -
πÄαÃα²É[¾ α_Ä�¾ »α� �»´Ï¾ÀºÄ]
vacat

Traduction (Samama p. 248-249) :
Il a plu au Conseil et au peuple d’Apteraôsos, fils d’Abdias. Attendu que Callipos,
fils d’Aristocritos, de Cos, médecin envoyé par sa cité a effectué un séjour tout à
l’honneur de nos deux cités, qu’il n’a pas ménagé son zèle personnellement ou profes-
sionnellement et a sauvé un grand nombre de nos concitoyens de graves maladies ;
afin que l’assemblée du peuple aussi montre sa reconnaissance pour les hommes
de valeur, plaise au Conseil et au peuple de décerner l’éloge public au médecin
Callipos de Cos, fils d’Aristocritos, de le couronner d’une couronne d’or pour ses
qualités et son dévouement envers le peuple ; que les trésoriers lui accordent, pour
la couronne et les frais de voyage, la somme de trois cents statères. Pour que les
citoyens de Cos soient informés de cette décision, que les cosmes la leur envoyent
frappée du sceau public. Que les Coens, nos amis, veillent à (la proclamation de ces
honneurs lors des) Asclépieia ( ?) (et choisissent dans le sanctuaire d’Asclépios l’endroit
le plus en vue pour consacrer) la stèle sur laquelle sera (gravé le décret) de notre peuple.
(Qu’il ait le titre de proxène) et de bienfaiteur (de la cité) d’Aptera, (lui ainsi que
ses descendants). 

0.2.4. Décret honorifique d’Olonte pour un médecin de Kasos

IC I, XXII 4, IIe siècle (= Samama n° 176). Pierre calcaire trouvée en janvier
1898 dans l’isthme de Poros, maintenant au Louvre, et comportant trois inscriptions,
soit deux proxénies 

(A, au centre, IIIe siècle d’après l’écriture, B gravée à gauche, IIe siècle) et le décret
(C à droite, IIe siècle), dont le début manque. 

[-----------------φº]- 8 »αºÃÀῦ Ã»¼¸ÃÀῦ »α�
¼α¾¹ÃÑπÀºÄ πÀÄ[�] ÇÃ¸ºᾶ¾ πÀ¼¼ᾶ¾
Ä�¾ πÏ¼º¾ , µ¸Äα- �¾α´»αºᾶ¾ ·º�
π°µπÄÀυ ·� α_ÄÀῦ Ä�Ä φ¹ÀÃ�Ä Ä�Ä

4 ´º¾Àµ°¾Àυ �Ä ÀA»À¾ 12 Äÿ¾ �¾¹ÃÑπÉ¾
»α� `¾ÄÀÄ π¸Ã� Ä� �- »α� Äÿ¾ �µπ¸πÄÉ-
πÀÄÃ¯Ç¸¾, �µπ¸- »ÏÄα ¼ÀºµÏ¾, �-
πÄÉ»ÏÄÀÄ  µῖ¾ π¸²Ãαµ¸Ä α_Ä�¾
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16 �¿ºÑÃα¾Ä¸Ä πα- 44 Ä°ÇÀ¾ÄαÄ π¯¾-
Ãαµ¸ῖ¾αº »α� µὴ »α- ÄÉ¾ �¾ »α� À@  ¼¼À[º]
Äα¼ºπ�¾  µ� �¾ µ¸Ä°ÇÀ¾Äº πÃÏ¿¸-
Äÿº �¾α´»αºÀÄ¯ÄÉ[º] ¾Àº »α� ¸_¸Ã´°Äαº

20 »αºÃÿº, π¸ºÃ¹°¾ÄÀÄ 48 »α� πÀ¼ῖÄαº· `π¯Ã-
·� α_ÄÀῦ »α� πÀ¼[� �] - Ç¸¾ ·� α_ÄÀῖÄ »α�
Äº µᾶ¼¼À¾ �πº·Ï¾- �Ä°¼¸ºα¾ π¯¾-
ÄÀÄ α`Ä�¾ »αÄ� ÄÉ¾ »α� �Ãπ¼Àυ¾

24 Ä�¾ Ä°Ç¾α¾ »α� ÃÑ- 52 »α� �»π¼Àυ¾ »α� πÀ-
·À¾ÄÀÄ Ä�Ä �¾À- ¼°µÀυ »α� ¸?Ã±¾αÄ
Ç¼Àυµ°¾ÀυÄ _Ä @Ä �Ãυ¼¸� »α� �ÃπÀ¾-
·υ¾αÄ�¾ »αÄ� Ä�¾ ·¸� »α� »αÄ� ´ᾶ¾

28 α_ÄÀῦ �πºµ°¼¸ºα¾· 56 »α� »αÄ� ¹¯¼αÃÃα[¾] ·
aπÉÄ »α�    µ� πÏ- �¾α´Ã¯Èαº ·� ÄÏ·¸ 
¼ºÄ ¸_Ç¯ÃºÃÄÀÄ Ä� È¯φºÃµα �Ä Ä�
´²¾¸Äαº ÄÀῖÄ �´α- @¸Ã�¾ ÄÀῦ Z¸¾�Ä

32 ¹ÀῖÄ �¾·Ã¯Ãº· �παº- 60 ÄÀῦ Tα¼¼α²Àυ »α[�]
¾°Ãαº α_Ä�¾ »α� �Ä Ä� ÄÀῦ  Ã»¼α-
ÃÄ¸φα¾ÿÃαº ÇÃυ- πºÀῦ· �πÀÃÄß¼αº ·[�]
Ã°Éº ÃÄ¸φ¯¾Éº Äÿ[º] »α� �Ä K¯ÃÀ¾ Ä�

36 �» ÄÀῦ ¾ÏµÀυ �Ã¸ÄᾶÄ 64 È¯φºÃµα »α� �¿º-
 ¾¸»¸¾ »α� ¸_¾À²αÄ, ÿÃαº KαÃ²ÀυÄ ·Ï-
�¾ �ÇÉ¾ ·º¸Ä°¼¸Ã[¸] µ¸¾ ÄÏπÀ¾ �¾ Äÿ[º]
�Ä Ä�¾  µ�¾ πÏ¼º¾· @¸Ãÿº ÄÀῦ  πÏ¼¼É-

40 @µ¸¾ ·� α_Ä�¾ πÃÏ- 68 ¾ÀÄ ÄÀῦ T¸µ¸¾²-
¿¸¾À¾ »α� ¸_¸Ã´[°] - Äα aπÉÄ �¾α´Ã¯-
Äα¾ »α� πÀ¼²Äα¾ α[_] - Èα¾Ä¸Ä �ÃÄ¯¼α¾
Ä�¾ »α� ´°¾ÀÄ, µ¸- ¼º¹²¾α¾ ¹ÿµ¸Ä

Traduction (Samama 2003, 297-298) :
(Attendu que….) ses bienfaits envers la cité, on le rappelait chez lui et qu’il était
prêt à partir quand un sévère malheur fondit sur nous, créant un grand et impé-
rieux besoin (d’un médecin) du fait des pertes humaines et de l’épidémie qui se
développait, nous le persuadâmes de rester et de ne pas nous abandonner dans cette
situation si critique. Il se laissa convaincre, se dévoua encore bien plus, conformément
à son art, et sauva par ses soins le plus grand nombre possible de personnes atteintes.
Afin que la cité se montre reconnaissante pour les hommes de valeur, (que l’on décide)
de lui décerner l’éloge public et de le couronner de la couronne d’or légale, pour
le dévouement dont il n’a cessé de faire preuve envers notre cité ; et qu’il soit proxène
et citoyen, lui et ses descendants, ayant part à tout ce à quoi ont part les proxènes,
bienfaiteurs et citoyens ; qu’ils jouissent aussi de l’exemption de tous les impôts,
du droit d’entrer et de sortir en temps de paix comme en temps de guerre, sur terre
et sur mer, sans craindre les saisies même en dehors des trêves. Que ce décret soit
gravé dans le sanctuaire de Zeus Tallaios et dans celui d’Asclépios. Que l’on en
fasse parvenir une copie à Kasos et que les Kasiens acceptent de donner une place
au décret dans le sanctuaire d’Apollon Téménitès afin que nous y placions la stèle
de pierre gravée. 
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0.2.5. Décret de Cos relatif à Philippos, médecin de Cos, honoré par Délos8

IG XII, 4, 1 n° 164, l. 9-25, début du IIe siècle (= Samama 2003 n° 135). 

aπÉÄ Àὖ¾ ` ·ᾶµÀÄ Δα¼²ÀºÄ
Ä¸ φα²¾¸Äαº `πα»ÀÐÉ¾ Ä� �¿ºÀ�µ¸¾α »α� ÄÀῖÄ α`ÄÀῦ
πÀ¼�ÄαºÄ �π� ÄÀῖÄ ·º·Àµ°¾ÀºÄ α_ÄÀῖÄ Äºµ²ÀºÄ `π�

12 Äᾶµ πÀ¼²É¾ Ãυ¾α·Ïµ¸¾ÏÄ Ä¸ »α� Ãυ¾»αÄαÃ»¸υα-
·É¾ �πºφα¾¸ῖÄ Ä�Ä Ä²µαÄ· ·¸·ÏÇ¹αº ·Ïµ¸¾ α_ÄÀῖÄ
Ä�¾ �¾α´´¸¼²α¾ »α¹ÏÄº �¿ºÀῦ¾Äº· ÄÀ� ·� πÃÀÃ-
Ä¯Äαº »α� ` �´É¾À¹°ÄαÄ �πºµ¸¼¸¹°¾ÄÉ ÄᾶÄ �¾α-

16 ´ÀÃ¸ÐÃºÀÄ· µºÃ¹ÉÃ¯¾ÄÉ ·� »α� ÄÀ� πÉ¼¸Äα�· �¾α-
´Ã¯Èαº Ä� È¯φºÃµα »α¹΄ aÄº Ä¸Ä²µαÄαº φ²¼ºππÀÄ
`π� Δα¼²É¾ �Ä ÃÄ¯¼α¾ ¼º¹²¾α¾ »α� �¾α¹°µ¸¾
�Ä Ä� @¸Ã�¾ ÄÀῦ  Ã»¼απºÀῦ· ÄÏπÀ¾ ·� �πÀ·¸º¿¯¾ÄÉ

20 ÄÀ� πÃÀÃÄ¯Äαº· Ä� ·� �¾¯¼Éµα ÄÀ� Äαµ²αº Ä¸¼¸-
Ã¯¾ÄÉ �π� Äÿ¾ �Ä Ä� `π� πÉ¼¸Äᾶ¾ �Ã´α µºÃ¹ÀÐ-
µ¸¾α· Ä�¾ ·� πÃ¸Ã³¸υÄ�¾ »α¼°Ãαº �π� ¿°¾ºα �Ä Ä�
πÃυÄα¾¸ῖÀ¾, ·Ï¾ÄÉ ·� α_Äÿº »α� ÄÀ� Äαµ²αº �Ä ¹υ-

24 Ã²α¾ �π� Äÿ¾ πÃÀπ¸πÀÃºÃµ°¾É¾ ÇÃ¸µ¯ÄÉ¾
·ÃαÇµ�Ä    π¸¾Ä±»À¾Äα

Traduction (Samama 2003, p. 247) : 
Afin donc que le peuple (de Cos) montre aux Déliens qu’il accepte leur demande
et à ses propres citoyens qu’il se réjouit des honneurs qui leur sont accordés par
des cités et prend part à la publicité donnée à des honneurs ; Plaise (au Conseil et
au peuple) d’accorder aux Déliens la proclamation telle qu’ils la sollicitent. Que les
prostatai et l’agonothète soient chargés de la proclamation publique ; que les polètes
paient la gravure, sur une stèle de pierre, du décret aux termes duquel Philippos a été
honoré par les Déliens, et la consacrent dans le sanctuaire d’Asclépios à l’endroit
fixé par les prostatai ; que les trésoriers règlent la dépense sur les sommes allouées
pour les travaux donnés en adjudication par les polètes ; qu’on invite l’ambassadeur
aux rites d’hospitalité au prytanée et que les trésoriers lui remettent pour le sacrifice
cinquante drachmes prises sur les fonds fournis par avance. 

0.2.6. Décret de Rhodes

ASAA 22 (1939/1940), 156, 18, IIe siècle.

A È¯φºÃ½α Ζ±¾É¾ÀÄ Σ¸¼´°ÉÄ ¸_¸Ã´°Äα.
�π’ ?¸Ã°ÉÄ  ÃαÄÀφ¯¾¸υÄ Πα¾¯½Àυ  ³·Ï½αº �π� ·°»α.
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8 Les Déliens, voulant honorer le médecin Philippos de Cos, ont demandé aux habitant de
Cos de proclamer publiquement les honneurs qu’ils lui ont décernés et de graver leur décret sur une
stèle à placer dans le sanctuaire d’Asclépios. C’est la décision du Conseil et du peuple de Cos qui est
transcrite ici, l. 14-25 (fin du décret). 



Ζ±¾É¾ Σ¸¼´¸�Ä ¸_¸Ã´°ÄαÄ ¸Aπ¸· aπÉÄ À@ �½φÀυÃºαÃ½À�
4 Äÿ¾ �´´α²É¾ Äÿ¾ `παÃÇÏ¾ÄÉ¾ ÄĀ »Àº¾Ā »α� Äᾶ¾ Äαφºᾶ¾

�¾φα¾¸ῖÄ `π¯ÃÇÉ¾Äº ὡÄ �¾ ·υ¾αÄĀ πᾶÃº ÄÀῖÄ �Ãα¾ºÃÄαῖÄ
¸?Ä π¯¾Äα Ä�¾ ÇÃÏ¾À¾ »α� ½¸¹�¾ �·²»¸½α ´²¾¸Äαº π¸Ã� α_ÄÀÐÄ,
�´α¹ᾶº ÄÐÇαº ·¸·ÏÇ¹αº ÄĀ »Àº¾Ā· »υÃÉ¹°¾ÄÀÄ ÄÀῦ·¸ ÄÀῦ Èαφ²Ã-

8 ½αÄÀÄ  ¼°Ã¹αº Ä� »Àº¾�¾ παÃαÇÃß½α  ¾·Ãα, ` ·� α@Ã¸¹¸�Ä
»αÄαÃ»¸υ¯Ã¹É ÃÄ¯¼α¾ ¼αÃÄ²α¾ »α� ¼α³�¾ παÃ� Äÿ¾ �ÃÇÏ¾-
ÄÉ¾ ÄÀ�Ä �½φÀυÃºαÃ½À�Ä π¯¾ÄÉ¾ Äÿ¾ `παÃÇÏ¾ÄÉ¾ ÄĀ »Àº¾Ā
�´´α²É¾ »α� Äᾶ¾ Äαφºᾶ¾ �¾α´ÃαÈ¯ÄÉ α_ÄÀ�Ä ¸?Ä Ä�¾ ÃÄ¯¼α¾

12 »α� �¾α¹°ÄÉ Ä�¾ ÃÄ¯¼α¾ ¸?Ä ÄÀ�Ä ÄÀῦ »Àº¾Àῦ Ä¯φÀυÄ ¸?Ä ÄÏ-
πÀ¾ aÄ »α α_ÄĀ ·À»à ¸_Ãα½ÏÄαÄÀÄ »α� �Ãφα¼ὴÄ ¸?½¸º¾,
ÄÀ� ·�  ÃÇÀ¾Ä¸Ä ·Ï¾ÄÉ ÄĀ α@Ã¸¹°¾Äº �¾·Ã� �¾Ä²´ÃαφÀ¾ Äÿ¾
�½φÀυÃºαÃ½ÿ¾ π¯¾ÄÉ¾ πÀÄ� Ä�¾ �¾α´Ãαφ¯¾, ·Ï¾ÄÉ ·�

16 α_ÄĀ �» ÄÀῦ »Àº¾Àῦ »α� a »α ´°¾¸Äαº Ä°¼¸Ã½α ¸?Ä Ä�¾ »αÄαÃ»¸υ�¾
ÄᾶÄ ÃÄ¯¼αÄ »α� Ä�¾ �¾α´Ãαφ�¾ Äÿ¾ �½φÀυÃºαÃ½ÿ¾. ¸? ·° Äº¾ÏÄ
»α πÀÄº·°ῃ ÄÏ·¸ Ä� È¯φºÃ½α »ÐÃºÀ¾ �ÃÄÉ Ä� »Àº¾�¾ πÀÄºÈαφº·Ï½¸¾À¾.

Décret du bienfaiteur Zénon de Selgé. Pendant la prêtrise d’Aristophanès, le dix-sept
du mois Panamos, proposition du bienfaiteur Zénon de Selgé : afin que les actes
de cession des biens fonciers qui appartiennent au Koinon et des lieux de sépulture
soient visibles le plus possible à tous les éranistes pour tout le temps et qu’il n’y ait
aucun tort à leur sujet, à la Bonne Fortune, plaise au Koinon : aussitôt que ce décret
aura été entériné, que le koinon choisisse un homme, que celui qui aura été choisi
prépare une stèle de marbre et, recevant des archontes les actes de cession de tous
les biens fonciers qui appartiennent au Koinon et des lieux de sépulture, il les
transcrive sur la stèle, qu’il place la stèle pour les tombes du Koinon à l’endroit
qui lui semblera être le plus distinct et sûr, que les archontes fournissent pour la
transcription à l’homme qui aura été choisi une copie de tous les actes de cession,
qu’ils lui versent aussi, en prenant sur (l’argent du ?) Koinon la somme nécessaire
à la préparation de la stèle et à la transcription des actes de cession. S’il faut (ajouter)
quelque chose à ce décret, que le Koinon soit souverain pour voter un ajout.

1. HISTOIRE ET ÉPIGRAPHIE 

1.1. PRÉSENTATION DES TEXTES

Ce petit corpus est à diviser en deux catégories. Dans la première – textes de
Cnossos et de Gortyne –, les cités honorent le même médecin Hermias, dans les mêmes
circonstances, à définir. Dans la seconde, les inscriptions mentionnent deux médecins
différents, sans préciser la situation ayant exigé le recours à ces praticiens, mais emploient
à leur sujet une phraséologie assez habituelle dans ce type de documents9. Là aussi F
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9 Ainsi que le prouve la lecture des textes de Samama 2003, p. 109-305, qui sont essentielle-
ment des décrets honorant des médecins (les pages 305-555 contiennent surtout des épitaphes ou des
dédicaces de médecins). 



il faudra essayer de discerner les événements à l’origine de l’intervention des méde-
cins ; un critère pour déterminer leur portée peut être fourni par les hommages
matériels et/ou immatériels accordés par les cités. Comme on le sait, les médecins
étaient des citoyens, dont la profession était hautement considérée et très recher-
chée, l’état de guerre étant toujours plus ou moins présent en Grèce ancienne10. Si
l’on n’est pas étonné de voir honorés des médecins de Cos, la citation d’un méde-
cin de Kasos, île modeste sur les plans historique et épigraphique, sera à apprécier,
tout comme l’importance des cités accordant les honneurs. 

1.2. CNOSSOS ET GORTYNE

Les deux décrets exposent, de manière plus explicite de la part de Cnossos11,
les raisons politiques de la venue du médecin Hermias à Cnossos et Gortyne. Elles
se rapportent à des épisodes survenus pendant la guerre de Lyttos (221-219) dont
Polybe a détaillé les principaux moments, IV, 53, 3-5412. En effet, le développement
politique et territorial de Lyttos fut ressenti comme une atteinte à son hégémonie
par Cnossos, qui s’allia avec sa rivale Gortyne pour contrer les ambitions lyttiennes.
De nombreuses cités crétoises s’engagèrent aux côtés de Cnossos13 ou de Lyttos. Dans
un premier temps les Cnossiens demandèrent et obtinrent l’aide des Etoliens, avec
lesquels ils brûlèrent la ville, désertée par les hommes partis ailleurs en expédition,
et firent prisonniers femmes et enfants. Les Lyttiens se réfugièrent alors à Lappa et
plusieurs cités de Crète occidentale (Cydonia, Eleutherna, Aptera), se désolidarisant
de Cnossos, décidèrent d’aider les exilés lyttiens et sollicitèrent les Achéens et Philippe V
de Macédoine, qui envoya des troupes14 ; finalement Cnossos l’emporta sur les Lyttiens
et leurs alliés15. De graves événements eurent lieu à Gortyne : s’opposèrent deux
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10 Pour la place du médecin dans la société grecque, cf. Samama 2003, 29-79. Si la Crète est
restée à l’écart des grands conflits de l’époque classique (guerres médiques, guerre du Péloponnèse),
elle ne pouvait pas ne pas être partie prenante des entreprises politiques de l’époque hellénistique, qui
avaient souvent pour cadre le bassin oriental de la Méditerranée, cf. Van Effenterre 1948, 201-234.
Et ses incessants conflits internes constituaient d’autres occasions de faire appel à des médecins. 

11 C’est afin de faciliter la compréhension des circonstances historiques des décrets que le
texte de Cnossos est présenté ici en premier, et non après celui de Gortyne comme chez Pouilloux
1960 et Samama 2003, qui privilégient la chronologie : les Cnossiens sont intervenus à Gortyne, qui
demandait des secours. 

12 Détails chez van Effenterre 1948, 158-160, 253-254. 
13 Le témoignage épigraphique le plus impressionnant est celui du “serment de Dréros” (IC

I, IX, 1), par lequel les jeunes gens de la cité juraient fidélité à Cnossos et promettaient de faire tout
le mal qu’ils pouvaient à Lyttos, A 36-43. 

14 Cette intervention étrangère dans les affaires crétoises ne fut pas sans effet, car cette partie
ouest de l’île passa sous contrôle macédonien dès 216. 

15 Cependant Lyttos put se redresser rapidement, comme l’attestent les traités du, conclus avec
Hiérapytna et Praesos (IC III, 3 B et VI, 11 et 12). Déjà connu partiellement (IC I, XVIII n° 9), et, après



partis, indique Polybe, les πÃ¸Ã³ÐÄ¸ÃÀº “les Anciens” favorables à Cnossos et les
¾¸ÑÄ¸ÃÀº “les Jeunes” qui leur étaient hostiles. L’affrontement fut d’une telle violence
que les ¾¸ÑÄ¸ÃÀº, chassés de Gortyne après avoir tenté de s’emparer de l’acropole,
se réfugièrent à Phaestos, où une armée gortynienne les poursuivit et les en chassa.
Lors de ces deux événements, les forces armées de Cnossos, appelées en renfort,
appuyèrent les Gortyniens contre ceux qui étaient considérés comme des rebelles. 

Le décret de Cnossos rend compte fidèlement de la situation gortynienne,
ÃÄ¯ÃºÀÄ16 ·/� ´¸¾Àµ°¾αÄ �´ γ�ÃÄυ¾º »α� �¼¹Ï¾ÄÉ¾  µ²É¾ »αÄ�]/ Ä�¾ ÃυµµαÇ²α¾ �Ä
Ä�µ µ¯Çα¾ Ä[�´ γÀÃÄυ¾²ÀºÄ ´¸¾] /Àµ°¾α]¾ �¾ Äᾶº π�[¼¸º] l. 4-5 et π¯¼º¾ Ä¸ ´¸¾À-
µ°¾αÄ µ¯ÇαÄ π¸Ã� φαºÃÄ�¾ l. 15. Il est un précieux témoignage épigraphique direct,
étant l’expression d’un des acteurs des faits survenus à Gortyne. Par contraste, le décret
de Gortyne est assez discret sur ce qui s’est passé dans la ville, se contentant de dire
Ãυµµ¯ÇÉ¾ ·�  µῖ¾ πÀ¼¼ÿ¾ παÃα´¸/´¸´À¾ÏÄÉ¾ »α¹ʹ _¾ »αºÃ�¾ �πÀ¼¸µ²Àµ¸¾ l. 13-
14. La cité, qui ne souhaitait sans doute pas avouer publiquement ses faiblesses17,
préfère mettre en avant l’action bienfaisante d’Hermias, ses cinq années passées
à Gortyne18 et le soin que prend la cité en le faisant raccompagner par deux citoyens
dans son voyage de retour à Cos19. L’usage de formules stéréotypées appliquées
à Hermias (il a sauvé beaucoup de blessés de guerre, il n’a pas épargné sa peine)20

sert à masquer ou tout au moins à atténuer le caractère très conflictuel de la société
gortynienne d’alors, qu’ Hermias a eu amplement le temps de découvrir21. 
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1la découverte d’autres fragments, republié par C. Kritzas “Ʃυ¾¹±»¸ ΛυÄÄ²É¾ »αº O¼Àυ¾Ä²É¾” dans
Π¸πÃαγµένα i’ Δ¹¸¸νούÄ KÃ·το»ογ¹ºού Ʃυνέ·Ã¹ου, La Canée 2011, 141-154, un traité de Lyttos
avec Olonte, IIe siècle, évoque la refondation de la ville et la destruction de Dréros A 7-10. A époque
impériale, Lyttos fut une cité florissante, produisant de nombreuses dédicaces aux empereurs (IC I,
XVIII, 15-50). 

16 Le décret emploie, comme Polybe, le terme, au génitif, ÃÄ¯ÃºÀÄ “sédition”, “guerre civile”. 
17 Mais elle n’oublia pas l’appui que Phaestos, plus ou moins dépendante politiquement de

Gortyne, apporta aux “rebelles” : la vieille cité minoenne fut détruite définitivement par Gortyne en 150. 
18 Cette longue durée est en soi une preuve de la dureté du conflit interne qui a ébranlé la

société gortynienne lors de la guerre de Lyttos. 
19 Il est regrettable que les deux décrets soient mutilés à la fin, empêchant de savoir quels

honneurs étaient décernés à ce médecin : l’éloge, pour lui et les habitants de Cos, et l’octroi de la
citoyenneté gortynienne étaient des récompenses qui ne coûtaient pas cher à Gortyne, mais peut-être
y en avait-il d’autres. 

20 Outre ces formules plus ou moins imposées, le texte gortynien est insignifiant. Si les lignes
8-9 révèlent qu’Hermias est resté cinq ans à Gortyne, les lignes 4-12 n’apprennent rien : bel exemple
de prose politique destinée à occulter la réalité. 

21 Hermias est aussi honoré par Halicarnasse (Samama 2003 n° 128), dont le décret mutilé
ne permet pas de connaître tous les honneurs décernés, outre l’éloge, une couronne (en quelle matière ?)
que l’on doit annoncer à Halicarnasse pendant des fêtes et l’inscription des honneurs sur une stèle.
La date du décret – fin du IIIe siècle – étant identique à celle des décrets cnossien ou gortynien, il est
impossible de décider si Hermias a séjourné à Halicarnasse avant ou après son séjour crétois. Quoi
qu’il en soit, c’est un médecin très réputé dont on possède une statue, consacrée par son épouse, issue
d’une bonne famille de Cos, elle-même ayant droit à une statue à côté de celle d’Hermias, cf. Samama,
note 23 p. 232. 



1. 3. APTERA

Le décret, postérieur aux deux précédents, ne précise pas les raisons qui ont
amené les Aptaréens à demander que Cos leur envoie un médecin ni la durée du séjour
de Callipos dans leur ville. Il révèle, cependant, deux informations intéressantes,
l’octroi d’une couronne d’or et d’une somme considérable – trois cents statères –
pour la couronne et le voyage de retour du médecin22. Aptera, voisine de Cydonia,
disposait de finances suffisantes pour faire venir un médecin et lui offrir une couronne
d’or23. La cité, qui envoyait des mercenaires aux puissances extérieures, bénéficiait
sans doute des largesses de ces derniers, rentrés dans leur cité d’origine24. On ne peut
exclure non plus une source de revenus difficilement avouable dans un document
public, la vente d’esclaves et l’acquisition de biens par la piraterie. Aptera, comme
beaucoup d’autres cités crétoises, publie, en 201 et en 170 (date probable), des décrets
portant sur l’asylie de Téos. Dans le décret de 170, la cité proclame �¯¾ Äº¾¸Ä `ÃµºÏ-
µ¸¾Àº �¿  πÄ°ÃαÄ �·º»±ÃÉ¾Äº T¸²ÀÄ ̧ A¾αº α_Ä�Ä �¾ÏÇÀÄ Äÿº ÄßÄ @¸ÃÀÃυ¼²αÄ ¾ÏµÉº
“Si certains, à partir25 d’Aptera, font tort aux Téiens, ils seront exposés à la loi relative
au pillage des temples”. C’est une allusion claire au pillage du temple de Dionysos
à Téos et l’aveu implicite que “certains” hommes d’Aptera pouvaient se livrer à ce
brigandage26, la cité disposant de trois petites îles capables de servir de mouillages
aux pirates (Brulé 1978, 145). Elle frappe monnaie entre ca. 330 et et ca. 280-270
et, même si elle cesse son monnayage assez rapidement, le trafic de la piraterie lui
permettait de s’approvisionner en métaux (or, bronze) et en monnaies27. 

Si le décret pour Calippos n’apporte pas d’éclairage historique direct, il
renseigne sur les revenus qu’une cité crétoise pouvait se procurer, plus ou moins
discrètement28. 
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22 A priori, la largesse dans les honneurs suggère que Calippos a rendu d’immenses services
aux Aptaréens, mais on ne peut exclure qu’Aptera ait désiré exhiber à Cos sa richesse: vantardise ou
précaution pour l’avenir (un autre médecin pouvait être nécessaire) ? 

23 La cité vote pour un roi Attale, sans doute Attale Ier, l’érection d’une statue en bronze,
qu’il soit représenté en pied ou à cheval (IC II, III 4 C 7-8). 

24 Pour Le Rider 1966, 191-194, l’apport de numéraires par les mercenaires doit remonter assez
haut dans le temps (dès l’époque d’Alexandre). L’auteur ajoute, p. 194 “il suffisait du retour d’un petit
nombre d’hommes (cent, deux cents) pour que plusieurs milliers de monnaies étrangères apparaissent
dans une ville et entrent éventuellement dans le trésor de l’Etat”. 

25 Le verbe `Ãµ¯É à l’actif avec sens intransitif et au moyen, possède souvent une notion
d’hostilité “s’élancer contre”. C’est sans doute son sens ici, il convient bien à des pirates. 

26 Analyse de la portée politique du décret chez Brulé 1978, 99-100. Il est probable qu’un
autre texte d’Aptera (IC II, III 16) concerne Milet, dont le territoire serait déclaré sacré, cf. Brulé 1978,
72 et 92. Ce serait un exemple supplémentaire de l’activité de piraterie pratiquée par des Aptaréens. 

27 Pour le monnayage d’Aptera et ses monnaies surfrappées, cf. Le Rider 1966, 198 et 112. 
28 Le grand nombre de décrets crétois d’asylies pour Téos et son sanctuaire souligne assez

l’implication quasi générale des cités dans la piraterie, cf. Brulé 1978, 69-115. 



1.4. OLONTE

Le décret est muet sur la raison initiale du séjour à Olonte du médecin
anonyme29, qui s’apprêtait à repartir à Kasos et que les Olontiens ont convaincu de
rester, sur les conditions matérielles de ses prestations et sur la durée de son séjour
dans la ville30. Mais il expose la situation qui a motivé son maintien à Olonte,
l’expression �µπ¸/πÄÉ»ÏÄÀÄ  µῖ¾ »αºÃÀῦ Ã»¼¸ÃÀῦ l.6-8 désignant probablement
un tremblement de terre (phénomène géologique fréquent en Grèce) suivi d’une
épidémie ¼ÀºµÏ¾ l. 1431. C’est l’unique attestation de ce terme, traduit souvent par
“peste” et qui désigne en fait une maladie infectieuse32, dans tout le corpus crétois, qui
ne traite – et seulement à Lébéna – que de maladies courantes (sciatique, stérilité). La
présence de ce médecin à Olonte a pu fort heureusement remédier à l’épidémie,
comme le prouvent tous les honneurs accordés. En plus de l’octroi d’une couronne
d’or, comme à Aptéra, et l’attribution de la citoyenneté, la cité lui concède l’atélie33,
c’est-à-dire l’exemption de tous les impôts, y compris les taxes portuaires, qui devaient
être d’un très bon rapport pour Olonte34. Une cité annule souvent les péages pour
l’importation et l’exportation par voie de terre, mais les maintient pour l’exportation
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29 La proximité de Kasos, dont il était citoyen, avec Olonte doit expliquer que la cité ait fait
appel à lui. On aimerait savoir où il avait fait ses études de médecine (Cos ? Rhodes ? E. Nieto Izquierdo
me rappelle le traité d’alliance entre Olonte et Rhodes, IC I, XXII 5, IIe siècle). Ce personnage ne devait
pas séjourner souvent dans la petite île de Kasos, mais était certainement un médecin itinérant, comme
beaucoup de ses confrères, cf. Samama 2003, 25-26. 

30 Les textes ne mentionnent pas toujours le temps passé dans une cité, cf. Samama 2003, 26. 
31 Hypothèse de P. Roesch “ Médecins publics dans les cités grecques”, Histoire des sciences

médicales XVIII, n° 3 (1984), 288. L’article (p. 279-293) s’intéresse aussi aux trois autres inscriptions
crétoises étudiées ici. 

32 Pour évoquer la “peste” d’Athènes, Thucydide emploie @ ¾ÏÃÀÄ, Ä� »α»Ï¾, en précisant
“on n’avait nulle part souvenir de rien de tel comme fléau (¼Àºµ�Ä) ni comme destruction (φ¹ÀÃ�)
de vies humaines (�¾¹ÃÑπÉ¾), La guerre du Péloponnèse II, XLVII, 3, traduction de J. de Romilly. Il ajoute
une prophétie que se rappelaient alors les Athéniens, ?¿¸º ΔÉÃºα»�Ä πÏ¼¸µÀÄ »α� ¼Àºµ�Ä !µʹ α_ÄĀ
“on verra arriver la guerre dorienne, et avec elle l’épidémie” (LIV, 2). Il continue en insistant sur le désac-
cord, certains Athéniens croyant qu’il s’agit de ¼ºµ�¾ “disette” et non de ¼Àºµ�¾ “épidémie” (LIV, 3),
ce qui est pour lui l’occasion de disserter sur la fragilité des souvenirs. Le décret d’Olonte emploie aussi
l’expression, avec article, Ä�Ä φ¹ÀÃ�Ä Ä�Ä Äÿ¾ �¾¹ÃÑπÉ¾ l. 11-12. 

33 Ce privilège n’est pas toujours attribué par la cité : il manque dans les inscriptions hono-
rifiques d’Aptera (IC II, III 9) et de Cnossos (IC I, VIII 10 et 12). 

34 Ce point est bien souligné par Samama 2003, 298 note 91. De plus la formulation est
un peu différente de celle qui concerne les autres personnes honorées dans les textes A et B du même
document, `π¯ÃÇ¸º¾/[·] »� α_ÄĀ »α� ¸?Ã/π¼Àυ¾ »α� �»π¼Àυ[¾ »]α� πÀ¼°µÀυ »α� ¸?/Ã±¾αÄ »α�
�Ä°¼¸ºα¾/»α¹� »α� ÄÀῖÄ  ¼/¼ÀºÄ πÃÀ¿°¾ÀºÄ/ »α� ¸_¸Ã´°ÄαºÄ B X 27-34“qu’il ait le droit d’importer
et d’exporter par voie de mer en temps de guerre et en temps de guerre et l’atélie comme pour les autres
proxènes et bienfaiteurs”. 



par voie maritime35, pratique la plus fréquente étant donné l’étroitesse des routes
crétoises36. 

Les décrets d’Aptéra et d’Olonte renseignent sur des réalités historiques bien
concrètes (épidémies, très probablement piraterie) qui définissent partiellement les
conditions de vie dans la Crète hellénistique. 

2. ANALYSE DIALECTALE

2.1. REMARQUES PRÉLIMINAIRES

2.1.1. Démarche adoptée
a) L’analyse linguistique doit partir des traits communs qui fournissent la base

dialectale aux trois parlers doriens en présence (ceux de Cos, Rhodes et de Crète). 
b) Pour évaluer le niveau dialectal de chaque texte, il convient de prendre

en compte les traits caractéristiques de chaque dialecte et ceux qui proviennent de
la koina et/ou de la koinè. 

c) Les inscriptions de Cos et de Rhodes seront d’abord sollicitées, puisque les
textes crétois s’adressent à des locuteurs de leur dialecte (ou supposés tels, pour Kasos). 

2.1.2. Traits communs aux dialectes de Cos, de Rhodes et de Crète37

– maintien du /a:/ et du groupe -ti (3e personne pluriel des verbes athéma-
tiques), finale -Ä pour la résolution de -ns (pour Gortyne, cf. 2.2.1) et préposition-
préverbe �Ä.

– radical en -i des thèmes en -i, désinence de 1ère personne du pluriel38 -µ¸Ä,
futur sigmatique contracte en -Ã°É.

– emploi de la conjonction α? et de la particule »α dans les conditionnelles,
avec ordre des mots α? (·°) Ä²Ä »α. 
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35 Les traités d’Hiérapytna avec Priansos (IC III, III 4, 25-27, IIe siècle) et de Gortyne avec Lappa
(IC IV 186 B 16-18, IIe siècle) précisent que ces péages seront à régler “selon les lois des deux cités concer-
nant les frais de mouillage”. 

36 Donc, la gratuité des péages terrestres n’était pas le signe d’une grande libéralité des cités
grecques, comme le faisait remarquer H. Francotte, Les finances des cités grecques, Paris 1909, 11 (réfé-
rence indiquée par M. Guarducci, IC IV 174, p. 244). 

37 Certains traits énumérés ci-dessous existent dans d’autres aires dialectales (maintien de /a : /,
flexion des thèmes en -i, emploi de la conjonction α?). Dans la liste proposée ici, non exhaustive, ne sont
indiqués que les traits pertinents pour l’étude des textes cités : les accusatifs pluriel en -αÄ pouvant
comporter une brève ou une longue, ne sont pas pris en compte, cf. Brixhe 1993, 42. 

38 La désinence n’est pas assurée en crétois, l’inscription de Spensithios comportant une diffi-
culté de lecture, cf. Bile 1988, 38, texte n° 28 A 1 et p. 210). 



Seule exception : l’article au nominatif masculin pluriel est, en crétois, À?
au lieu de ÄÀ² des autres dialectes doriens. 

2.2. TEXTES DE COS ET DE RHODES

2.2.1. Caractéristiques du décret de Cos
A) Traits dialectaux :
* phonétique : maintien du /a : /  Ã»¼απºÀῦ l. 19 et passim, contraction

de a : + o : aboutissant à a : (Äᾶµ l.12, πÉ¼¸Äᾶ¾ l. 21), résolution en s du groupe ns
(�Ä l. 19, 21, 22, 23), aspiration »α¹΄ aÄº l. 17. 

* morphologie : article ÄÀ� l. 14, 16, 20, 23, flexion des thèmes en i (πÀ¼²É¾,
�¾α´ÀÃ¸ÐÃºÀÄ l. 12, 15-16), préposition �Ä cf. supra, désinences de 3e personne
pluriel de l’impératif -¾ÄÉ (�πºµ¸¼¸¹°¾ÄÉ, µºÃ¹ÉÃ¯¾ÄÉ, �πÀ·¸º¿¯¾ÄÉ, Ä¸¼¸Ã¯¾ÄÉ,
·Ï¾ÄÉ l. 15, 16, 19, 20-21, 23) et d’infinitif des athématiques en -µ¸¾ (·Ïµ¸¾,
�¾α¹°µ¸¾ l. 13, 18). 

* lexique : �¾α´´¸¼²α¾ l. 14, mot rare. 
B) Evaluation dialectale :
- Influence de la koinè :  
* graphie : la notation par ̧ º, Àυ du résultat de la contraction de e+e (�πºφα¾¸ῖÄ

l. 13) et de o+o (�¿ºÀ�µ¸¾α, α`ÄÀῦ, �¿ºÀῦ¾Äº, ÄÀῦ  Ã»¼απºÀῦ, µºÃ¹ÀÐµ¸¾α l. 10, 14,
19, 21-22) ne permet de savoir s’il s’agit du résultat dialectal39. Il n’y a pas d’exemple
de graphies É, ¸40 ; les dialectes de Cos et de Rhodes possèdent des longues fermées
issue des contractions et notées ¸º, Àυ, tandis que les longues résultant du premier
allongement rejoignent les longues héritées41. Les graphies des deux dialectes de la
Doris media résultent de l’adaptation à l’alphabet milésien42.

* phonétique : vocalisme e de @¸Ã�¾ l. 19.
* ¿°¾ºα l. 22, indiquant l’absence du troisième allongement, semble imputable

à une influence de la koinè, mais la question de l’existence de cet allongement est non
résolue43. Car ce terme est usité dans les anthroponymes avec initiale Ξ¸¾- ou Ξ¸º¾-,
cependant on sait que les noms de personne voyagent ; à Cos, Rhodes et dans les
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39 La graphie O du terme Πυ¹²ō (IG XII, 4, 2,1202, l. 2, milieu Ve siècle) est celle de tous
les documents archaïques ; les autres textes ne sont guère attestés avant le IV e siècle.

40 Sauf dans »±¾Àυ et l’adverbe de temps »¸¾¸ῖ (IG XII, 4, 1, 278 l. 24 et 31, milieu du IVe

siècle) : on notera le Àυ final de ce démonstratif, plus conforme à la phonétique de Cos.  
41 Pour e, le dialecte de Cos fournit la graphie ¸ dans @µ¸¾ (IG XII, 4, 1, 22, IIIe siècle, l. 10,

13), ·±¼¸Äαº o. c. l. 2, avec radical * g w els, équivalent sémantique de l’attique ³ÀÐ¼¸Äαº. 
42 Résumé des faits dialectaux de Cos et de Rhodes chez A. Bartoněk, Classification of the West

Greek Dialects at the time about 350 B.C., Amsterdam-Prague, 1972, 110-112. 
43 Cf. E. Nieto Izquierdo, “Le ‘troisième allongement compensatoire’ à Cos : révision critique”,

Glotta 80 (2004), 72-94 et M. L. del Barrio Vega, “Les voyelles longues moyennes à Cos et à Rhodes”,
§ 2-4, à paraître dans Actes de la rencontre internationale de dialectologie grecque (Nancy, 20-21 juin 2019). 



territoires adjacents (Cnide), d’autres mots susceptibles d’être affectés par le troisième
allongement (aÃÀÄ) ne le révèlent pas. 

* syntaxe : parfaits Ä¸Ä²µαÄαº et πÃÀπ¸πÀÃºÃµ°¾É¾ l. 17, 24, employés avec
valeur d’aoriste. 

* lexique : ·¸·ÏÇ¹αº l. 13 (formule des décrets en koinè). 

2.2.2. Caractéristiques du décret de Rhodes
A) Traits dialectaux : 
* phonétique : contractions de /a:/ + o ( : ) au profit de a : (¸_¸Ã´°Äα A 1,

Äᾶ¾ Äαφºᾶ¾ A 4, 11), de e+o aboutissant à la création d’une diphtongue eu ( ÃαÄÀ-
φ¯¾¸υÄ A2). 

* morphologie : article ÄÀ� A 14, πÀÄº préposition A 15 et préverbe (πÀÄº·°ῃ,
πÀÄºÈαφº·Ï½¸¾À¾ A 18), désinence -¾Äº de 3e personne pluriel `π¯ÃÇÉ¾Äº A5, dési-
nences de 3e personne pluriel de l’impératif -¾ÄÉ (·Ï¾ÄÉ A 14, 15) et d’infinitif actif
-µ¸º¾ (¸?½¸º¾ A 13). 

B) Evaluation dialectale : 
- influence de la koiné :
* graphie : la graphie originelle H44, qui note le résultat dupremier allongement

(ÛÀÃ¯Üō ?µº Lindos II 710, VIIIe siècle), est remplacée par le digramme ¸º (¸?½¸º¾
A 13). Dans la Doris mitior il sert aussi à noter, le résultat du deuxième allongement
(¸?Ä A 6, 11, 12, 16, α@Ã¸¹¸�Ä A 8) et de la contraction e+e (�¾φα¾¸ῖÄ A 5) tandis
que le digramme Àυ transcrit de même le produit du second allongement (α_ÄÀÐÄ A6,
ÄÀ�Ä �½φÀυÃºαÃ½À�Ä A 10, ÄÀ�Ä Ä¯φÀυÄ A 12) et de la contraction de o+o (Πα¾¯½Àυ
A2, ÄÀῦ·¸ ÄÀῦ A7, ÄÀῦ »Àº¾Àῦ A 12, 16), auparavant notée par O (ÛÀÃ¯Üō) cf.
Vázquez 1988, 90-102. 

* phonétique : ´²¾¸Äαº A 645, vocalisme e au lieu de a (?¸Ã°ÉÄ A 2). 
* morphologie : génitif singulier des thèmes en -eus (Σ¸¼´°ÉÄ A 1, ?¸Ã°ÉÄ

A 2), pronom ½¸¹�¾ A646, prépositions ¸?Ä A 6, 11, 12, 16, �» A 16. 
- formes hybrides : ¸?½¸º¾ A 13, avec finale ½¸º¾ secondaire,  ¸?…»α A 17-18,

avec conjonction ¸? de la koinè et particule dialectale »α. 
- problèmes d’interprétation:
* l’hapax �½φÀυÃºαÃ½À� A 3, �½φÀυÃºαÃ½À�Ä A 20, �½φÀυÃºαÃ½ÿ¾ A 14-

15, 17, serait-il un composé de aÃÀÄ/ionien ÀὖÃÀÄ, auquel cas ce serait un témoignage
de la présence du troisième allongement, cf. 2.2.147 ? 
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44 Cependant, comme pour le dialecte de Cos, cf. 2.2.1 B et note précédente, le résultat des
contractions de e+e, o+o fait postuler une longue fermée. 

45 Pour l’évolution de *gign dans les verbes ´²´¾Àµαº et ´º´¾ÑÃ»É, cf M. Lejeune, Phonétique
historique  du mycénien et du grec ancien, Paris (1972), 78-79. 

46 Vázquez 1988, 383. Pour Brixhe 1993, 49, À_¹¸�Ä/µ¸¹¸�Ä serait dus à la composante
attique de la koinè. 

47 Cette hypothèse intéressante m’est suggérée par Araceli Striano. 



* le syntagme �π’ ?¸Ã°ÉÄ A2 révèle un cas surprenant de psilose, le rhodien
n’ayant jamais été un dialecte psilotique48. 

* le formulaire initial ne correspond pas au formulaire habituel des décrets
rhodiens-ce un trait de koinè, comme �´α¹ᾶº ÄÐÇαº ·¸·ÏÇ¹αº A 7 ? 

2.3. LES TEXTES CRÉTOIS

2.3.1. Caractéristiques d’IC I, VIII, 7
A) Traits dialectaux :
* phonétique : /a:/ ´¸¾Àµ°¾αÄ µ¯ÇαÄ l. 16 et passim, contraction de a : + o :

au profit de a : (ÄÃαυµαÄºᾶ¾ l. 16), traitement s de -ns �Ä l. 6.
* morphologie : pronom des 1ère et 2e personnes pluriel (génitif  µ²É¾ l. 5, 8,

12, accusatif `µ� l. 3), flexion des thèmes en -i (génitif ÃÄ¯ÃºÀÄ l. 4). 
B) Evaluation dialectale:
- Influence de la koiné :
* graphie : notation du résultat du premier allongement par ¸º (�πÀÃÄ¸º-

¼¯¾ÄÉ¾ l. 4)49, de la contraction e+o : par É (Ãυ¾α¾Äÿ¾ l. 14) au lieu du hiatus
avec fermeture de e en i, de e+ o et o+o par le digramme Àυ (πÀºÀÐµ¸¾ÀÄ l. 18, ?αÄÃÀῦ
l. 3), séquence -Ã¹ dans ´¸¾°Ã¹αº l. 9, qui masque la spirantisation de th en crétois
(Bile 1988, 83 et 140-142). 

* phonétique : présence du second allongement, inexistant dans le dialecte
(π¼¸²ÀυÄ50, ÄυÇÀÐÃαºÄ, πᾶÃα¾, παÃα»α¼ÀῦÃº l. 9,10, 11 et 17, 14), assibilation de -ti
(participe παÃα»α¼ÀῦÃº l. 14). 

* morphologie : pronom de la 2e personne du pluriel (génitif non-dialectal
`µÿ¾ l. 3), adverbes en -ÉÄ (φº¼ÀÄ²µÉÄ l. 3, �πÃÀφα[Ã²ÃÄ]ÉÄ, ὡÃαÐÄÉÄ l. 13-14
et 16), désinence de l’infinitif aoriste thématique -¸ῖ¾ (π[¸Ãºπ¸]Ã¸ῖ¾ l. 10-11). 

2.3.2. Caractéristiques d’ IC IV 168
A) Traits dialectaux : 
* graphie : contraction de o+o notée par -É (α_ÄÀÃαυÄÿ l.5, Äÿ ?αÄÃÿ l. 7).
* phonétique : maintien du /a:/ �¿²ÉÃ¸ l.18 et passim, résolution de la contrac-

tion de a+o en a : �µµ¸¾²·α l. 2, fermeture de -e en -i (`µ²É¾ l.3, 5,  µ²É¾ l.6, ?�¾
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48 Vázquez 1988, 133-136. Il y a un autre cas de psilose à Lindos _» `Ãºα pour À_Ç aÃºα
(Lindos II 26, ca - 400) : je remercie Araceli Striano de cette information.

49 Le datif ³É¼ᾶº l.1, avec É notant l’aboutissement du premier allongement affectant o,
commun aux formules consacrées des décrets crétois, n’a donc pas de valeur significative, tout comme
l’infinitif Çα²ϱ¸º¾ l. 2, cf. Brixhe 1993, 46. 

50 Le comparatif de πÀ¼ÐÄ possède en crétois une série complexe de formes avec deux radi-
caux, cf. Bile 1988, 203-204 : π¼¸²ÀυÄ est non-dialectal. 



l. 7 = att. ὤ¾, �Äºα l. 8 = att. �Ä¸, »αÄÀº»ºÏ¾ÄÉ¾ l. 9-10, adverbes φº¼ÀÄºµ²ÉÄ,
�¾Ä¸¾²ÉÄ l. 10, verbe �πÀ¼¸µ²Àµ¸¾ l. 14), vocalisation de l vélaire (�πÀÃÄ¸υ¹�¾Ä l. 3,
�π¸υ¹�¾ l. 17), répartition -ns devant voyelle/ -s devant consonne (Ç¸[ºÃÀ]ÄÀ¾¸¹�¾Ä
`φʹ l.2-3, πÀ¼¼�¾Ä �- l. 11, κ[Ñ]º ≥À¾Ä aÄº l. 23, �Ä Ä�¾ l. 18, 22) et résolution -s
du groupe ks devant consonne (�Ä µ¸´¯¼É¾ l. 12, 15, �Ã»¼¸Ã²α¾ l. 17). 

* morphologie : article À@ l. 1, pronom de la 1èrepersonne pluriel (accusatif  µ�
l. 3,18), désinence d’infinitif contracte -¸¾ (¸_ÇαÃºÃÄß¾ l. 16, 20-21), d’infinitif
athématique en -µ¸¾ (�φ°µ¸¾ l.18, �πÀ·º·Ïµ¸¾ l. 25, [·]Ïµ¸¾ l. 26). 

* syntaxe : valeur finale de la conjonction �º l. 24. 
B) Evaluation dialectale :
- Influence de la koina :
* morphologie : pronom réfléchi, au génitif α_ÄÀÃαυÄÿ l. 5 (équivalent de

l’att.  αυÄÀῦ). 
* lexique : πÀ¼ºÄᾶ¾ l. 9, 19 au lieu de πÀ¼ºαÄᾶ¾ IC IV 72, X 35-36, XI 14). 
- Influence de la koinè : 
* graphie : notation par ¸º de la longue issue du 1er allongement �πÀÃÄ¸º-

¼¯¾ÄÉ¾ l. 5, en face de la transcription dialectale par -¸ (Ãυ¾απÀÃÄ±¼αµ°¾ l. 19,
�π°]ÃÄ¸¼α¾ l. 24). 

* phonétique : aspiration (`φʹ `µ²É¾ l. 3, »α¹ʹ _¾ l. 14), alors que le crétois
pratiquait la psilose dès les plus anciens textes51.

* morphologie : thème en i (datif πÏ¼¸º l. 17, à coté du génitif attendu
α@Ã°ÃºÀÄ l. 7), préfixe �» (�»´Ï¾ÀºÄ l. 26). 

- hyperdialectismes :
* l’accusatif �Ã»¼¸Ã²α¾ l. 17 est l’habillage dialectal d’un mot non dialectal

�»»¼¸Ã²α52.
* les participes non dialectaux53 ³É¼Ïµ¸¾ÀÄ l. 16, ³É¼Ïµ¸¾Àº l. 20, attestent

le traitement mécanique consistant à remplacer le digramme Àυ de la koinè par le É
senti comme dialectal. 

- formes notables: 
* dans ´º¾ÑÃ»[É¾Äº] l. 24-25, il y aurait rencontre entre une forme de koinè

et une évolution dialectale crétoise. La forme de koinè ´º¾ÑÃ»É suppose la nasalisa-
tion de la gutturale, son amuïssement entrainant l’allongement de i puis la perte
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51 Ces formes ont amené les éditeurs dont M. Guarducci à généraliser l’aspiration initiale
dans le texte. 

52 Sa présence dans les textes crétois exprime une certaine démocratisation, cf. van Effenterre
1948, 164-165. 

53 Pour “vouloir”, le crétois emploie ¼ÿ, ¼¸²É, cf. Bile 1988, 227-229 ; on a cru voir dans
un mot de lecture difficile de l ‘inscription de Spensithios (Bile 1988, 38-40 n° 28 B8) une preuve
de l’existence ancienne en crétois de ³Ñ¼Àµαº, mais une lecture plus satisfaisante – µ≥ṓ¼¸Äαº passif
du verbe crétois µÉ¼°É, “aller en justice” – a été proposée par Cl. Brixhe, “La langue comme reflet
de l’histoire ou les éléments non doriens du dialecte crétois”, Sur la Crète antique. Histoire, écritures,
langues, Nancy (1991), 61-64.



de l’opposition de quantité ; le crétois ´º¾¾Àµ°¾É¾ (IC IV 184a9, IIe siècle) indique
une assimilation tardive de la gutturale à la nasale et une perte de l’opposition de
gémination, cf. Brixhe 1993, 50. 

* la forme ancienne »ÏÃµÀº l.1 est usitée dans les documents gortyniens
hellénistiques à destination de l’extérieur, et non la forme à rhotacisme »ÏÃµÀÄ des
textes à usage interne54. 

2.3.3. Caractéristiques du décret d’Aptera55

A) Traits dialectaux :
* graphie : notation par É de la longue issue de la contraction de o+o (Äÿ

·¯µÉ l. 32). 
* phonétique : maintien du /a : / Ãαµα¾¯µ¸¾Àº l. 21 et passim, finale en -s

issue de ns (πÀ¼¼ÏÄ l. 8, Ä�Ä �´α¹�Ä l.11, α_ÄÏÄ l. 23 et �Ä l. 17, 31), vocalisme e
qui semble originel  πÄ¸Ãα²É¾ l.1, non-contraction ÇÃυÃ°Éº l.15. 

* morphologie : flexion des thèmes en i (πÏ¼ºÀÄ l. 5), préposition �Ä l. 17,
31, désinence de 3è personne pluriel de l’impératif ·Ï¾]ÄÉ l. 16-17. 

B) Evaluation dialectale :
- Influence de la koina : 
* article au nominatif pluriel ÄÀ� l. 21.
*  Ã»¼α[πº¸²ÀºÄ] l. 28, le crétois pratiquant la métathèse pour ce nom

 Ã»α¼πº�¾ IC IV 182, 6, IIe siècle (Bile 1988, 125). 
- Influences de la koiné : 
* graphie πÀ²¸ÃαÃ¹αº l. 25, πÃαÄÄ[.. .. ...] l. 2756, notation par ¸º du résultat

du second allongement – inconnu dans le dialecte – affectant le groupe voyelle + ns
(�πÀÃÄα¼¸�Ä l. 5, ¸?Ä l. 16). 

* phonétique, contraction de a+o (Äºµÿ¾ l. 11), en face de Äºµ²À¾Ãα à Cnossos
IC I, VIII 12, 22, IIe siècle (cf. Bile 1988, 80). 

* morphologie : À_¹�¾ l. 8 (au lieu de À_·�¾). 
* syntaxe : préposition πÃ�Ä l. 23, conjonction @¾α l. 10, le parfait Ã¸ÃÑº»¸º

l. 10 employé avec valeur d’aoriste, correspond aux aoristes ·º°ÃÉÃ¸ de Cnossos l. 12
et �ÃÉÃ¸ de Gortyne l. 15. 

- Il y a des hyperdialectismes : 
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54 Bile 1988, 131 et Brixhe 1993, 45, pour qui la survivance du rhotacisme “a été favorisée
par un conservatisme institutionnel”.

55 L’épigraphie d’Aptera comprend deux décrets relatifs à l’asylie de Téos (en 201 et sans
doute 170), que nombre de cités crétoises ont également rédigés dans un style diplomatique uniforme,
un autre en faveur d’un souverain (IC II, III 4 C), plusieurs proxénies et des épitaphes.

56 Le dialecte transcrit le résultat de g + j par ·(·) et plus tard par Ä(Ä), cf. Bile 1988, 144-
145 ; la forme fait partie des traits non attiques de la koinè, cf. discussion chez Brixhe 1993, 49-50. 



* la particule �¾ l. 10 vaut l’att. Àὖ¾ selon l’équivalence Àυ de la koinè =
É dialectal. 

* le nom de nombre ÄÃºα»ÀÃ²ÀÄ l. 19 réunit une base de koinè en -»ÀÃºÀº
(à la place du dorien -»αÄºÀº avec vocalisme différent et sans assibilation) et la dési-
nence dialectale -Ä57. 

* le subjonctif �»À¼Àυ¹ÿ¾Äº l. 20 combine une désinence dorienne en -¾Äº
avec une contraction de la koinè (e+o: aboutissant à o:), alors qu’en crétois e se ferme
en i devant o (:), cf. Ãυ¾¹²É¾Ä ≥αº IC IV 165, l. 5-6, IIe siècle. 

- formes notables :
* [ ]πÄαÃα²É[¾] l. 33-34, pour  πÄ¸Ãα²É¾ l. 1, avec vocalisme a attesté

sur les monnaies datées entre 400 et 300 (assimilation ou influence ouvrante de r,
cf. Bile 1988, 80). 

* ÇÃυÃ°Éº l. 15 est d’interprétation phonétique difficile, le ¸ de la koinè
alternant avec º dans les adjectifs de matière avec suffixe *ejo et notant probable-
ment /i/ (Bile 1988, 165). 

2.3.4. Caractéristiques du décret d’Olonte 
A) Traits dialectaux :
* graphie : notation par ¸ de l’allongement de e (�πÀÃÄß¼αº l. 62). 
* phonétique : non-contraction ÇÃυÃ°Éº l. 35, résultat de la contraction de

a+ o ( : ) en a : (T¸µ¸¾²Äα l. 68-69, ÇÃ¸ºᾶ¾ πÀ¼¼ᾶ¾ �¾α´»αºᾶ¾ l. 9-10), résolution
par -s de ns en toute position (Ä�Ä, _Ä l. 25, 26, �Ä l. 4, 39, 58, 61, 63).

* morphologie : génitif masculin en -a (T¸µ¸¾²Äα l. 68-69), accusatif du
pronom de la 1ère personne pluriel  µ� l.18, désinence de la 1ère personne pluriel
actif (�π¸²Ãαµ¸Ä l.14-15, ¹ÿµ¸Ä l. 63), de l’infinitif actif des thématiques (�πÀÄÃ¯Ç¸¾,
»αÄα¼ºπ�¾ l.5-6, 17-18), et des athématiques (@µ¸¾, ·Ïµ¸¾ l. 41, 65-66) ; la 3ème

personne singulier de l’indicatif imparfait de “être” @Ä l. 26 est un dorisme, la forme
se rencontre dans d’autres aires dialectales58. 

B) Evaluation dialectale :
- influence de la koina :  Ã»¼απºÀῦ l. 61-62 (sans métathèse dialectale),

accusatif πÀ¼²Äα¾ l. 42, nominatif pluriel πÀ¼ῖÄαº l. 48, génitif Z¸¾�Ä l. 5959. 

F
O

R
T
V
N

A
T
A

E
, 

N
º 

3
2
; 

2
0
2
0
 (
2
),
 P

P
. 

5
1
-7

4
 7

0

57 Cet exemple d’hybridation dans le mot est cité, avec plusieurs autres, par Brixhe 1993, 52. 
58 Cf. O. Masson, “La forme verbale ἮƩ « erat » dans les dialectes grecs”, Etrennes de septen-

taine. Travaux de linguistique et de grammaire comparée offerts à Michel Lejeune, Paris (1978), 123-128. 
59 Flexion du nom de Zeus chez Bile 1988, 2020-203 ; sur le modèle de l’accusatif Tß¾α

à Lyttos (IC I, XVIII 9 c 5, IIe siècle) et du datif T¸¾² à Sulia (IC II, XXV 3, 12-13, Ier siècle), on attendrait

une forme * T¸¾ÏÄ). 



- influence de la koinè :
* graphie : notation du résultat du premier allongement par ¸º (παÃαµ¸ῖ¾αº

l. 16-17), du second allongement par Àυ (KαÃ²ÀυÄ l. 65), qui transcrit aussi l’aboutis-
sement des contractions e+o (�¾ÀÇ¼Àυµ°¾ÀυÄ l. 25-26) et o+o (µ¸Äαπ°µπÄÀυ, α_ÄÀῦ
´º¾Àµ°¾Àυ, »αºÃÀῦ Ã»¼¸ÃÀῦ, α_ÄÀῦ, ÄÀῦ ¾ÏµÀυ, πÀ¼°µÀυ, ÄÀῦ Z¸¾�Ä ÄÀῦ Tα¼¼α²Àυ,
ÄÀῦ  Ã»¼απºÀῦ l. 2-4, 8, 21, 28, 36, 52-53, 59-60, 62-63) ; transcription Ã¹ dans
π¸ºÃ¹°¾ÄÀÄ l. 20, en regard de π¸º¹¹²É¾Äº à Gortyne (IC IV 184 b24, IIe siècle) ;
graphie · de ÃÑ·À¾ÄÀÄ l. 24-25 (cf. Bile 1988, 143-146 pour les affriquées) et -ÃÃ
caractéristique non attique de la koinè dans ¹¯¼αÃÃα[¾] l. 56. 

* phonétique : vocalisme e au lieu de a (@¸Ãÿº l. 67), absence du troisième
allongement πÃÏ¿¸¾À¾ l. 40-41, πÃÏ¿¸¾Àº l. 46-47, alors que le crétois atteste son
existence (Bile 1988, 93). 

* morphologie : �» l. 36, �»π¼Àυ¾ l. 5360.
* syntaxe µ¸Ä°ÇÀ¾ÄαÄ, µ¸Ä°ÇÀ¾Äº l. 43-44 et 46, avec préverbe µ¸Äα- au lieu

du dorien π¸·α. 
- hybridation dans ¸?Ã±¾αÄ l. 53, où, dans ce mot de la première déclinaison,

le A remplace le H de la koinè, �Ãπ¼Àυ¾ l.5 (préfixe dialectal et finale de koinè). 
- pour ÇÃυÃ°Éº, l. 34-35, cf. 2.3.3.

2.4. BILAN LINGUISTIQUE

2.4.1. Etat des dialectes 
Comme on peut s’y attendre à une date aussi tardive, aucun des six textes

ne présente une situation dialectale unifiée. 
*Le texte de Cos révèle une seule caractéristique dialectale, la désinence de

3e personne pluriel de l’impératif -¾ÄÉ. 
* Le décret de Rhodes maintient, outre cette désinence, la préposition /

préverbe πÀÄ² et la désinence d’infinitif athématique -µ¸º¾, senties comme deux
particularismes du rhodien61. 

* Le décret de Cnossos atteste seulement le traitement s de -ns (�Ä l. 6) solution
crétoise, sauf à Gortyne, de la résolution de ce groupe en toutes positions, à l’époque
hellénistique du moins, autant que le corpus permet de l’indiquer (Bile 1988, 128-129). 

* Le décret de Gortyne paraît conserver davantage de dialectismes (fermeture
de -e en -i, vocalisation de l vélaire, répartition -ns devant voyelle/ -s devant consonne). 

F
O

R
T
V
N

A
T
A

E
, 

N
º 

3
2
; 

2
0
2
0
 (
2
),
 P

P
. 

5
1
-7

4
 7

1

60 À côté de la forme �Ãπ¼Àυ¾ l. 52, où coexistent initiale dialectale et finale de koinè ; étant
donné qu’en crétois ens et eks devant consonne aboutissaient à es, donc à �Ãπ¼- pour les deux mots,
Brixhe 1993, 52 note 29 demande justement “quelle solution le dialecte apportait-il à ce problème ?”. 

61 Bile 1996, 139 ; pour l’origine et la valeur phonétique de la graphie ¸º de -µ¸º¾, cf. M. Bile
“La phonologie vocalique et le problème des infinitifs en crétois central”, BSL LXX (1975), 175-176. 



* Les décrets d’Aptéra et d’Olonte62 ne gardent que la finale en -s issue de
ns et la non-contraction. 

2.4.2. La koina

Elle se manifeste, dans les trois dialectes, par les traits définis en 2.1.2, qui
sont les isoglosses de base, dont certaines ne sont pas limitées au domaine dorien
(cf. note 38). Elle ne constitue pas une référence pour les textes qui ne comportent
que très peu de formes dialectales (Cnossos, Olonte)63. Le texte d’Aptéra, qui révèle
l’article pluriel ÄÀ� et l’impératif [·Ï¾]ÄÉ, ne contredit pas cette tendance : les autres
documents de la cité n’utilisent que À@ (IC II, III 1, l. 10, et 2 l. 2, 3, 15) et le seul
autre impératif du corpus de la cité est la forme tardive de la koinè �´´ÃαÈ¯ÄÉÃα¾
(IC II, III 2, l. 49). Aptéra ne semble pas avoir entretenu de rapports politiques parti-
culiers avec Cos : il est donc difficile d’expliquer ces deux occurrences64. 

2.4.3. La koinè 

Désormais langue parlée des sphères dirigeantes, elle a envahi tous les textes,
à des moments divers65, et contribue à faire de leur prose une langue “composite”66.
Deux conséquences sont à signaler :
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60 À côté de la forme �Ãπ¼Àυ¾ l. 52, où coexistent initiale dialectale et finale de koinè ; étant
donné qu’en crétois ens et eks devant consonne aboutissaient à es, donc à �Ãπ¼- pour les deux mots,
Brixhe 1993, 52 note 29 demande justement “quelle solution le dialecte apportait-il à ce problème ?”. 

61 Bile 1996, 139 ; pour l’origine et la valeur phonétique de la graphie ¸º de -µ¸º¾, cf. M. Bile
“La phonologie vocalique et le problème des infinitifs en crétois central”, BSL LXX (1975), 175-176. 

62 Olonte connaissait suffisamment de formes dialectales pour rédiger quelques courts passages
dans le dialecte des personnes à honorer, cf. Cl. Brixhe- G. Vottéro, “L’alternance codique ou quand
le choix du code fait sens”, La koiné grecque antique V : alternances codiques et changements de code,
Nancy-Paris, 2004, 1-34.

63 Même Rhodes, dont l’activité politique est grande à époque hellénistique, ne parvient pas
à influencer les cités avec lesquelles elle est en contact, son dialecte se délitant aussi, cf. Bile 1996, 145. 

64 Un texte d’Itanos emploie ces deux formes dans le décret honorifique concernant un envoyé
du roi Ptolémée (IC III, IV 3, l. 22 et 24). La cité, de par sa position géographique, a une politique exté-
rieure compliquée entre Rhodes et l’Egypte, cf. van Effenterre 1948, 254-257 : l’emploi de formes
rhodiennes pouvait revêtir une dimension stratégiquement politique, donc différente de celle d’Aptera. 

65 Elle intervient de façon précoce à Rhodes, dès le Ve siècle, cf. Vázquez 1988, 90-102.
66 Expression de Brixhe 1993, 56 pour les textes crétois. L’auteur, p. 65, attribue les progrès

de la koinè en Crète, tout au moins dans la classe dirigeante, à la fin de l’isolement crétois : mercenaires
étrangers séjournant dans l’île ou crétois envoyés à l‘extérieur, commerçants et armateurs, piraterie, tous
ces facteurs favorisent les échanges diplomatiques en koinè (traités d’alliance ou d’asylie).  



a) certaines formes de koinè peuvent recevoir une explication phonétique
et être équivalentes aux formes crétoises. Ainsi la finale -¸º de πÏ¼¸º devait se pronon-
cer -i, tout comme le iota du dialectal πÏ¼º ; on analysera de même (Ãυ¾απÀÃÄ±¼αµ°¾,
[�π°]ÃÄ¸¼α¾), où ¸ note l’ancien e : qui avait abouti à -i, tout comme le ¸º de �πÀÃ-
Ä¸º¼¯¾ÄÉ¾67.

b) la koinè sert de base pour redéfinir des formes dialectales (hyperdialec-
tismes, formes hybrides). 

3. CONCLUSION 

A) Un intérêt de ces décrets est d’évoquer des hommes exerçant une profes-
sion autre que celle d’ambassadeur (personnage fréquent dans les traités d’alliance
et qu’il convient spécialement d’honorer68). Les textes crétois, dans leur immense
majorité, sont impersonnels : si des textes archaïques mentionnent des artisans (à
Axos, IC II, V 1) ou artistes (citharède, à Eleutherna IC II, XII 16), c’est pour annon-
cer une législation les concernant. Quelques courtes dédicaces d’époque très récente
révèlent des métiers, certains exercés par des affranchis. La seule profession jugée digne
d’être exposée à l’attention de la postérité est celle du médecin, dont l’utilité sociale
ne peut être niée69. C’est par ce biais qu’une partie de la vie crétoise est appréhendée,
puisque ces médecins sont intervenus à l’ouest de l’île (Aptéra), au centre (Cnossos,
Gortyne) et pour ainsi dire à l’est (Olonte)70. 

B) Ce voyage sur la côte nord et à l’intérieur de l’île montre une certaine
uniformité du formulaire des décrets honorifiques et une langue mixte (dialecte,
koina, koinè), même si Gortyne semble mieux garder quelque maîtrise de son parler71.
Si les documents officiels destinés à des puissances extérieures sont toutes en koinè,
les cités doriennes tentent, sans beaucoup de succès, de conserver entre elles un parler
teinté de dorismes et/ou de dialectismes. 
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67 Cf. Brixhe 1993, 60, qui postule aussi la perte des oppositions de quantité pour les voyelles :
les génitifs πÏ¼ºÀÄ, πÏ¼¸ÀÄ, πÏ¼¸ÉÄ auraient même réalisation phonétique [poljos] avec évolution de
e en i puis en j devant voyelle. 

68 Lors de la seconde ambassade de Téos en Crète à Priansos, en 170, Ménéklès, l’un des deux
ambassadeurs, s’illustra en chantant, accompagné de la cithare, les “vieux poètes” (sans précision) et
un cycle de légendes se rapportant sans doute à Dionysos, le dieu principal de Téos. Le décret d’asylie
de Priansos lui rend longuement hommage pour cette prouesse artistique (IC I, XXIV 1). 

69 Les commerçants et armateurs ont dû prospérer en Crète à époque hellénistique : on peut
s’étonner du silence des textes envers eux, il signifierait que leur activité mercantile pouvait être passée
sous silence. 

70 Le texte de Cnossos est cité comme exemple des conditions de vie militaire en Grèce dans
Médecine antique, IV e Colloque international hippocratique, Lausanne, 1981, 82-83. 

71 Avec des paramètres plus complets que ceux de cette étude et un corpus gortynien plus
important, Brixhe 1993, 68 indique que le rapport dialecte/koinè est de 6 à 1.



Je suis heureuse de dédier cet article à Ángel Martínez Fernández, excellent
connaisseur des inscriptions crétoises, si souvent sollicitées avec acuité. Et j’ai égale-
ment l’heureuse occasion de le remercier pour tous ses articles et photographies
d’inscriptions obligeamment envoyés. 
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