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CTPE,lJJ1CJIOBHE 

BbrnycKaH B cBeT HaCTOHIUHii c6opmrn, rrocBHIIJ.eHHbTii 11ernepT0My 
Me>K,ll.yHapO.ll.HoMy coe3JJ.Y cJJaBHCTOB, C03bIBaeMoM:y B MocKBe, rrccJJe,ll.o
BaTeJm B o6Jiacrn cJiaBHCTHKH PyMLIHCKoii Hapo.ll.HOH Pecny6JTHKH, o6be
AHHeHHbre B oco6oe o6ruecTBO' Hal(HHa!OT H3,ll;aBaTb ueJTblH pH)J. rry6JIHKaUHH' 
B KoTopbrx 6yJI.eT oTpa>KaTbCH pa6oTa pyMbIHCKHX cJTaBHCTOB, B rrepsy10 
O'lepe)J.b, B o6JTaCTH PYMbIHO-cJTassrncKHX cB513eH. 

Pa6oTaSI B coBeprneHHO HOBblX ycJIOBHHX H co6JTIO.ll.a5l TpaJI.HUHH 9TOH 
oTpacJIH ttayKH, PYMbIHCKHe cnaBHCThI cTapa10TcH pa3BHBaTb 1rncJTe.n.crno, 
OCT3BJleHHOe HX rrpe.nllleCTBeHHHK3MH. 

CTaTLH, Bollle)l.ume B HacTOHUlHH c6opHHK BeCbMa pa3Hoo6pa3Hbr, 
BBHJl.Y Toro, 'ITO pa3Hoo6pa3Hbl H rrpo6JieMbI pyMbIHCKOii cJiaBHCTHKH. 

CToKa 9TH rrpo6JieMbI orpaHH'lHBaIOTCH KpyroM pyMhrHo-cJiaBHHCKHX 
OTHOllJeHHH' HO Mbl HaJI.eeMCH, 'ITO HCCJieJI.oBaHM5l PYMblHCKHX CJlaBHCTOB 
6yJI.yT crroco6cTBOBaTh BblHCHeHHIO MHornx Borrpocoa, HHTepecyroru11x 
CJI3BHCTMKY B Boo6rue. 
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.~ VANT-PROPOS 

·. Le present volume, hommage que nous adressons au IV-e Congres inter
national des Slavistes â Moscou, inaugure une serie de publications qui refle
teront l'activite deployee par Ies slavistes de la Republique Populaire Roumaine, 
constitues en une Association propre, principalement dans· le don1aine des 
relations roumano-slaves. Travaillant dans des conditions. t<;lutes nou,1elles, 
mais restant fideles aux traditions de leur discipline, nos chercheurs s'effor
cent de developper l'heritage que leur ont laisse leurs devanciers. 

Les etudes que renferme ce recueîl sont des plus diverses, car tout aussi 
varies sont Ies problemes qui se posent â la slavistique roumaine. 

Bien que presentcment elles soient limitecs seule1nent au domaine rou1nano
slave, nous voulons cependant esperer que les recherches des slavistes roumains 
pourront contribuer a eclaircir maints proble1nes relatifs aux ctudes slaves 
en general. 
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CJIAB5IHO-BOJ1f APCI<A5I TOCTOHHMHKA HA TEPPHTOPl111 
PYMbIHCKOA HAPO,UHOYI PECilYBJIHKH 

Dpe>K,ne t1eM HattaTh HJyqeHHe pyMblHCKOH TonoHHMHKH cnaBHHO· 

ooJirapcKoro npoHCXO*AeHHH, ueo6xo,nHl\fO ycTaHoBHTb, t1To HlvfeHHo Mbl 

)J.OJl>KHbl nOHHMaTb no)l TepMHHOM - monoHUMUKa CAOJJRH,CK.OZO npoucx~o

oeflUJl 11,a meppumopuu PyMblHUU. 3-ro - Ha3BaHHH MeCTHOCTeH, 3aHM„ 
CTBoBaHHbie pyMbIHaMH OT cnaBnHcKoro HaceJieHHH, Ha3BaHHSl 6y)\h TO· 
C03AaHHbie Ha ocHoBe cJiaBHHCKHX 9JieMeHTOB, OYAb To 3aHMCTBOBaHble· 

HM B csoro o4epe,nt> y HecJJaBHHCKoro HaceneHHH. Hec~11aBHHCKoro npoIIcxo>K
.neHHH Te HaasaHHH MeCTHOCTeii, KoTophie ObIJIH coa.naHbI pyMhIHCKHM (HJIH 

BeHrepcKHM) HaceJJeHHeM, a pe3y.nhTaTe HCnOJib30BaHHH pyMhlHCKHX (HJIH 

BeHrepCKHX) 3JieMeHTOB, aaHMCTBOBaHHblX y CJiaBHH. 3Ta KaTeropH~ Tono-· 
~ 

HHMHqecKHX Ha3BaHHH, BCJie,I{CTBHe Toro qŢQ He npoHCXO~HT OT CJl3B51H-· 

CKoro Hace„TJeHHH, He MO>KeT HaM )].aTh HHK8KHX yKa3aHHH KaCaTeJibHO ]\Ha

neKTHblX oco6eHHOCTeii CJlaBHHCKHX roaopoB' HeKor]\a cymecTBOBaBillHX 
B Tex paHOHax' r,n:e Mbl Tenepb BCTpe11aeM 9TH Ha3BaHHH. 

0)\HHM H3 H33B3HHH peK, HeCOMHeHHO CJiaBHHCKoro npOHCXO)l{,l(eHHH, 
HBJIHeTcH HaHMeHoeaHHe KpynHoro rrpHTOKa Myperna, Tîrnava ocpopM
JieHHoe CJ13BHHCKHM HaceJieHHe:f\.1 H3 CJiaBHHCKoro KOpHH npH no~1omM CJia„ 

BHHCKoro cyclxPHKca. 1 Cp. oonr. Tp'bH, cepoo-xopB., cJiosau., qewcK. trn, 
yKpaHH. TepeH, pyccK. TepH. 

CnaBHHCKoro >Ke npoHCXO)l{'AeHHH, TO ecTb co3AaHHoe cJiaBHHCKHM. 
HaceJieHHelvl' HBJI51eTCS1 H H33BaHHe 0}\HOro H3 ceJI B 6bIBmeM ye3)\e 0JIT,. 
Cireaşovul, XOT51 KopeHb' K KOTOpo:v1y npHoaBJieH CJiaBHHCKHH cycpcpHKC -

poMaHcKoro HJIH, Mo>KeT 6b1Tb, ,I:la>Ke pyMhIHCKoro npoHcxo>K,aeHHH ( c~naB. 
•ceresa2 < cTapo-pyi-r. *cereaşă, coBpeM. pyM. cireaşă, o6nacrHoe cireşă 
< JiaT. ceresia). PyMhIHCKoe HaceJieHHe ne Mor JIO o6pa3oBaTh no~o6ttoro 

u 

po,Aa HaseaHHSI ~1eCTHOCTeu oT PYMbIHCKoro 3JieMeHTa npH noMo~H cJiaBSJ-· 

1 F r an z l\l i k I o s i c h, Die l:Jildung der slavischen ·Personen- lnul Orlsnamen~ 
Heidelberg, 1927, cTp. 331 [249), O cyct><tJHKce -ava, CM., TaM me, cTp, 212 [96]. 

2 Cp. 6onr. 11epewa «ttepewHH». CM. HH>Ket cTp 22. 

https://biblioteca-digitala.ro



cKoro cycfxPnKca (cp. HaaBaHHH MeCTHOCTeif pyMhIHCKoro npoHcxo>K){eHHH 
Cireş, Cireşa, Cireşu, Cireşeni, Cireşeanu H Jlp. ). 

c ApyroH CTOpOHbl HeJlb3H C'IHTaTb HeCOMHeHHO CJI3BHHCKHMH TOfiOHH

MH4eCKHe Ha3BBHHH, CTOnb pacnpocTpaHeHHble Ha TeppHTOpHH Haweii 
CTpaHbl, KaK Hanp.: Dumbrava, Dumbrăuiţa3, Dealul, Deleni, TaK KaK, no scetf 

aepoHTHOCTH, OHH npoHCXO)(HT oT pyMhlHCKoro HaceneHHH, 6y){yt1H o6pa-
30BaHbl H3 pyl\tbIHCKHX HapHUaTeJibHblX: dumbravă «,l{yopaBa' JieCOK' powa», 
dunlbrăuiţă, deal «xonM», delean «}KHTeJih npe){ropu H» MHO>K. 11. deleni. Ilo3TOMY 

TaKoro poAa TOilOHHMHlleCKHe H33BaHHH' KaK HanpHMep Dumbrava' CTO-'lb 

pacnpocTpaHeHHble B PyMblHHH' HHttero He ~OKa3bJB3IOT B OTHOWeHHH npo
H3HOllJeHH SI OOUleCJiaBSlHCKOfO HOCOBOrO O B CJiaB.HHCKHX roaopax, cyme
CTBOBaBWHX B npoIIIJIOM Ha TeppHTopuH PHP. 

Py~1hl11cKoe Hapnua-reJibHOe dumbrava JlOKa3bIBaeT JIHWb ro, ttTo, c~11a
BHHe, oT KOTophIX pyMbIHbI aaHMCTBoBaJIH ero, npoH3HOCHJIH 3aKpb1To 

Hocosy10 rnacuy10 o, MO>KeT 6h1Tb J{a>Ke KaK uocosou u. Ho Mhl He Haxo~HM 
HHK3KHX yKa38HHH OTHOCHTeJibHO TO ro' B KaKOH HMeHHO o6naCTH 6bl~'IO 
38HMCTBOB3HO ~TO HapHl..{aTeJibHOe. 

MoJKHO )lonyCTHTb, tITO H3 uecKOJibKHx coT TonoHHMHlleCKHX Ha3-
BaHHH Dumbrava, HeKOTOpbie OTHOCHTCSI K TOMY epeMeHH, KOr){a CJiaBSIH
CKHH H3b1K ei.ne Obln B ynoTpe6neHHH B COOTBeTCTBy10mHx ltfeCTHOCTHX. 

O~HaKo, a BHAY Toro, llTO y Hac HeT B03MO>KHOCTH ycTaHOBHTb HecoMHeH

Ho CJiaBSlHCKOe npoHCXO>K,AeHHe Toro HJIH J(pyroro TOOOHH1'iHlleCKOro H83-

BaHHSI Dumbrava, Mbl npHHy>K,aeHbl OTKa38TbCSI OT CBH,neTeJibCTBa no)lo6uoro 

po)l_a H83BaHHH. 11MH HeJib3H IlOJlb30BaTbCH ,nnst onpeJ{eJieHHH cpoueTHlleC

KHX oco6eHHOCTe~ cnaBHHCKHX roaopos, 6WBWHX B ynoTpe6neHHH B A3H
HblX MeCTHOCTHX. 

OcHoBblBaHcb Ha HeKoTopbIX pyMhlHCKHX TonoHHMHt1ecKHX Ha3BaHHRX 

CJiaBHHCKoro npoucxo>K,neHHH, f\1HorHe HCCJie~oBaTenu yTsep>KAalOT, qTo cna
BSIHCKoe HaCe.11eHHe, KOTOpoe HeKor,na OOHTaJio Ha TeppHTOpHH Haweii CTpaHbl, 

roaopHJIO Ha 60„'lrapCKOM 513bIKe, B BH)J.y 'roro, "ITO BO 1'iHOrHX TOnOHHMH· 

qecKHX Ha3B8HHHX caaBHHCKoro npoHCXO>K,ll_eHHH MbI o6Hapy>KHBaeM 
H3J1Hl1He CQlieTaHHH şt' jd (mT , >K,n ) (KaK 3aMeHHTe..'JeH 061.I.(eCJiaBHHCKHX 

·•tj, •kti, •gti, •dj) H rnaCHOH a (ea) BMeCTO o6rnecnaBHHCKOro • :J, KOTOpb1e 

npe,n_cTaBJI5UOT co6oii cl>oHeTHqecKHe xapaKTepHble qepTbl CJiaBHHo-6onrapCKOH 
rpynnbl. îaK, HanpHMep, A.M. Ce„'lHIUeB, ncxo~SI H3 TaKHX ua3BaHHH 
MecTHOCTeH KaK Peştera, Grăjdeni, Breaza, Breasta, Deal H Pleş, npe,Llno
JiaraeT, llTO HC1Ie3HYBWee CJl8BSIHCKOe HaceJJeHHe, o6HTaBwee Ha TeppHTOpHH 

Hawefl CTpaHhI, npHHa~Jie>Kano K 6onrapcKoif rpynrre.' 
BbillieynoMHHYTble HaasaHnH J(eBCTBHTeJibHO co,nep>KaT e ce6e co-

1.!eTaHl'IH şt', jd' (wT', )({)(') BM. o6~eCJiaBHHCKHX coqeTaHHH tj, kti, dj, a TaK>Ke 
H 'a (ea) BMecTo o6mec.naBRHcKoro •e. OitHaKo, notITH ace 3TH Ha3BaHHH 

V 

npoHCXO;\HT' no BCeH eepo.HTHOCTH' OT py~tbIHCKoro Hace.'leHHff COOTBeT-

CTBYIOlllHX o6~'1acre.H. TaK HanpHMep TonoHHMHttecKHe Ha3BaHHSI Peştera HJJH 

3 O TonoHHM1111ecKHX Ha3B3HHS1X pyMblHCKoro npoHCXO>K.AeHHSI Dumbrava, Dumbră
l>ani, lJu1nbr1ii;iţa ( > BeHr. [Jombravu., ])ombrot>âlly, nomhrollica ), C:\f. l\{ i k 1 o s i c· h, YK. 
co11. CTp. 222 (I 06). 

'A. M. Ce nu~ e B, CmapocAaoJUlcKuiJ R3bl1', I. Bee;teuue, <I>oueTHKa, MocKna. 
1951, CTp. 20-21. 
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Peştere 5 Hl\1e10T B ocHoBe pyMhlHCKoe cymecrBHTeJihHoe- peşteră HJIH peştere. 
Grăjdeni6 , HecMoTpH Ha To,-qTo Ka>KeTc51 pyMhIHCKHM npoH3BOJlHhIM c cycpcpHKCOM 
·ean, so f\iHO>K. qHcJie -eni (< cJiaB. -janin?J, -jane) OT cymecTBHTeJihHoro grajd 
«KOHIOillHH, XJieB », CKOpee Bcero HMeeT B OCHOBe J1HqHoe HMH Grăjdean 7• 
4To KacaeTCH H·aaBaHH.SI Breaza, He Ha,n_o 3a6hrBaTb, ttTo e pyMbIHCKOl\t H3h1Ke 

~ymecTeyeT npHnaraTenbHoe breaz (>KeHcK. p. brează) «6enoJ106b1H, c 6eJibIMH 
nHTHaMH (o >KHBOTHOM)», OT KOTOporo npOH30llJJIO co6CTBeHHOe HMSI Breazu. 
MHoro110cJJeHHhle TOIIOHHMHqecKHe Ha3BaHHH Breaza rviorJIH 06pa3osaTbC5I OT 

aToro pyMbIHCKoro npHJiaraTeJibHOro 8• 

HecKo.'lhKO TbICH1l TonoHHMH'leCKHX H83B8HHH, pacceSIHHblX no Bceii 
TeppHTOpHH CTpaHbl, o6pa30BaBllIHXCSI o HapHUaTeJibHOro deal «XOJIM» ~ 
Be~yT csoe Hatia.Tio OT pyMbIHCKoro Hacel1eHHH. B XOJIAofHCThIX MeCTHOCTHX 

ace B03BblIIIeHHOCTH HOCSIT TaKHe Ha3BaHH5I, KaK Dealul ..1.il-tare, Dealul 
Nalt, Dealul Calului, Dealul Crucii, IJealul Fl'umos H AP. CosepmeHHO 

HenpaBH.'IhHO CtIHTaTb CJiaBHHCKHMH 3TH TOnOHHMHlJeCKHe H33BaHHSI lf IIOJih..: 

30BaTbCff HMH B KaqecTBe npH3HaKoB AJIH ycTaHOB.i"ICHH51 AHaJieKTHOfO 

THna CJiaB.flHCKHX rosopoB, HeKor,na cymecTBOBaBllIHX B pa3HblX o6Jia
CTSIX PHP. 

,llpyroe pyMhIHcKoe MMSI HapHllaTe.nhHoe, a Hf\.1eHHO pleaşă «JJhICHHa; 

roJioe, JIHllleHHOe paCTHTeJibHOCTH MeCTO» (cp .CT .-CJiaB. plesb) .ne>KHT B OCHOBe 

TonoHHMHqecKoro Ha3BaHHH Pleaşa9 , KOTopoe nepao1-1aqaL11hHO o6o3Hatia.no ro-
u 

JlbIH XOJlf\1, a Il03>Ke CT3.JIO Ha3BaHHeM ce.na, pacnoJio>KeHHOro y TTO,IJJIOJKbH 
3Toro xo„11Ma . 

ÎaKHM o6pa30M' H3 Bcex TOnOHHl\!UitieCKHX Ha3D8HHH' npHBeAeHHblX 

CeJIHlUeBhIM, TOJihKO Breasla H Oreav uecoMHeHHO cJiaBHHCKoro npoHcxo>K
.zteHHH, se,nymHe caoe Ha11ano oT c.naBHHCKoro HaceJJeHHH, ooHTasmero 
HeKor~a BOJIH3H 3THX ~1ecTHOCTeii. 

DonbITHeMC51 .l{3JlbWe yCTaHOBHTb KaKHe Hl\!eHHO H83B8HHH .HBJ15110TC5I 

HeCOMHeHHO CJ13B51HCKOrO npoMCXO}l{,lleHHH' H3 tIHCJia CO)lep>KaIUHX B ce6e co11e

TaHHff şt', jd' (wT , :m,u. ) (< o6mecnaa. '*tj, *kli, •gti, '*dj) HJIH }l{e 'a (8 a) (< o6~e
cnaa. •e). OrMeTHB Ha KapTe Ha3BaHHH MeCTHOCTeH' r~e Ha6JIEOAalOTC51 3TH cp0He

t1eCKHe oco6eHHOCTR' Mbl IlOJIY11H1\'I apeaJJ TOfiOHHMHqecKHX Ha3B3HMH c 

COIIeTaHHHMH şt 'jd (nrr , >K~)' a TaK>Ke H c rnacHbIM ~(ea) ( < o6II\eCJJaB. *e), 
u 

TO eCTb TOT apeaJI' r)le CJl8BSIHCKOe HaCeJieHHe' :>KHBIIIee B HallleH CTpane' 

roBopHJIO Ha IOiKHOCJiaBHHCKHX roBopax 60„1rapcKoro THrra. Ho npe)laapH

Te.ri:bHO l\otbl )(OJI>KHhl HCKJIIOllHTb H3 CnHCKa Te TOnOHHMHl.leCKHe H33BaHHfl 

C C01IeT3HMH,.,lH Şi , jd (lllT , >KA ) H C r,naCHbllvl ·:a (ea) (< OO~ecJiaB. •e), 
Ha3BaHHH KOTOphte 6bllIH co3J(aHbl pyl\tbIHCKHM HlIH BeHrepcKHM Hace

JJeHHef\of. 

6 Peştera, s 6hIBWHX yesJ{ax 5pawoH, KoHCTaHua H CoMew; Paroş-Peşteră~ u 
6blBWe~f ye3.a.e X ytte.noapa; Peştcre, B 6blBWHX ye3)J.ax Buxop H CenepnH; Peşterea.). a 
6. yea.Lte Xyue)loapa. 

6 Ha3Baftue ceneHHSI H MOHaCTb1p.n a 6. ye3.ne îyToaa. 
1 Cp., HH}Ke, cTp. 12. 
8 Cp. tonoHHMHtiecKHe Ha3eaHHjl Brezoiu, Brezoaia, llrezoaiele, Dealul Breazu, co3„ 

.laHHbie pyMhIHa!\:IH, OT co6cTaenuoro HMenu Breazu. 
9 <l>opMa Pleaş, npnse)(eHHafl Ce11nmenblM, He cyw.ecTByeT. 
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TOI10HI1MI1LIECK11E HA3BAHI15I, COllEP)KAlll,HE C04ETAHl15I şi', j1i' (wT', H<,!1,') 

BMECTO OBlll,ECJIAB t -i- j, kl+ i, d + j 

B BHD.Y TOro, l(TO COlleTaHHH şt' id' (un", )K.ll.') BMeCTO o6rn.eCJiaB t + i. 
kt + i, d + i COCTaB.Tlf!IOT cpoHeTHlleCKYIO oco6eHHOCTb IOLKHOCJiaB5!HCKHX 

rosopoa 6oJirapcKoro THna, 6Jiaro)l.ap5l KoTopoti: 3TH rosophr, H 60.nrapcKHH 

H3b!K Boo6rn.e, OTJIH'laIOTCH OT BCex OCT8JlbHbIX CJI8Bf!HCKHX H3b!KOB, Teope

THtteCKH BCHKOe TOnOHHMH'leCKOe H83B8HHe, CO)l.ep·arnmee B ce6e COlfeTaHH51 

şt' id (wT' :>K)I.) ( <o6mecJJaB. *lj, *kti, *dj), )l;OJJ)KHQ npe)l.CTaBJHITh f!CHOe 
)l.OKa3aTeJibCTBO Toro, l!TO CJJaBHHe A8HHOH o6JJaCTH rosopHJill Ha 6oJirap

CKOM Hapel!HH. 

Ho MhI y:>Ke yKa3hJBaJJH BhlWe, 'ITO H pyMb!HCKHH H BeHrepcKHH H3bI

KH co.rr.ep:lKaT CJIOBa CJiaBHHCKOro KOpH.H, npH TIOMOUl.Ji KOTOpb!X K8K PYMbl

HhI, TaK H BeHrpbl .rr.a.ntt Ha3B8HH5l HeKoTOpblM MeCTHOCTHM. 3TH Ha3Bamrn 

MeCTHOCTeii Ha)l.o paccMaTpttBaTh KaK Ha3BaHHH PYMbIHCKoro HJIH BeHrep

CKoro npOHCXO}KJI.eHHH, H BOBCe He K3K CJI3BHHCKHe Ha3Iiamtf!. HH B KOeM cJiy

qae OHH He MoryT CJJY:iKHTb .II.JIH yCTaHOBJleHHH )l.ll3JieKTHOro THna CJI3BHHCKHX 

rosopos, cymecTBOBaBllIHX HeKor.rr.a s Tex o6JiaCT.HX, r.rr.e Teneph BCTpel!a

IOTCH TOTIOHHMHlleCKHe Ha3B3HHH TaKoro po.rr.a. 

CTo3TOMY H3.ZJ,O npH3H8Tb, llTO C03.ll.3Te.r:rn CJie.rr.yIOill.HX TOITOHHMH'leCKHX 

Ha3BaHHii, co)l.epMam1u B ce6e col!enlHHH şt', jd' (lliT', :>K)I.) 6hIJIH pyMbIHaMH, 

a HMeHHO: 

Graiduri. 3TO H33B8HHe .ll.BYX ceJI' H3 KOTOpblX O.li.HO H3XO)l.IiTCf! B 

0HT€ll1TCKOH o6JJaCTH, a .n;pyroe B 51cCKOH o6Jiacrn H npe)l.CTaBJIHeT co6oi'l 

<f>opMy MHOMecrnettttoro l!HCJia pyMhlHCKoro cymecTBHTeJibHoro gra;d, 
KOTOpoe B CBOIO Ol!epe){b H.MeeT 60.nrapcKoe npoHCXO:>K,D;eHHe, TaK KaK co

,11.ep>KHT B ce6e COlf€T3HHe COrJiaCHb!X jd ()K.ll.), coorneTCTBYIOill.ee o6rn.ecJia

B5lHCKOMY COl!€T3HHIO di. (BoJiee CTapHHH3f!' Hb!He o6JiaCTH3f! cpopMa. 

6bIJia grajd', c M5ffKHM d ) . Ha3BaHHe Graiduri10 ttecoMtteHHo ,n.aHo 6h1J10 py

MblHaMH. Otto He Mo>KeT cJiy>KHTh ,D.oKa3aTeJibCTBOM rnro, l!TO B CTHTelli

TCKOH HJIH 51ccKOH 06.rracn1x HeKor.n.a o6HT8JIH CJI8BHHe, KOTOpble rosopHJIH 

na rosope 6oJirapcKoro THIIa. BnpotieM, 3TO Ha3BaHHe He)J.aBHero npoHc

XO}J()J.eHHH H B CTapHHHh!X )l.OKyMeHT3X He BCTpelfaeTCH. Cyrn.ecTBOB3HHe 

3H3llHTeJihHOro CJI8BHHCKOro HaceJiemrn B 3THX 06.naCTHX MO}J(HO )l.onycTHTb 

.JJHillb Ao XIV seKa, a TonoHHMHl!ecKoe H33BaHHe Grajduri, noBH.ll.HMOMY 

He OTHOCHTCH K XIII BeKy. TaKHM o6pa30M, TonoHHMHl!ecKoe Ha3BaHHe 

THI13 Grajduri He .n.aeT HaM OCHOB8Hf! )l.eJiaTb BblBO)l.bl OTHOCHTeJibHO oco-

6eHHOCTeli CJI3BHHCKOro H3h!Ka, 6h!Blliero HeKOf,!1;3 B YIIOTpe6JieHHii B 011-

TelliTCKOH H )lccKOM o6JI.HCTHX. 

Grăjdana, Grăideni, nepsoe npe)J.CTaBJJfleT co6oti: H83B3HHe O)l.Horo MO

H3CTblpH, no 11MeHH KOToporo Oh!JIO Ha3Batto H o,n;Ho H3 ceJJ B paiioHe By33y, 

OCHOB3HHOro HeKoeii 6oHpb!Heii, HOCHBWeli 3TO HMH11 . Otto )1.0BOJlbHO n03-

,ll,Hero npoHCXO,!l.>KeHHfl, T3K KaK se.rr.eT CBOe H3lf8JIO OT OCHOB3HHH MOHac

TblpH (1680 r.). My>KcKoe HMH, coorneTCTBy10mee )KettcKoMy HMeHH Grăjdana 
Jie}KHT B octtoBe TonoHHMHl!ecKoro Ha3B3HHH Grăjdeni. C.rre)loBaŢeJibHO coqe-

io llpeBHSill !popMa 6brna Grajdiuri (a 4'0HeT11qecKoil TpaHcKp11nu:rru graid'w" ). 
CM, D. Frunzcscu, Dicţionar topografic ~i statislic, Byxapecr, 1872, CTp. 223. 

11 Mareic dicţionar gelJgra/ic al Rominiei, ByxapeCT, 1898-1902, III, CTp. 628. 
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TaHHe corJiaCHblX jd, jd' (>KA, >K){b) B 9THX Ha3B8HHHX He MO>KeT ,ztaTb H3M 

HHKaKHX CBe]\eHHH OTH.OCHTeJibHO roBopa CJiaBHH COOTBeTCTBYIOllJ.HX 06.Tia
creii. 12 

O Ha3BaHHHX Peştera, Peştere Mbl rosopHJIH Bbillle (cTp. 10). 
Ha3BaHH51 IvleCTHOCTeH c co1.1eTaHH.HMH cor JJaCHhlX sl, id (wT, >K)() MoryT 

BeCTH CBOe rrpOHCXO>K~eHHe H OT BeHrepcKoro HaceneHHH ~aHHOH OOR8CTH. 
TipHMepoA1 TaKHX TOilOHHMH1IeCKHX H33BaHHH CJiy.>KaT CJieAYIOIUHe: Peştiş 
(Peştişul-de-sus, Peştişul-de-jos, Ha BeHrepcKoM H3hIKe FelsO-Pestes, Also-Pesles, 
cena s pauoHe XyHe,Iloaphl, ynoMHHaeMb1e B 1302 H 1330 rr. B c)lopMe Pestus IJ), 
3aTeM Peşleş ( Peştiş) (no BeHreptKII Pestess6lyomko B paiione AJieIII~ o6nacTb 

Opa~H) H Peşteş (no BeH repcKH Pestes, ceJiq B p afloHe ,lle>K). BeurepcKoe 
Haasattue Pestes ( > py1"t. Peşteş, Peştiş) n pe)lCTaBJJ ReT co6oA npoH3BO,IlHoe 
npHnaraTeJibHOe c cycpcpHKcoM -es (-em) OT cyw.ecTBHTeJihHoro pest «neqh, 
nemepa» (< 6oJir. pestb) 14• 

CJie}.loBaTeJibHO, HecJiaBHHcKoro npo11cxom.11.eHHSI H TonoHHl\tHtiecKoe 

H33BaHHe Peştişani , B npoH3HOllleHHH 1v1eCTHbIX >KHTene:H Peştişeni ,. ceno B 

pa:HoHe Îhlpry )KHy' KOTopoe' HeCOMHeHHO' OblJTO OCHOBaHO nepeceJieHUaMM, 
npHwe,n.rnHMH · H3 MeCTHOCTH Peştiş, Jte:>Kamefl no TY cTopoHy rop, B palia He 
XyHe~oapa. TonoHHMHtiecKoe Ha3BaHHe Peştişeni pyMhIHCKoro npoHCXO}K-
AeHHSI ( <Peştiş + cycjxpHKC --eni) B CMbIC.He - J1lOAeH po)lOM H3 IlellITHUia, KaK 

HanpHMep, Petroşeni (ocpHUHaJibHOe Ha3BaHHe Petroşani), TO ecTb >KMTeJIH 

po,lloM H3 Petros. 
J13 TOITOHHMHtieCKHX Ha3BaHHH c COlleTaHHSll\i[H şt', jd': (wT', >KA') HeCOM

HeHHO cJiaBHHCKoro npoHcxo1K~eHH~ HBJIHIOTCH cJieAy10w_ue: Coşuştea, Coşuş
ti/a, M edvejde, Smîrde.,')feţ, Zlaşti .15 

Coşuştea H Coşuştiţa - HaanaHHH peqeK B OnTeHHH npHTOKOB peK MoTpy 
H TonOJihHHUbI, ynoMHHaeMhie B AOKyMeHTax 1483 H 1493 rr •16 06a 3TH 
Ha3BaHH51 co,aep)l{aT B CBOeH OCHOBe CJlaBHHCKOe npHTH>KaTeJJbHOe npHJia

raTeJibHOe •kosutja ( <kosuta «JiaHh» + cyqxp. -j-). BonrapcKaH <j.'>opMa 3Toro 
npHnaraTeJihHoro (e JKeHcKoM poAe) ohlna kosust'a c na.naTHJIH3HpoeaHHbIM 
st. MHrKOCTb COtleTaHH.H corJiaCblHX st BhITeKaeT H3 PYMhlHCKOH 3aMeHbl 

3TOfO cotJeTaHH (pyMhlHCKOe -·ştea HaAO paCCl\iaTpHBaTb B c)>oHeTMqecKOH 

TpaHcKpHnUHH KaK şt'a, cp. oonr. praşt'a > pyM. praşte, c onpe,zte.r1eHHbIM 

. it CoocTBeHHoe HMH (;răjdana ynoMHuaeTcH B rpaMoTax, eaqHHasr c 1598 r. CM. 
pocun1ente priuind istoria Romlniei {DIR}, lJeacul Xl'I, B. Ţara Ron1i11ea.~că, VI, cTp. 333, 
559. B ocuone HMeH Grăjdean, · Grăjdana Jie>KHT cJJaBHHCKoe np11J1araTenLHoe gr'bd?J 
«rop,nhlH» + cy$f>HKC „ jan'ă, - Jana. CM. l\.l i kl o s i c h, yK. cot1., cTp. 10 {224] ,53 (267]. 

ia C s an k i De z s o, 1'l1aguarorszâg torlenelmi /oldrajza a Hunyadial( korriban, 
ByJJ.anewT, 1913, V, cTp. 122-123. 

1' B OCHOBe Ha3B3HHSI BeHrepcKOH CTOJIHU.bl ( Rutf.a)pcsl JJeJKHT TO )Ke caMoe BeH
repcKoe HapHuaTeJILHoe pest (<.6onr. peslb). 0Ho He M01KeT cJ1y)KHTb )lOKasaTenbCTBOM 
Toro, 11To cnaeS1ue o6uTaawue HeKor)la oxono Ey;i;anewTa roeopnJHf Ha 6onrapcKoM 
roaope. (CM. 1\1.elich J., llonfoglalciskori ~fagyarorszâg, ByJtanemT, 1925-1929, cTp. 
137-142: I. K u ie z sa Ungarns Vollcerscha/len im XI. Jahrhundert, 41 Archivum Europae 
Ce11tro-Oricntalis r> (AECO), IV, 1-3, cTp. 295, CHOCKa 6; ero )Ke, Keletmagyarorszag 
helynevei {De e r J. - G â Id i L., 'Magyarok es românok •, Byitanew.T' 1943), I' CTp. 216. 

15 E. Pe t r o vi ci, Adjective posesive slave in ·i- ca toponimice pe teritoriul 
R. P. R., • Studii şi cercetări lingvistice • ( SCL), J\i ( 1953), cTp. 63 H c.ne,n. 

16 P. P. Pan ai te s cu, Documentele 'fi'i.rii Romineşli, I, Documente interne, 
ByxapecT, 1938, CTp. 330; DIR, V~ XIII - xv, Ii, CTp. 174, 214. 
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apnrnJieM praştea, B cpoHeTH4eCKOH rpaHCKpHilUHH praSf a; OOJir. st'uka > PYM. 
ştiucă, B cpoHeTH4eCKOH Tp8HCKpHilUMH §t'ukă H ,ll.p.). 

Medvcjde- 3TO Ha3B8HHe HeKoero HCl!e3HYBIIlero ceJieHHH B palioHe Typtty 
Ceaep1rn, ynoMttttae~mro B 1571 r. (d~EAKEiK,i.E) 17 . B oettoBe ::noro ronoHHMH
LJecKoro H83B8HHH Jie.IKHT CJiaBHHCKOe npHTSDKaTeJJbHOe npHJiaraTeJibHOe 
(B :>KeHCKOM po,lle) *medvedja, 6oJir. medvezd'a. MSJrKOCTb COl!eTaHHH zd IlO)l,
TBep>K,ll.aeTC.H 3aMeHHTeJieM zd oomecJiaBHHCKOro dj B PYMh!HCKOH cpopMe t 

BbipaR<aeMoM B cJiaBHHo-pyMblHCKo:H KttpttJrnue ttanncatttteM -m.v ( = -zde). 
Cp. 6oJir. odczd'a > pyM. *odăjd'e > odăjdie. 

Smîrdeşteţ (Zmîrdeşteţu) Ha3B8HHe rpex ceJieHHH B KpaHOBCKOH o6Jiacrn; 
nepaoe ynoMttHaHHe B 1543 r.: ( "'P'kAEl\IE•~~" 18 . B octtoBaHHH ero Jie:>KMT 
6oJirapcKoe np1rnarareJihHoe - CMop.u.emeu «BOHJOlJHH», 06po3oaaameecfl npu 
OOMCIIJ.lf cycţcpH KCa -e~ (o6mecJiaB. -bCb) OT )J.eikTBHTeJibHOro npH48CTlffl 
HaCT05IIUero apeMeHH (-(si-bcb ). 19 Cp. pyMbIHCKHe TonoHHMM4eCKHe Ha3B8HHH 
Puturoasa, Puturosul· 0 (puturos - «BOHJOl!H j.j »). 

Zlaşti - npe.n.craBJJHeT Ha3BaHHe peIIeK, npHTOKOB lJepHbI H )l(wy, a 
TaKR<e H HeKoropbIX MeCTHOCTew B pai'lottax Xytte.n.oapa H Îb1pry-)1(11y. 
Zlii.şteni - Ha3BaHHe .MeCTHOCTH pacnoJJo.IKeHHOH nptt Bna,u.eHHH peIIKH 3JJaIIITb 
B )1(11y, co3,uattttoe pyMblHCKHM HaceJiett:HeM npM ITOMOIIJ.H cycpcpttKca -eni or 
J:183B8HHH petJKH 3JJalllTb. MecrttoCTb Zlaşti B paHotte Xytte)l.oapb1 ynoMH
HaeTCH B 1362 ro.rr.y B BeHrepcKow cpopMe Zlasd 1, craBIIle:H rro3>Ke Zalasd 22• 

B ocHoBe 3THX tta3BaHHH peLJeK .r1eR<HT cJJaBRHCKOe npHT5DKaTeJibHoe np1rna
rareJJbHoe * Zlaslb, o6pa3oaaaweecH OT co6cTBeHHoro MMeHH Zlat( e), Zlati, Zlal 
rrpH rro:rv10mH cycţcp11Kca -j-. Co6cTBeHttoe HMH Zlate 6b!Jro pacrrpocTpatteHo 
B Bb1rneynoMHHYThJX o6JJacTHX. B o)J.HOM )J.oKyMerue 1495 ro)J.a H3 pafioHa 
Tb1pry-)l(tty ynoi'vnrnaeTcH 6oHpttH c 3THM ttMeHeM. 23 

DpHJrnraeMaH Kapra N2 I yKa3wsaeT pacnpocTpaHeH11e TonoHHMH11ec
KHX H33B8HHă, CO)l.epmam11x B ce6e COl!eT8HH5.I şt', jd . (lIIT1 

t .IK)l.1
). 

· Btte BCHKOro COMHeHHH B O.rneHHH H B o6JJaCTH XyHe.u.oapa rrpo>KHBaJIII 
CJI8BHHe, roBOpHBlllHe Ha IO}l{HOCJJaBHHCKOM rosope 6oJJrapcKoro THIIa. 
<l>aKTHl!eCKH Me TeppttTOpHH, Ha KOTOpOH ynorpe6JJ51JlHCb IO}l{HOCJiaB5IHCKHe 
roeopbt 6oJirapcKoro rnna, .JJ.OJUKHO 6b1Th 6brJJa ropa3)J.O 6oJiee o6wttpHow. 
0.UH8KO' no npoCTOH c.rryIIaHHOCTH B ,11.pyrnx o6JiaCTHX He BCTpe'laJOTCH 
cJiaBHHCKHe TonoHHMHLJeCKHe Ha3B8HHH (He pyMbIHCKoro H He BeHrepcKoro 
npowcxoJK,'l.emrn), co)l.ep>Kam11e B ce6e o6mecJJaB.HHCKtte coIJ:eTaHHH tj, kti, dj. 
noKa3aTeJ1bCTBO.M TOfO, lJTO reppt1TOpH51 pacrrpOCTpaHeHIIH IO>KHOCJJ8B51H· 
CKHX rosopos 60.nrapcKoro Tttrra 6bJJia 6oJJee o6rrnrpHoii, HBJIHeTCH TOT 
cpaKT, "!To B aeHrepcKoM H3bIKe cymecTByer ueJibtH pH.ll. cJiaBHHCKHX 3JJe-

17 DIR, v. XVI, B, IV, CTp. 43, 54, 512, 514. 
18 DJR, v. XVI, B, II, CTp. 302. 
19 S t. :>I I a d .c no v, Ges1~hichle der bulgarischen Sprache, Eepmrn-Jlell:m.1.Hr, 1929, 

CTp. 265. 
20 Al. dicţ. geogr., V, CTp. 145-146. 
21 L 11 k i n Ic h, Documenta llistoriam Valachorum in Hungaria i/luslranlia, Ey.LJ.a· 

ne111T, 1941 , CTP. 61. 
2' Cp. cnaa. Zlal(b)na > aettr. Zalatna. 
23 A. Ş te fu I e s cu, Documente s/avo-romîne relative la Gorj (1406-1665 ), T&rpry-

/KHy, 1908, cTp. 38. . 
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KAPTA N~ 1 

CnHCOK TOITOHHMH'leCKHX H33B3HHH co.n.ep>KaIIJ.HX B cet5e COl.leTaHHfl WT, >K)t ( fl'' id') : 

t.. 3naruTb ( Zlo.şti) - 11pJ1TOH qepHbt. 
2. 3JJ31DTb (Zlaşti) - CCJIO, HblBe HBaJ)TaJI ropo,;na 

X yue;{oapL1. 
3. 3n:~wTeHb ( Zlăştenî) - ceno. 
4. 3naUJTb (Zl~i) - llPBTOH pe:na iK1ry. 
5. 3narDTb ( Zla.şli) - JJPHTOK PCRH iRBy. 
6. Cl>ypKa Roruywreti (Furca Co~ştd) - ropa. 
7. l\OlllYID'rR~a ( Co~~diţa) - npHTOH TonOJihHHULI. 

8. RomymTa (Co~.tştt>.a) - npnTOH pe1<11 
}fOTJ)J. 

9. Me~1Remne - ceno. 
1 o. nanH Hon1yllJTfl (\:'alea Coşuştea)-pellua. 
1 t. HOlll)'WT.RQa (Coşu.şti ta) - pe'1lia. 
t 2. CM.b1pJ1en1TcU (Smir<lcşlet) - ce.no. 
i3. CML1p:ter.11Tc1, (S-rnîrd<1şte.(.) - ce.,o. 
1~. CMb1p;te1uTe1~ (S1nîrdeşteţ) - ceno. 

MeHTOB, KOTOpble COJ(ep~aT ~- ceoe coqeTaHHH st, zd (zd') Bl\I. OOlUeCJiaB. 
•tj, *kti, •dj, Hanp:. mostoha «Mallexa» (cp. 6oJir. MarnTexa; pyM. maşlclză, 
1naşteră); nyust «HHTKJ:i». (cp. ooJJr. _HHW.H «HHTH»); pest «net1b» (cp. 60J1r. 
rrem); mesgye «MeJKa» (cp ~ 6oJir· .. MeîK'°'a; cp. pyM. mejdă, mejdie, mejdin(i); 
r.ozsda «p}l{aBqHHa» (cp. OOJJI' •· pn.>K!la). Bce · 9TH CJlOBa 6bIJIH 3aHM· 
CTBOBaHbl BeHrpaMH OT HaceJieHHH' roaopHBlllero Ha lO>KHOCJ1aB51HCKOM 

lo 
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HapellHH OOJirapCKOfO THna f)le-HH6YJlb B IO>KHOBOCT011HbIX 06JiaCTHX TOH 

TeppHTOPHH' r,ne 6bIJI B ynoTpe6JieHHH paHbllle HJIH ynoTpe6JIHeTCSI Tenepb 
BeHrepcKHH Sl3bIK24 • Tio.9TOMY H8AO npeAnoJiaraTb, 'ITO apeaJI Ha KOTOPOl\i 
6bIJlH B ynoTpe6JieHHH CJiaBHHCKHe fOBOpbl C COlieTaHHSIMH st, zd (st, zd) 
pacnpocTpaHHJICH ropa3~o ,ztaJibllie Ha ceBep H cesepo-BOCTOK He>Ke,TJH yKa· 
ah1aaer npH.naraeMaH KapTac;)fQ·1. E. Moop (Mo6r) npe,l{noJiaraeT, llTo H B 

aana,nHoif tiaCTH EaHaTa, paBHo Ka.K H K ceBepy oT Mypewa, B THCCKOH 

paBHHHe, BnJioTb ,no oKpecTHOCTeH ropo,l(a 4oHrpana (Csongrad) o6HTaJio 
c„TJaBHHCKOe HaceJieH.He, rosopHBIIIee Ha roBopax 6oJirapcKoro THna· 5 • 

11. KHHe>Ka (Kniezsa), KOTOpbIH He npH3HaeT cJiaBSIHCKoro npoHcxo>K,Ae· 

HHH TOflOHHMHllecKoro Ha3BaHHH Zlaşti ~ 6 ' OCHOBbIBaHCh Ha Ha3B3HHH 

MeCHOCTh Lingina, noJiaraeT, llTO CJiaBHHCKHH roaop XyHeAoapcKoii oonacTH 
He COt(epJKHT B ce6e coqeTaHHH st, zd ( < 06I.IţeCL713B. *lj, *kti, *dj). 3'fo 

TonoHBMHqecKoe Ha3naHHe, ~BJI.SI10meecH HaHMeHoBaHHeM O,Z\Horo ceJia XyHe
,noapcKoH: o6JiaCTH' 6bIJ10 HCTOJIKOBaHO HocHcpOM nononMtieM H 0BH~Hel\t 
,UeHCYUIHHY KaK npOHCXO,l\HIIIaee QT CJiaBHHCKoro l(dina «IlOJie, ueJIHHa, He 

o6pat5oTaHHaH aeMJIH, JIHJlHHa» ~ 1 • TioHBJieHne acpcpp11KaTbI g B pyMhIHCKOH 

cpop~1e Bl\1ecTo d c.naBHHcKoH cpopMhI, npHnHChIBaeTcH otSoMMH HCCJie,l{oBa
TeJIHMH H3f\.teHeHHIO cor JiaCHOH d nepe,u. i, naJiaTHJ1H30BaBI.UeHCSl Bd' 38TeM B dz'' 
B roBope :IKHTeJieii Uapa Xanerynyii, MHeHHe KoTopoe pa3AeJI.s:IJ1 H H. ilo3TOMy„ 

fl yTBeP*Aa„1, llTO nHTepaTypHaH cpopMa .3Toro TonoHHMHlleCKoro Ha3sa

HHH )I.OJI>KHa OhlTh Lindina · 8 • 0AHaKo Hace,nettHe X j'He;.{oapcKoro patioHa 

He npoH3HOCHT 9To TonoHHMH1IecKoe H33BaHHe Lind.Zina, KaK yTBepm_nat.TIH 
11. nonOBHq HO. ,UeacyWHHY t HO LinZina, Ltzina. <I>pHKBTHBHaH corJiaCHafl z 
B rosope Uapa Xauerynyii He cooTBeTCTBYeT cotteTaHHIO d + i JIHTepa„ 
TypHoro H3hIKa, Ho JIHTepaTypHOl\{Y g ( cp. B pyM. JIHTep. H3bIKe geme, unge, oon. 
zeme, unie). TaKHM o6pa30M CTapHHHaH cflopMa 3TOfO TOIJOHHMHtfeCKOro Ha3-

BaHHH 61>1.na Lingina, H3MeHHBwasicH B Linzina. CneAoBaTeJihHO, ocpcpuuna.nb· 

Han cpopl\Ia Lingina, TO ecTb Lingina, TOllHO nepe){aeT ~HalieKTHYIO cpopMy, 
B B.HA)' TOfO, llTO JUiaJieKTHOMY z COOTBeCTByeT i (B opcporpacpHtieCKOM 
HanHCaHHH gi) JIHTepaTypaoro SI3b1Ka. 0cpHUH3JlbHaH cJ>opMa OTpa>KaeT B 
TO >Ke BpeMSI H 6oJiee CTapHHHYIO cpopMy. 113 Bcero BblWeCKa3aHHOro CJie)J.yeT 
llTO Lingina He MO>KeT npoHCXO)l.HTb OT CJlaB. l(,dina. 

11. KHHema npe~no.11araer, qTo Lingina npe,n.craBJI.HeT co6oii <l>oPMY c 

«pyMblHCKOH OKpacKOH» CJiaBSIHCKOro •[fldjane„ 9 ' npOH3BO,!tHOro c IlOMOlllhlO 

cy4><1>HKCa -jan-oT KOpHH lf(d-, KOTOpbIH Jie>KHT B OCHOBaHHH cJ>opMbl •lt[dina {cp. 
cnaB. l'l.da, «JIH)J.a, IlOJie, UeJIHHa». <l>opMa •ltt,djane .HBJIHeTCH MHOJK. q. 

( cp. e):{. q. •[1;.dj aHUH'ă) B CMblCJle «IlOJI HHe' noJieBble JIIOllH)). Pe<J>Jie KCaUH H g 
cJiaBHHCKoro colfeTaHMH *dj ,IlOKa3hlBaJio ohl HaM, no MHeHHIO M. Keue>Ka, 
tJTO PYMhlHCKaH c}>opMa He HMeeT B ceoeu OCHOBe OOJirapcKOH cJ>opMhl, 

tt l(niezsa, AECO, I\"', 1-3, cTp. 296. 
25 « Zeitschrift fUr Ortsnamenforschung I)' VI, CTP. 138 . 
• D e e r - G ă I di, f Magyarok es romănok », I, CTP. 121, CHOCKa 1 . 
21 I. P o p o v i c i, Rumiiniscl1e Dialekte. I. Halle a. d. S., 1905, cTp. 13, 26; 

O vid Densusianu, Graiul din Ţara H ategului, B yxa pecT, 1915, CTP. 33. 
28 " Dacoromania •, X, cTp. 236, 253. 
2' « v"'ielleichf eine rumanisch gefărbtc Forn1 eines sla"ischen *l~djane ~ (I< n l e z s a, 

AECO, IV, CTp. 326.) 
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1160 B 3TOM CJiy11ae o6rn.ec.rraB5IHCKOMY dj cooTBeTCTBOBaJIO Obl zd, '-ITO CBH
;::ereJibCTByeT o TOM' '-ITO CJiaBHHe xytte;:i.oapCKOH 06.rraCTH He roaopirnu Ha 
6onrapcKoM 1rnpet:ittH. 

O;:i.ttaKr acjxppttKaTa i B ttasBaHHH Lingina e)J.Ba JJH MOJ«eT 6hITb o6nHCHeHa 
d~!eHeliIH:M CJJaBHHCKOro d nepe)J. j. C.naBHHCKoe COtieTaHtte i!dj nepe,!\aBa
.-:ocb 6b! B PYMblHCKOM 5I3b!Ke nocpe)J.CTBOM r ::i.JiaTHJIH30BaHiwro d (TO eCTb 
:ocpes d +ea, e, i). TaK, HanpttMep, cep6oxopBaTcKaH cpopMa grada «CTp01neJib
EbII°1 MaTepttaJI, JreCHoii MaTeptta.rr» (<grad+ ja) nepew.na B 6attaTCKHi1 roaop B 
-~pMe gradze HJIH :>Ke gradzie .. l13BeCTHO, '-ITO dz B 6aHaTCKOM roaope COOT
!lt'TCTByeT na.rraTH30BaHHOMY d (T.e. d nepe;:i. ea, e, i) JIHTepaTypttoro H3b!Ka. 
I1o3TOMY, . aKa)J.eMH'lecKuif c.rroBapb (BhlnymeHHhlH 6hrnweii PyMblHCKoi1 
AKa)l.eMHeii) npaBHJibHO nepeJJ.aJJ 3TH 6aHaTCKHe o6JJacTHbre cpopMbl, B 
O?cpporacptt'leCKOM ttanttcaHHH, nocpe.ncTBoM grade, grad ie. 

B cJJaBHHCKHX si.rreMeHTax, Bowe)J.WHX B PYMblHCKHH H3bIK, HHKor.na 
He BCTpet:iaeTcH acpljJpttKa g. E,ll.HHCTBeHHoe pyMhIHCKoe CJJoBo, KoTopoMy 
HEKOTOpbie npHnHCb!BaJJH CJiaBHHCKOe npOHCXO)K,ll.eHHe, SITO megiaş, megieş 
«coce)l.», Kornpoe, HK06h1, npoIIcxoJJ.ttT oT cep6oxopBaTcKoro medas 30 . Bb1Uie 
:O-lbI y.>Ke BH,ll.eJJu, LITO cep6oxopaaTcKoMy d B pyMhIHCKOM H3b1Ke cooTBeT
crnyeT naJJaTttJJtt3oBaHHoe d, KoTopoe B EaHaTe npoH3HOCHTCH dz, npH-
6ntt3HTe.'lbHo KaK noJihCKoe dz. flosirnMy 6onee seposnHa aettrepcKaH 
3THMonoru5I 3rnro cJJoBa (cp. BeHr. megyes «coce)J.» 31). O.n.HaKo, cJJoBo megiaş 
Marno Oh! Ob!Th li pyMhIHCKHM npOII3BO)J.HhlM npu noMOlll.H cycpcpHKca -aş (e 
MoJJ)J.aBHl'I nocJJe naJJaTaJJbHoi'I cornacttoi1, ttanpHMep, nocJJe ii.ora: -eş) 
OT Cylll.eCTBHTeJJbHOfO megie (npOH3HOCHMOfO )J.HaJJeKTaJlhHO meze, meză) 03Ha
'laIOIJ.lero «rpaHHUa, npe,ll.eJJ' Me}Ka», OTMetieHHoro B. HeKOTOpblX o6JlaCTHX 
CTpaHbl, HO KOTOpoe 6e3yCJJOBHO Oh!JIO 6onee pacrrpOCTpaHeHHblM B npOlliJIOM. 
C.rroso megie KaK II hotar H mejdă pacnpocTpaHeHHoe Ha cesepo-3ana,ll.e CTpaHhl 
(< BeHr. mesgge, mezsda <6oJir. Me>Kµ;a) 33HMCTBOBaHo H3 BeHrepcKoro ( <BeHr. 
megye< CTapO-IO>KHOCJlaB. *medja 3-). flpH IlOMOIJ.lH TOro :>Ke cycpcj:JHKCa -aş 6h!JIH 
C03)1.aHhI H pyMbIHCKHe cpopMbI: alăluraş, funaş, holăraş, lăturaş, mărginaş, 
mejdinaş, vecinaş (oT cnos: fune (de pămînt) «yqacTOK seMJJH», hotar «rpa
HHUa, py6e>K», lature «Kpaii, crnpotta» margine «Kpai:i, npe,iI.eJI», mejdină 
«Me>Ka». vecin «CoCe)J.»)' HMeH CMblCJIOBOe 3Ha'-leHHe «COCe)J.HHH' npHJJe
raJOmHii, norpaHH'-IHbltt». 

TaKHM o6pa3oM acjxppHKaTa g B cJJoBe megiaş o6nHCHHeTCH KaK 3aMeHa 
settrepcKoro gy. 11 B ,ll.pyrnx BeHrepcKHX siJieMettrax pyMbIHCKoro H3bIKa 
BeHrepcKaH naJiaTaJJbHaH cornacHaH gy (npoH3HOCHMaH no1.1TH KaK pyMbIH
CKoe g B CJIOBe ghem =tem) nepe)J.aBa.nacb nocpe.n;CTBOM g (µ;HaJJeKT. Z, z, z), 
ttanp. BeHrep. gyolcs, gyenges, gyalu, Egyed, Gyogy, Szentegyed, Gyergyo, 

ao CM. cJioBapH 4Hxa1<a, THKTHHa, KaH.!lPll u CKptt6aHa. 
al L. ~ <i i 11 e a 11 u, Dic/io11ur universal ni limbii romiue, 3-e H3,!l.., KpaiioBa, 

1914, s.v. ffl?gieş; L. Tamas, << Ungarischc Jahrbiicher ~, IX, CTp, 291 H „Magyarok 
e; romanok", II, cTp. 349. O eeHrepcKofi cpopMe megyes co 3Ha'!eHtteM «coce,11,», CM} 
S za m o ta 1. - Z o Ina i G y., Jiagyar oklevlfaz6lâr, By,11,anewr, 1902-6, s.Y. megyes. 

32 Katt.U,pl! cq11raer pyMhlH. mejă 6oJirapcKoro npoucxo>K,!l.eHttl! (Ca u <l re a -
.\ci am e s cu, Dicţionar encic/. i/Hsfr., s.\". mejă). 0JIH3KO mejă JillWb o6.1!3CTH3ll 
cpopMa BMecro crap11HHoll cpopMhl mege. HacTOHW.aH 6oJirapcKal! cpopMa-MeM<.aa. 

33 CM. CJJOBap11 TttKTHHa 11 KattJ1pH. O cnooe funa~, CM. Arrn.zi.eM11qecK11fi CJJOBapb 
tC.10Bapb 6h1Bllleii PyMhlHCKoii AKa,ll.eM1111). 

~ - 158 
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Gyongy H iAP· > py~1. giulg·i «CaBaH, noKpos», gingaş «He)l{HbIH, xpynKRH», 

Gilău (TonoHHMHtiecKoe Ha3B8HHe), ... 4.giud, Adjud (TonoHHM.), Geoagiu (Tono· 
HMM.), Sîntejude (TonoHHl\·t.), Giurgeu (TorroHHM), Giungi (TonoHHM.) H T.n. 34 

IlpHHHMaH BO BHHMaHHe, qŢQ PYMbIHCKoe g (JI.Ha&TJeKT, z, z' z) f\iO>KeT 
nepe,naBaTh BettrepcKoe gy, MbI ~to>Kel\·I rrpeAnoJiaraTb, ~To a<tJcppHKaTa g 
(COOTBeTCTBeHHO cppHKTaHBHaH cor.riacHa.H z) TOilOHHMHtJeCKOfO HaaBaHHH 

Lingina ( Linzina) npoHCXO;Z{HT To>Ke OT BeHrepcKoro gy. Do MoeMy MHeHHIO 

BeHrepcKoe cJioBo, KOTopoe nerJio B ocHoBaHBe pyMhIHCKOH. QJopMhI Lingina 
OhIJIO lengyen no.HBJIHIOUJ.eecs:i B nHChMeHHbIX na~tHTHHKax, KaK HMH co6CTBeH

Hoe HJJH KaK TOIIOHHMHtieCKoe H83BaHHe, HatinHaH c 1095 ro.n.a B CJie)l.y

IOlUHX BH~ax: I~engen, Lengel, Lengyen (HanpH~1ep B 1339 ro~y: .Johannes 
filius Lengyen 35). Lengyen ( coBpeMeHHaH QJoprv1a: lengyel) npe~cTaBJI~eŢ co6ofl 
HHllTO HHOe, KaK Ha3BaHHe Hapo~a (lengyel «nOJIHK»)' H~teH CJiaBSIHCK)'JO 
3THl\fOJiorHIO, npu6JIH>Ka10my10cH K TOH, KOTopy10 11. Kttnen<a npHnHcbIBaeT 

Ha3BaHHIO Lingina, a Hl\ifeHHO ApeBHe-pyccKoe *lt.,.d.Zan'O (06mec~1ae. *l(djan'O) 36• 

CneJJ.oBaTeJihHO, Lingi na .HBJISieTCH cpopMoH «C pyMhIHCKOH oKpacKOH» He 
CJiaBHHcKoro *l~djane a BeHrepcKoro Lengyen )J.peBHe-pyccKoro np0Hcxo:>1<„ 
~eHH.H. Lingina noSIBJJ5feTcH B rpaMoTax JJ:OBOJJbHO n03Jl.HO e cpop~1ax, Ha 

KOTOpbIX oTpa3HJJOCb BJIHHHHe PYMbIHCKOH cpoHeTHKH „ a HMeHHO Lensene, 
Lenczyna, Lyngzy11a e 1446 ro).{y37 , Lengene, Lengyina, Lenczena B 1466, 1497 H 

1515 rr 38 • l1TaK, ,n.aHHOe TOflOHHMHtleCKOe Ha3BaHHe BeurepcKoro np.OHCXO>K-
u 

.l{eHH~ paBHO KaK H' MHOrHe ,n;pyrHe HaH~IeHOBaHHff MeCTHOCTeM' pacnOJIO}KeH-

HhIX BOJIH3H JIHH,l\>KHHbI (cp. Cinciş, Farcadin, Hăşdat, Hunedoara, 1-W:ăceu, 
,Siluaş, Sîncrai, Teliuc H .n_p. ( < BeHr. •csulnokis = Csolnakos, Farkadin, 
Hesdât, Hunyadvâra, Macso, Szilvas, Szentkiraly, Teliik 39). 

Cnel(oBaTeJihHO co3)1.aTeJIHMH Ha3B8HHH MeCTHOCTH Lingina ObI,nH BeHrphI. 

Ilo3TOMY OHO He MO>KeT CJiy>KHTb ){OKa3aTeJlbCTBOM" TOro, 11TO CJiaBHHCKHH 

roaop, HeKorJ(a 6bIBIIIHH B ynoTpe6JieHHH B X yHe)loapcKoH o6JiacTH. -(~apa 
XaueryJiyii) He co~ep:>KaJI B ce6e coqeTaHHSI corJiacnhlx zd (zd'), xapaKTep· 

Horo JlaJIH 6oJirapcKoro H3b1Ka' BMeCTO oo~ecJJaBHHCKOro dj. OcHOBhIBaHCb 

Ha CBH)leTeJibCTBe TOIIOHH?\iHlieCKHX H83BaHHH Breazova 40 (B 1366 r.: Brazua) 
H Zlaşti 41 (a 1362 r.: Zlasd), H3 Koux nepaoe HBJIHeTCH npoH3BOAHhlM npn 
nOMOIUH cycpcl>HKCa -ov„ OT lO){{HOCJiaBfiHCKOro breza «Oepe3a», a BTOpoe 

npoH3BO,UHblA-f npH rrocpeACTBe cyctxPHKCa -j- OT coocTBeHHoro HMeHH· Zlate, 
Zlati, Zlat, MhI MO}l{eM yTeepiKJ(aTb, tJTO cnaBflHe, >KHBlllHe HeKor~a B Uapa 

Xauery~yH, OT KOTOp~x BeAyT csoe HaqaJio 3TH Ha3B8HHH, roaopH~H Ha 

lO}KHOCJiaBHHCKOM HapettHH ooJirapcKoro· THrra, TaK· KaK y HHX MMeJioCh ··a 
BM. o6~ecJiaBSIHCKOrO *e M zd B~I. o6ruecJJaBHHCKOro *dj. 

34 I. P ă t r u ţ_, Velarele, labialele şi dentalele palatalizate, .- Dacoron1ania 1:., X, cTp. 
306 H C.i1e)l. 

35 s- z a m o ta - Z o I n a i, J1Jaguar oklevclszotâr, s_ v. lengyel, lengyen.; K n i c z s a 
f., A magyar nyelv szlâ11 joveve11gsza1u1i, Ey'AancwT, 1955, I, l:o CTp. 312-313. · 

3G I( n i e z s a r., TaM >Ke. 

18 

37 G s â n k i, y K. co q. , "\r, cTp . 107. 
38 I) c n s ll s i a n u' y K • co lJ • ' CTp • 33 . 
_39 CM. K ni e z sa, B « ldagyarok es roinânok &, I, cTp~ :215 H cJie)l. 
40 «l\'lagyarok es ro1nânok1>, I, CTp. 215. 
41 CM., BhJWe, cTp. 14 
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H. l(HHeiK.a (1'1egjegyzesek a hely11evek kerdesellez = flpHMeqaHHH- K 
aonpocy TOnOHHMHKH, B iKypHaJie «„';2azadok}>, TOI'-1 78-80, 1945-1946, 
cTp. 223) YTBep>K,naer, tITo cJiaBSIHCKHe TonoHHMHqecKHe Ha3BaHHSI e 
0JITeHHH HOCHT CKOpee «Cep6CKHH» xapaKTep. ,UeHCTBHTenhHO Ha 3ana~HOH 
oKpaHHe 0~11TeHHH Ha 6epery ,llyHan, npH sna)leHHH e uero pet:JKH fi„1ax· 
H.HUbI, B paifotte BbIHJKY Mape, cyI11.eCTBOBano noce.11eHHe, ynoMH-HaeMoe B
~0Kylt1eHTax, Hal.JHHaSI c 1392-1408 rr., Ha3BaHHe KOTOporo o6Hapy>KHBaeT 
cep6oxopeaTcKy10 3aA-teHy o6mecJiaBHHCKoro colleTaHHH corJiaCHhIX *dj, a 
UMeHHO d, cep6oxopBaTCKHH 3BYK, nepeJ{aBaeMblH B rpaMOTax HanHCaHHblX 

KHpHJIJIHUeH - "1.Iepe3 2„ <I>opl\ihl 3T'oro TOITOHHMHlleCKOro Ha3BaHHH 6bIJIH =

Gdrt:Kfl\"k (1_392-1408 rr.), C.drdK.kl~ll (1408-1418 rr~), G.irdKfU, (1424 r.), 
(t; Jit\dTHHrt-k) (~"rgKk1t (1428 r.} 42 H ,np. BoJirapcKaH cpopMa AOJt>KHa 6b1Jia· 

6bITb •Sazdavec. B OCHOBe 9Toro TOOHHMHlleCKoro H33BaHHff .ne>KHT o6me
CJiaBHHCKOe cymecrBHTe.nbHoe •sadja 43 H"'I" >Ke, cKopee, npHnaraTeJihHoe· 

*sadjav?J. Ha3BaHHH, cf>aKTH\leCKH npep_cTaB.nH10111J1e co6oi1 HaHMeHoBaHH.H 
~OJIHH' py11eHKOB' pe"IeK - npoH3BO)\Hbie OT cy~eCTBHTeJIJlbHOro *sadja 
BeCbMa pacnpocT·paHeHbI BO MHOrHx CTpaHax, HaCeJIHeMblX c.naBHHaJMM 44 • 
Cp. cep6oxopBaTCKoe Ha3BaHHe rophl B l.JepHoropHH Sadavac. 

BepoHTHO 11. KHMe.>K:a HMeJI B au,ny 9TO TonHHMM11ecKoe Ha3BaHHe H 

Apyrwe, B KOTophrx co.ztep>KHTCH u BMecTo o6mecnaBHHCKoro Q, Kor){a 
yTaep>K~aJI, tITO B 0JITeHBH _ BCTpeqa10TcH TonoHH~iHtiec_KHe Ha3BaHHH c 
<PoHeTHQeCKHA-lJf qepTaMH' xapaKTepHblMH AJIH cepOCKOfO Sl3bIKa. 3-ro MO}KeT 
6bITb .n:eflcTBHTeJihHO TOJihKO ,llJIH 3ana~HOH oKpaHHbI OnTeHHH. · 

TOnOHHMHqECKHE HA3BAHI1H, C0!1.EP)Kr\IllJ1E B CEBE 1a (ca) HJIH )l(E 
a BMECTO OBIUECJ1AB5IHCKOrO *e. . . . 

4To KacaeTCH TOilOHHMH\leCKHX Ha3BaHHH, COAep1K8lllHX B ce6e rJiaCHbie 

'a (ea) lfJIH }Ke a BMeCTO o6mecJJaBHHCKOfO •e, Mbl ,AOJI>KHbI HMeTb B BH~Y, 
tITo MHorHe H3 HHX MorJIH 6h1Tb co3,&aHhI PYMbIHaMH OT pyMhlHCKHX CJIOB 
c,naBHHCKoro KopHH. TaKor9. p-o~a;· cnoBaM~ ~s.11si10rcn„, uanpnMep, brea.z 
~lY}K .- p., brează )KeH. p. ( < ooJir. 6p513), deal ( < 6onr. JtHJI )', nea._mţ ( < ApeBHe„ 
6onr. nlmbcb, HOBo-6o.nr ~ HeMeu), leasă «nJieTeHKa (H3 npyThee'») ( < ,np. ooJir. 
lesa, aoao-6oJir. Jieca) ,- ple<işă «JihICHHa» ( < ,np. 60"11r. plesb )_;, peceneag ~ty}l(. p. t 

peceneagă >KeH. p. ( < Jl-P •. 6onr. peeeneifb); prisacă ( < .np. ooJJr. preseka). 
Do9TOMY TonoHHI\fHqecK11e Ha3BaHHH, npHHa~JJe}l{amHe K THny Breazu, Breaza, 
Dealul Breazu, Dealul Mare, Leasa, Neamţ, Prisaca H T ~n. He ~1oryT CJJy ... 
iKHTb npH3HaKaMH rosopa, OblBlllero HeKor)la B ynoTpe6JieHHH y cJiaBHH 
;IaHHhlX o6JiaCTeH. 

l\'1bI OTKa3blBaeMCH H OT CBHA,eTeJihCTBa HaHl\teHoBaHHH CeJla Mal (BeHr . 
. JJ al) B pa:HoHe KapaHce6em, THMHllIOapCKOH o6JiaCTH' yno~1HHaeMoro B 

42 Pan a i t c s cu, l)oc., cTp. 75, 88, 136, 155. 
" 3 Cp. 6oJJ r. ca>KJ.la, noJibCK. sadza, 11emcK „ saze . . -
"' 1\1 i kl os ic b, yK. CO'I.' CTp. 312 [230]. -o. TODOHHMHlleCKHX uaseaHHjlX 9TOH 

!\a reropuH, CM. J. M e l i c h, Zur Elyn1ologie von lecit. s aza1>a, • ArchiY f. slavische 
IJhilologie ~, XLI I, CTp.; 157 -H - CJJeJ(. - .: 

.·• - 19 

https://biblioteca-digitala.ro



,noKy~teHTax 1433 ro,n.a s c}lopMe Maal, Meel, !vlall, Mal/alva, Meld 45 • 

M. np9raHy npOH3BO'Al1T ero OT PYMbIHCKoro mal, co 3Ha4eHHel\t «~ieJI »' 
CJJoBo cnaBHHcKoro npoHcxO}l{J:leHHH (cJiae. mel'ă «MeJI», cp. cep6oxopaaT. 

melo, pyccK. Me~) 48 • 0,r\HaKo HaM He HssecTHO pyl\1hrHcKoe CJIOBO mal co 
3Hat1eHHef.t «MeJJ». Mb1 He Mo>KeM ocHOBhIBBThCSJ TaK>Ke Ha pyMblHCKOM cJioee 
mal, 3Ha11ameM (( 6eper», HMeH B BHJlY HaJIHl!He BblllleynoMHHYTblX Qx>pM 
Meel H Meld. CneJ{oBaTeJihHO, TonottHMHt1ecKoe Ha3BauHe i"\!al He PYMbIH

CKoro npo11cxo>1<,ZleHHH. Bnpo11eM, OHO Mor no Obl Hl\1eTb B ocHoae cJiaBHHCKoe 
mel?J, npoH3HOCHMOe m'al, npeapaTHBIIIeecSI BITOCJJe,I:{CTBHH B PYMbIHCKOe 

•m'al (*meal) H HaKoHen, ec.11e,ncTBHe OTBep)leHHH m, B Z.,[al. BeHrepcKHe 
cpopMhI Maal, JJteel, Meld, MO>KHO 6bJJJo 6b1 o6nHCHI1Th, KaK npoH3BO,ll.Hhie 

OT CJiaBHHCKOfl cflopMbl mel'O (= m'al). 0,nHaKO MOiKHO _nonyCTHTb H BeHrep

CKOe npoHCXO}K)leHHe AaHHoro TonoHHMHqecKoro ua3BaHM51. MttorHe cxOJlHhie 

TOfiOHH?.fHlleCKHe Ha3BaHHH HMelOT B ceoeii OCHOBe BeHrepcKoe cywecTBH
TeJibHOe mal ( C pa3HOBMJ(HOCTblO mel[), qŢQ 03Hat:IaeT «CKJIOH, CKaT (xonMa)» 47 • 

Bnpot1eM B paifoue KapaHce6ew cymecTsy10T H ,LlpyrHe TorroHHMHqecKHe 

t,I33B3HHH BeHrepCKOrO npOHCXO>KJ{eH.HSI. Ilo 9THM coo6pa>KeHHHl\i, ,UaHHOe 

TOIIOHHMHlleCKoe Ha3BaHHe He MO>KeT OhlTb npHHHTO B KalleCTBe HeCOMHeH

HOfO yKa3aHHH AJIH onpe,neJJeHRH xapaKTepa CJiaBHHCKoro roBopa B MeCT
HOCTHX, Jie>KaIUHX BOJJH3H KapaHce6erna. 

Ha KapTe N2 2 ue o6o3Ha11eHbI H MHoroqucJJeHHbie TonoHHMH'lleCK.He 
Ha3B3HH.H Predeal' T3K KaK BepOHTHO OHH 6bIJIH C03,naHhl py~thIHCKRl'it Hace· 

JieHneM. Ha ~oBOJibHO oomHpHoM a peane B pyMhIHCKHX roaopax cymecTso
saJio HapHUaTeJibHoe :t:predeal ( < cnae. predel'O) co 3Ha11eHHe:\1 «BeplIIHHa 
XOJJMa» HJIH 1Ke «BepIIJHHa ropbl, KOTOpan pa3AeJiHeT ;{Be AOJ1HHhl H.'lH 

'ABe 06.11aCTH ». Cp. ·Predealul Buzăului, uaaeaHne uenli rop, KOTOpbie oT~enHIOT 
~OJIHHY Eys3y OT JJ.OJIHHbI HHlllKOBa 48 • 

HH>Ke Mhl yKa>KeM JIHlllb Te TonoHHMHqecKHe Ha3BaHHH, co,n.epJKarn.He 

B ceoe 'a (ea), a ( <06IUeCJiaB. *l), KOTOpble, no HaIIIeMy ~JHeHHIO, He MOfJIH 

OblTh AaHbl pyM1>1HaMH, a TOJJbKO cJiaBHHaMH. 
Bala de jos H Bala de sus - ,nsa ceJJeHHH B ob1Bwe~1 yea)le Mexe)IJiHllh, 

B BOJIOCTH 1"10Tpy. B OJ.(HOl\i ,l\OKYMf"HTe 1415 ro;:ta 3TO H33BaHHe BCTpe

lJaeTCH B QlopMe li·k"d 49• CTapHHHoe npoH3HollieH11e Hecol\1HeHHO OhIJIO B'ala. 
<DopMa Bala OT B'ala OOb.HCHHeTCH oTBep,neHHeM MHrKHX ry6HhIX corJiacHbIX, 
llTO xapaKTepuo JJ-JIH AaKopyMhIHCKoro ~HaJieKTa (cp. fată, masă, nevastă, 
pag, sfat, smad, vac H ){p. </'ală, m'asă, nev'astă, p'ag H T.J(. (e Tpa,nH

UHOHHOM ttanHCaHHH feată, measă, neveaslă, peag H T .~. 60). 

45 F r. Pc st y, A szorenyi bdnsdg ~s Szoreny vd.rruegyc tlirtencte, By,n,anewT, 1877, 
II, CTp. 306-309. 

46 N. D 1· ă g a n u, . Romtnii tn veacurile I X - X J l' pe baza toponimiei ş l a 0110 „ 

nia.dicei, oy·xapecT, 1933, cTp. 254. 
47 L a j o s '!' re n1 I (T a rn â s)~ u " Revue des etudes hougroises „, VI (1928)~ 

CTp. 375 H CJie,ll • 
.aa Af. dic/. geogr., \', CTp. 627. 
u P a n a i t e s c u, Doc., cTp • 11 O . . 
50 06 oTsep)J.eeuu ry6HbJX, CM E. P e t r o \" i c i, Corelaţia de lirnbru a consoanelor 

dure şi moi tn limba rontlnă, SCL, I (1950), cTp. 194 H CJJea., 201. 
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Bezdead - Ha3BaHHe ceneHHH B paifolie P·ucioasa 61 , ynoMHHaeMoe B 

rpaMOTaX c 1595 r. lif3A 1'A·62 < CJiaB. co6CTBeHHOe HMH Bezded'b 53• 

Braslavăţu, Brastavăţ - ceJio B paifoHe I(opa6uH, KpaM:oncKOH 06~1acrH 
< IO>KHOCJiaB. brestavbcb «6epecTHHK» < brestolrb 54 «6epecTOBbIH», _OOJir ., 6pHCT 55, 
cep6oxopB. brest, yKpaHH. H pyccK. «6epecT» 58 • CTapHHHa51 pyM.bIHcKaSI 

cpop~{a ,l(OJI.>KHO 6hITh 6bIJia • Breasfoveţ ( = Br' asloveţ). BcJie)l.CTBHe oTBep,neHH si 

cor JiaCHbIX r' H v' ( c·p. rea «nJloXa5l», curea «pe:t.-ieHb» ~ B OnTeHHH ra, cura 
H JlP; înveţ «y11ycb» > învăţ), a TaK>Ke 6.11aroJJ.apR acCHMHJIHUHH a~ o> 
Q. - a rronytrHJiacb cospeMeHHaH cI>opMa. B ;lOKyMeHTax BCTpe11aeTcsi noA 
1550 ro,noM B cpopMe 6~lAc1·0Kt1~ 57 • ... 

Breasla - ceJio B paH:oHe KpaiioBa < IO>KHOCJiaB. brlsl?J «oepecr» 58 . 

B rpal\toTax oHo scrpe11aeTcH c 1517 r. 69• 

Breazova, seHrep. Br<izova, ynoMMHaeTCfi B 1366 .r. B BHAe B„azua 60, 

ceJio B pa:HoHe Xauer, Xytte){oapcKoii o6naCTH. 3-ro TonoHHMH11ecKoe 
u 

Ha3B3HHe H qeTbipe CJI€AYIO~He 3a HHM, HMelOT B CBOeH OCHOBe 10.>KHO-

CJiaBHHCKOe npHJiaraTeJlbHOe brezova co CAtblCJIOBbIM 3HaqeHHeM «6epe3oBaSI 
poma» (npou3BO'AHOe oT breza «6epe3a» 61 , co,Zlep>Kam.ee B ce6e 'a (ea) c 
npe;uneCTBy10weif MHrKOH cor,HaCHOH) BMeCTO •e, 1ITO 5IBJIHeTC5l OTJIHllHTeJib

HOH ct>oHeTHqecKOH qepTOH OOJirapcKoro 5I3bIKa 6-. CoBpeMeHHble oo.nrap
CKHe cpopMbI cyrueCTBHTeJibHOro H npHJiaraTe.'lhHOfO TaKOBbl: 6pe3a, 6pe30B, 
6pe30Ba, cp. cep6oxopB. breza, brezova, yKpaHH. 6epe3a, <'.)epe30BHH, pyccK. 
Bepeaa' t5epe30BhlH. BeHrepCKHe cpopMbI' COJI_ep.>KawHe TţI, fa BMeCTO r' e (r' a) 
06bSICHHlOTC51 TeM o6CTOHTeJibCTBOM, tITO B BeHrepCKOM H3bIKe He cyll.(eCT-
6yeT MSirKoro r' (ph)' a TIOTOMY OH 6bIJI 3aMeHeH 6JIH>K3HlllMM BeHrepCKHM 

51 J,1. dicţ. gP-ogr., I, CTp. 391: Er.sdeadul; Cl>pyH3eCKY (Dit/ionar, yK. CQlJ., CTp. 41) 
,nae'f cf>opMy Besdad·i1 c yTeep,!1.eBrnHM d (cp., HH}Ke, <l><>PMY DadilolJ ). 

':! iJIR, v. XVI, H~ VI, cTp. 180, 356. . 
63 O coocTBeHHOM HMeHH JJezded'O, CM. M i l< 1 o s i c h, Die llildung d. sl. Pers. u. 

Ortsna111e11. crp. 60 (274]. 
1>
4 CycM>HKC -bCb (> pyM. -e./, -ăţ) Me:>KJlY npo11HM HMeeT ct>YHKU.HJO cy6cTaHTHBH3H

poeaTb npHnaraTeJJbHhle, a cne.noaaTeJJbHO H. npnnaraTeJihHble Ha -ov-o, CM. ~1ik1 os ic h, 
Die Biltlung, yK. coq., cTp. 209 (93]. 

6~ I. .A.. C a n d r e a, lntroclucere t11 studiul toponimiei cu privire specială asupra topo
nimiei Olteniei şi Banatului (JIHTorpa<t>npoeaHHhle JieKnHH, 1927-28), cTp. 194. 

~6 I o r g u I o r d a n, N r11ne de locuri ro1nlneşli ln Republica Populară Ro1nină, 
M3,a.. AKaAeMHH PHP, T. I, 1952. cTp. 79. 

57 DJR, v. XVI. B, li, CTp. 406. 
68 I o r d a n, y K. Mecro . 
69 Dl R, v. XV 11 B, l. CTp. 122. 
80 c sân k i, yK. coq, V, CTp. 80. 
•1 I o r d a n, i.Vrune de loc., yK. coq., I cTp. 58. 
• 2 I. K n te z sa ·~iagyarok· es romanok», I, CTp. 215) cttHTaeT, qTo Breazova (1366: 

Brazua) HBJUleTC51 e.nHHCTBeHHblM CTapHHHblM TOilOHHMHqecKHM H33BaHHeM, HeCOMHeHHO 
6011rapcKoro xapaKTepa H KOTOpoe MO)f{eT 6b1Tb npoHCXOJlHT OT K3KOH HHtlyl{b <5onrapcKoA 
KOJIOH H H cymecTeona emell s X y He,!loa pc KOH o6nacTH He3a.ztonro .l{O 1366 ro;i.a. H ec~toTp H 
Ha To. qTo ue cymecTayeT TonoHHMHqecxHx 1-1aaaauHA- JlpeeHee XIV seKa, HOCHI.U.HX 
HecoMtteHHO 6oJirapcKnH xapaKTep. ece me M. KHHe:H<a npe.a.noJiaraeT, qTo c„rraBSIHCKoe 
uaceneaHe o6HTaawee B TpaHCHJihBaHuH )I.o aeHrepcKoro aaBoeeaHHB roaopH.no na rosope 
6onrapcKoro TMna (cM. I. I{ ni e z sa, Ungarns 1'olkersch. im XI Jahrhundert, • .\ECO, 
I\·, crp. 325). .: 
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KapTa N2 2. 
CnHCOK TOnOHHMHt1ecKHX Ha3BaHHH co.JJ.epmaw.Hx B ce6e 'rt., o BM. *e: 
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1. Ba.Ia de Jos. 2. Bala de sus, 3. B zriend. 4. nra.Atnviit.ti. 5. Brea~ta, 6. nreazova (Xru.1.e rcm1i'1 pai1ou),7. Brca1.ova (<D:)JtmC'l'Cl-\nii paiimr), 8. Clrcaşovul (pcm<a, <~~n<l'r11111•1rnl\ pnl\1111), !I . 4 '. h1•111Jnv11l <•·l'm•> 
iO. Cireaşovul (XOJIM), 11. Clcanov, '12. Dadilov, 13. Dortana (pc•1Jta), fli. Doflana. (co;irm11>1e uonLt), 15. Dranov ( ;tt>p CuRn, (.·rpcxaiicmd\ pniion), 16. l)ranov ( :inpo), 17 J1n111ov (1·11pm1). III . lln11wv, 
(cnha;:r; pnrGaROB), 19. Dranovăţ (pe11Ka, Gm1T1rnctmii pa11oH), 20. Dranovă.t frc:rn). 21. r..eamna{pe•rua), 22. Lcamna de jos (cc.rro), 23. Lc:amrm de sus (c:mio). 2li. J.1·:1111 lil (J11·1~). ~h. N1•a l l11v, ~·11. llrl'11v11I I 11111nn11 
pcim Pi.1~rnm„--yn C<>paT) 27. Oreavul (npKTOJ\ peK0 P1,1:\illa}, Z8. Gura Oreavului (ceno), 29. Or~ava (nnoc1wropt.e). 30. J>lcaşovul, ~!. l'rca:ma •·· Valfoa Pn::umal' :1~1. l'11 1u111111 N1111a, :1 :1. 1•11•11111111 V1 1„l111, 

34 . Rahova. 35. madovita (Zmadoviţa) (pcl1Ra), 36. Smadoviţa (ceno), 37. Snagov (pe11Ra), 38. Snagov(!oaepo), 30. Snagov (1111111:t1:T1.q11 . ), 1,11. ·1·1·kaJ1•1 (l1t"1u11), 'ii. 'l'1•h·11 fr>11 11 ·1'J111l . 
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. 3BYKOM r 63. BeHrepcKaH cpopl\11a Brazua BCTpe11a10maHCH s 1366 r. Ob1.na 
aaHMCTBOBaHa Henocpe)l.CTBeHHO OT CJlaBHH, TaK KaK H B ,npyrHx TOnOHH· 
MHLjeCKHX Ha3BaHHSIX co CJJaB5iHCKHM cyctxPHKCOM -ova BeHrepcKaH 3aMeHa 

~Toro cycP<PHKCa Bblpa*aeTCH HJIH Bb1pa>Kal1ach B -ua, Hanp., CJiaB. Lipova> 
Beurep. Lippua ( 1332 r.) coapel\-teHHaH <Pop Ma Lip pa, ropo'A B THrvtHwoapcKoH 
o6JiacTH 64 . 4To KacaercH cospel\ieHHOH eettrepcKoif <PopMbl Brazova To oHa 
6b1Jia He,AaBHo 3aHMCTBOBaHa H3 pyMhIHCKoro H3bIKa • 

. Ha TeppHTopHH PyMhlHHH TonouHMH1.1ecKoe Ha3BaHHe Breazova BCTpe1.1a
eTCfl eme B pa.HoHe <l>3;i..>KeT, THMHIIIoapcKo:H o6JiaCTM, B KaqecTBe Ha111'1eHo

BaHHS1 o)lHoro ceJJa (no-BeHrepcKH Brâzova), aaTeM KaK npocToHapoiAHOe HaH
MeHoBaHHe ceJia BopAoeenuu Hou a paiioHe .5o3oBHq, ÎHMHllloapcKotf 06 . .11ac'fH, 
KaK H83BaHHe HeCKOJlbKHX AQ,,TIMH H xo.rll\10B B ÎHl\1HUJOapCKOH o6nacTH 65 • 

,llJISI noCJie)I_HHX t.JeTbipex TOnOHHl\iH4eCKHX Ha3BaHHH Mbl He HaXOAHM 

6oJiee ,npeBHHX CBH)l.eTe..TJbCTB. He HCKn10tteHa B03MO>KHOCTh Toro, llTO B 
10ro-BOCT01IHOH qaCTM ÎH~lHllJOapcKOH o6JiaCTH 3TH HaHMeHoBaHHH 6blJJH ):laHbl 

·cJJaB5IHCKH?\f HaceJiettiteM, KoTopoe npoH3Hocu.110 e B!\1ecTo *e. BoJiee JlpeaHee 
Ha3BaHHe Brezova pyMhIHbl npeBpaTHJIH B Breazova, 6yAyqH 3HaKOl\thJ c 3TOH 
cpopMoii, cy1uecTBOBaBllleii n paflottax Xauera H <l>3,A>KeTa. · CaMoe Ha3BaHHe 
.Eop_,zoeeHb (EopJioBeHHH Hoif, BopnoeeHHH BeKb) B pafloHe BosoBH'll, 
yKa3hIBaeT Ha noceJieHuee po~oM H3 BopnoBbI (paifoH Kapattce6ew), H Ha 
nepeABH:>KeHHe pyMhlHCKoro HaceJieHHH H3 cesepHo-aocT011Hoi1 11acTH BaHa-ra 
. u 

B 10f0-3anaJlHYIO qacrb, TO eCTb H3 TOH 1:l8CTH, r.ue B CJiaBHHCKO.l\·J roaope 
ynoTpe6JlHJIOCh 'a BMeCTo •e KaK e socroqHo-ooJirapcK0~1 rosope. B cna
BHHCKOAi roeope 10>i<Horo EaHa-ra 3a~1eHa 3syKa •e MorJia 6b1Th nocpe~· 
CTBOM e' KaK B 3ana)lH0-6oJirapCKOl\i HJIH B cept5oxopBaTCKOM (9KaBCKoe 

HapetlHe). TonoHHMH'-leCKHe Ha3BaHHH Belareca (H„7IH >Ke Bela), npHTOK 

pet1KH l.JepHbI, 3aTeM Pecineşca es (< cJias. * l'elienezbska), ceJio B paAoHe 
OprnoBa H Predel 67 , Ha3BaHue ropHoii BepwHHbI Ha rpaHHU.e Me)l{~e 6aHaToM 
H 0JITeHHeH, B6JIH3H CeJia ne4HHeIIIKa, ,l{eJJalOT 9TO npeJ(nOJIOiKeHHe BnOJIHe 
BepoHTHblM. Ha ocHoBaHHH 3THX coo6_pa>KeHHH· MhI He npoBeiIH Ha npHJia· 
raeMoH KapTe N~ 2 TOTIOHHMH'4eCKHe Ha3BaHHH Breazova B 10ro-BOCTOllHOH 

tiaCTH TH~tHwoapcKOH o6nacTH. 
Cireaşovul - peqKa, ceJio H xoJIM B pafloHe CnaTHHa. B ÂoKy~teHTax BcTpe· 

llalOTC51 CJie)ly10w.ne<flopMhl: tf1pi\:u10K (1392) ss, q"~*iuoKaA (1476) 69, qHp·k1110KO 

(1517 -1521)70 „ B OCHOBe 3Toro TOfiOHHMHtieCKoro Ha3BaHHH Jie>KHT CJia

·BHHCKOe npu.11araTeJibHoe Cerlsov'ă 71 , cp. 6onr. t1epewa «11epe1IIHH», 11epemos. 

63 0THOCHTeJibHO aaMeHbl r' nocpe;i.cTBOM r u f.>YMblHCKHX H C„"JaBHHCKHX 38HM
CTBOBaHHSIX aeurepcKoro H3b1Ka, CM. SCL. III, cTp. 150 H IV cTp. 77. 

G4 « ~Iagyarok es romănok o, I, cTp. 287. PyMblHCKaH tj>opMa 3Toro·TonoHHMH11ecKoro 
H83B811HSI - Lipova. . 

es I. l\.. C a n d r e il, ltzlroll. in studiul topo11i1nicci. CTp. 197. 
88 Oct>cl>Hl.\Ha„1bHaH <t>opMa Jle.cenişca uenpaBHJJbHa. MecTHoe Hace.neHHe npoH3HOCHT 

J>eiincşca ( = Pecineşca ). BeHr. J>ecsenyeskcr. 
67 Cp. • Dacoromania o X, cTp. 255. 
ea P a n a i te s c u, Doc., p. 55. 
69 N .a n dr i ş, Doc., CTP. 24 
70 TaM )Ke, cTp. 44. 
?t r. B e tt r· a H ·~ (W ei g u 11 el) npe,l{nonarae·r. LITO 6onrapcKoe co6CTBeHHOe HMJI 

l.fHpama pyMhlHcKoro npoucxo>K.neHHSI. CM. « Jah1·esbcricht des lnstituts fur rttmănische 
SpraC'he r.u Leipzig i>, XXVI-XXIX, cTp. 138. 
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B C-"JOBape fepoBa-IlaH1IeBa yKa3aHbJ Qx>p~1hI - '4HpHllI5I' i1epewS1. noc.ne)J.
HHe Qx>pMbl, a TaK>Ke H CTapHHHbie QlOpMbl - ceresa, ciresa, KOTOpbie IlOJIO

:X<eHhI B ocHoBy TonoHHMHqecKoro Ha3BaHMH Cireaşovul MoryT npe)lcTaBJIHTh 

co6oii 6onee no3AHee 3aHMCTBOBaHHe H3 PYl\fhIHCKoro H3hIKa78• B 3TOl\1 c.11yqae 

MO>KHO npe,n_noJJO>KHTb '." IJTO c„11aBHHe, npo>KHBaBIIIHe B 6h1swe~1 ye3Ae 0JIT t 
npOH3BeJIH npH.naraTeJJbHOe c OKOHll3HHeIVI -ov OT cymecTBHTe.TJbHoro cpaBHH

TeJibHO no3AHero pyMbIHCKoro npoRcxo>K,AeHHH 1!eresa H ynoTpe6.nH,HH 3TO 
npH.naraTeJJbHOe B KalleCTBe TOJlOHHl\.fHlleCKoro Ha3BaHH51' KOTOpoe, B CBOIO 

oqepeiAb, 6b1JI0 3aHMcrsoaaHo pyMhIHaMH y c,HaBHH. 73 

Cleanov - ceJJO B paiioHe nJieHHlla, l(paHOBCKOH OOllaCTlf (KA~H~K8A: 
1535, DIR, v. XVI; B, II, cTp. 185). < cJiaB. •ktlnovo «KneHOBbIH» <{fklln'lJ 
«KJieH»' 6onr. KJieH' a TaK>Ke H K.n-1lH'b, KJ1i>HOBhlH 74

' <PopMbl' yKa3bIBaeMbie 

e c„1oaape feposa-IlaH11eBa, KaK caMhie pacnpocTpaHeHHbie, cp. cepooxopB. 
klen, a T8K}l{e H kljen,75 kljenov, yKp. KJieH, 1<.r1eHOBHH, pyccK. K,rieH, 
KJieHOBhlH. BoJirapcKaSI cpopMa K.rrhH, cep6oxopsaTcKa.H Jclijen, a paBHbIM 
o6pa30l\1 H TOilOHH~iHt1ec1<oe Ha3BaHHe Cleanov H~IelOT B csoeii OCHOBe 

<PoPMY c rJiaCHOH HTb (*klen?J)' B TO speMH KaK ,npyrHe c}>opithI B pa3HblX 
c,riaBHHCKliX H3bJKax coxpaHHlOT 0611\eCJ13B51HCKYJO cpopl\ry c e (*klen'O). 

Dadilov-ceneuHe· B pafioHe BHApa76 , ynoMHHae~1oe B rpal\10Tax c 1505 r.: 
.A;k,\Hi\~K (I 505), J\;k;\HA~Kt;A ( 1571) 77 , < ooJir. ff, Dedilouo < coocT. HMH Dedilo. 
Cp. pyccKoe HasBaHHe MeCTHOCTH ,UeAHJIOB. 78 3To coocTBeHHoe HMH 6b1.no 
B ynoTpe6JieHHH H y pyrvtblH' cp. H33BaHHe ceJieHHH Dădileşli (1463)' COBpe
MeHHaff c}>opMa Didileşti 79 < coocTB. Hl\fH IJădilă + cycpcp. -eşti. <PopMbI J)adilov, 
Dădileşti o6Hapy>KHB3IOT yTaep;:(eHHe corJJacHoro d' : D' adilov > Dadilov. Cp. 
HM}l{e: Doft' ana> Do/tana, Sn' agov > Snagov. 

Doftana - Ha3B3HHe OJ(HOfO H3 npHTOKOB peKH npaxOBbI ynoMHHaeMoe 
B JlOKyMeHTax. a BH~e A~x·ricHd, HatIHHa.H c 1577 r •80, a TaK>Ke HaHMeHoBa

HHe CO.JlSIHblX Konefl H H3BeCTHOH TIOpbMbl B IlJIOeIIITCKOH o6naCTH; Dofteana -
Ha3BaHHe O)lHoro H3 npHTOKOB TpoTyllia H o,l\Horo ce„1a B pafloHe Îblpry 0KHa. 
3TH TOilOHRMHqecKHe Ha3BaHHH HMeIOT B CBOeH OCHOBe C.TJaBRHCKOe npHJiara ... 
TeJlbHoe *deg?>tena, npoH3BO~Hoe npH IlOMOLJ~H cy<t><PHKCa -en- OT cyll(eCTBHTeJ1b

Horo deg'blb «J(erOTb, Cf\.fOJJa» 81 . npoMe>KyT011Hhie cpopMbl l\fe:>l<)(y deg'biena H 
Do/teana > Do flana sepoHTHO 6bJJIH Deg( 'O }lena > Degt' ana> Dekt' ana> Dehi' ana 82> 

72 0THOCHTeJibHO 9THMOJIOrliH 6onrapcKoro *lrep·nwa CM. r~. B e r n c k e r, Slavi
scllcs ef!;·niologisclres îi'orterbuc/z, I, feAJJ,enoepr. 1908-1913. 

73 CM. DblIIIe. CTP. 9. 1. -A. C a 11 d r c a ( lnlrocl. f n slud. I opun., CTP. 211) n poH3BO,llHT 
Cireaşovul OT oonr. (n1epewa' QHpewa». Cp. H I. I o r el a n, Rt.lln. 1'opon.~ I~ CTP. 21; 
Toro >Ke, ltlurnc de loc., 1, CTp. 44. 

7' I. I or da n, Niune de loc., yK. COtl. I. CTp. 334 

15 Berne k e r, SlaP. elym. lVorterb., I, cTp. 512. 
76 F r'u n z e s cu, lJicţ., CTp. 153; lt(. dirţ. gcogr., III~ CTp. 49. 
11 JJIR, v. XVI, Il. 1, cTp 34; TaM >Ke, IV, cTp, 43. 512. 
78 l\'I i k I os ic h, JJie Bildung d. sl. l>er.~. u. Orln., CTp. 149 [33]. 
19 JJIR, v. XIII-X·\r, D, CTp. 133. 
so DIR, v. XVI, }J, IV, cTp. 282 .. 
81 Berne k e r, Slao. etym. ll1 orterb., s.Y. degbmb. 
82 Hoeoe cotteTaHHe Km nepexo.AHT no MHOrHx cnaeSIHCKHX SI3b1Kax B xn-t (tp. 

pyccK. Kmo, KOTopoe npOH3HOCHTCR ;u1a„7JeKTHO KaK xnto, yKpaHH. xmo, 60.11rap. J{Ha· 
neKT. iJoxmop <AOKTOp H np.) . 
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Dăht' ana, Doht' ana> Doft' ana83 ( = Do/teana). CJie,noBaTeJibHO TonoH:HMHt1ecKoe 

H33B3HHe Doftana B nnoeUITCKOH o6JiaCTH Be~eT CBOe Halla,.110 QT CJiaBHH„ 

cKoro HaceJieHHH, roeopHBwero Ha IO>KHoCJiaBS1HCKOf\it rosope BOCT011H0-

6o.nrapcKoro THna, YHOTpe6JIHBIIIero 3BYK a BMeCTO *l, paBHO KaK H 

TonoHHMHtJecKHe HassaHHH Teleajenul <*Telezbn?J Toti >Ke o6JiaCTH. TaK>Ke 
JO>KHocnaBHHCKHM HBJJHeTcH H Ha3BaHwe ropo)(a Cîmpina, c xapaKTepHoii 
oco6eHHOCThlO ,l\JIH IO>KHOc.naBHHCKHX roBopoB 6oJirapcKoro THna, a HMeHHO 

pecpJieKC3UHeH îm <cpe)(He-60„TJr. avo <cTapO-OOJir. Q, KaK H Ha3BaHHe npllTOKa 

peKH npaxOBbI Cîmpiniţa. IO>l{HQCJiaBRHCKHe Ha3BaHH5I HOCHT H npHTOKH 

TeJIH»<.eHa Drajna H Slănic < *draz?Jna ( <d1·aga), slan + ik'b < o6mecJiaBHHCKoe 
•draga, •soln + ik'O. 

4To }Ke KacaeTCH <PopMbl Do/teana, KOTopy10 Mhl. BCTpeqaer..1 _ B .L"iOJIA3BHH, 

B paifoHe Îh1pry 0KHa, B03MO>KHo, 11To oHa npe)lcTaBJIHeT coooli crapHHHYIO 
yKpa.HHcKyro cfx>p~iy •aezmnHa (coBp. ,llirTHHa) 84 ~ Tio3ToMy ea ('a) py~thIHCKo:H 
cţ>opl\tbl lr10fJ10 He. npOH30MTH OT •e, a OT yKpaHHCKOro a. Ha 3TO~I OCHOBaHHH 

Mhl He npoBeJIH Ha npHJiaraeMOH KapTe .N'2 2 3TO TOTIOHHMHqecKoe Ha3B3HHe. 

ÂPdH\'K~'' - Ha3BaHHe HeKoero Hc11eaHyBIIIero ceJJeHH.H B paifoHe CTpexaiist 
(yno~tHHaeMoe B 1543 r .)85 , oaepa, rHpJia H npHropI<a B paHoHe TyJJhlla86 • 

Gura Dranovului - Ha3BaHHe ce~TieHHH B palioHe TyJihqa 87 < c"'IaB. drlnov?J 
<dren?J,88 cp. 6onr. '°'pHH, APHHKa, cep-ooxopB. drijen, yKp. AepeH, pyccx. 
)lepeH. PyMbIHCKa.H cpop~ia 06Hapy>K11saet caolicTneHHoe p)tMbIHCKHM roaopaM 

OTBepaeHHe corJiacHoro r'. 
Dranovăţ- ceJio B 6hIBllleM ye·3Ae PoMaHaUh, BOJIOCTb O.nTyJI-Ae-Cyc; 

ynoMHHaeTCH B 1517-1521 rr.: C"h.C 1\PiiKH~KllH(,") H B 1532 r c·hc Airku~KU,H(,,,) 89 . 
CyAS1 no yKa3aHHhif\1 <PopMaM, J\peBHHH cpopMa sepoHTHO ob1.na *Drlnovci, 
MHO}K. tIHCJIO OT CJJOBa drlnovbeb, HBJlffSICb cy6cTaHTHBH3HpOB3HHOH cpopMOH 
npMJiaraTeJJbHoro drenouo. 11 B cpopMe Dranovăţ TaK >Ke- KaK B cpopMe Dranovul, 
MhI 06Hapy>K0eae~1 pyMhIHCKoe OTBepAeHHe 1'fHrKoro r . „ 

Leamna - HaaBaHHe npHToKa peKH )1(0y, a TaK>Ke JlBYX cen, Leamna 
de Jos H Leamna de Sus B patioHe Kpaiioaa90 • B rpaMoTax Ha3BaHHe ceJJeHHH 

Leamna ynoMHHaeTcH c 1589 91 B cpopMe XA·kKH,, 9~ < cJiaB. *Xlevbna < xlelJ'ă. 
Neajlov, Neajlouul, pet1Ka, npaBhIH npHTOK Ap_ll>Kewa. DoHBJIHeTCSI B 

)(oKy~reHTax B <PopMe H·km"~K~ (1441 }93 , H~iK""(K) (1649)9'. B ero ocHoBe 

83 CoqeTaHHe xm nepexo,l{HT e f/Jm B pyMbIHCKHX HapOAHhlX roBopax (cp. doctor> 
• dolzlor > dof lo1·). 

84 CM. E. P c t r o v i c i, Etimologia toponin1icelor Do/lana, Dofteana, Doftănet, Do/-
lă11i/a şi a cuutntului dohot, SCL, V, CTp. 24. 

85 DIR, v. X''I, Il, II, CTp. 302. 
ea _.iJ. dic/. geogr., III, CTp. 228. 
87 î aAt >Ke, cTp. 229. 
88 I o r da n, 1'-lume de loc., I, CTP. 45. 
89 Cp. H33BaHHe MeCTHOCTH B BonrapHH. L. Mi Ie t i c, Das Ostbulgarische, cTp. 167 

H CJle)l. 
90 F r u 11 z e s cu, Dicţ., CTp. 264. 
91 Dl R, v. XVI, B, V „ cTp. 404. 
92 TaM >1<e, I, cTp. 119, 122; III, cTp. 120; IV, cTp 45; V, cTp. 171, 255, 257; 

VI, cTp. 106, 360. CnaBBHCKHe no.AJUIHHHKH He coxpaHHnHch. Cyw.ecTsy10T JIHWb nosAHHe 
pyMblHCKHe nepeBOJlbl c 9THX rpaMOT. 
· ta P a n a i t e s c u, Doc. , CTp • 196 . 

9' Nan dr i ş, Documente, cTp. 199. 

24 

https://biblioteca-digitala.ro



Jie}l{HT CJI3BHHCKOe npHTH/K3TeJibHOe npHJiaraTeJibHOe c cy<fllj)HKCOM -ov
npOH3BO.JJJIOe OT JIH11Horo HMeHH Nezilo (cp. pyccKoe JIHGHOe HMH He}l{MJia96 ), 

o6pa30BaBrueeC51 npH nO~iOIUH cycM>HKCa -ilo 96, npHCTBBJieHHoro K KOpHIO 
neg- (cp. CT.-CJiaB. nega, nezbn?J; cp. H PYMbIHCKHe COOCTBeHHble H~1eHa 
1Veagu, Neaga, Neagoie, a paBHO H TonoHHMnqecKMe Ha3BBHHH 1Vegoi, Nehoi, 
Nehoiaş, KOTOphie nepBoHatJa.nhHO npe,ncTas.nnJIH co6ofl HMeHa JJHllHble). 

Bo.nee .npeBHHH cpop~ta Nezilov = N'azilov BcJJeACTBHH cHHKonbI rnacHoro 
i, CTa41ia N'ailov(== pyM. Neajlov). 

Oreavul - Ha3BaHee npHToKa peKH PbIMHHKyn C3paT, npHTOKa peKH 
PbIMHa, xoJI1'-ia B6JIH3H ce.na 3rb1pq0Ub, B paiioHe PhIMHHKYJI C3paT H 
OAHOro ceJieHHH B paM:oHe <I>oKwaHb; Gura Oreavului ua3saHHe ceJieHHH 
s pa:HoHe PbIMHHKYJI C3paT; Dreava Ha3BaHHe nJJocKoropbH, B03Bbl111a10IUe· 
rocSl Ha)l ce.noM Bb1pqop0Ba, B paiioHe TypHy CesepHH 97 < cJias. oreholYă~ 
orlhova 98 < oreh'O (cp. HH}J{e, TOHOHHIVIHqecKoe H33BaHMe Rahova) ; Oreava -
6JIH3 BhlpqopoBbI, ynoMHHaeTcn B· rpaMoTax B cpopMe Op-k.(oK,, llJA""'', 
HatfHHaSI c 1369 r. 99 • 

Pleaşovul - Ha3BaHBe ceJJa B palioHe TypHy .M3rype11e, Bcrpeqa10rueecH 

B AOKyMeHTaX HallHHaH c 1512 r. (oT) [JJ\flll\\K,\ 100 : < CJiaB. pleSOV'ă npBT.H>Ka
Tec1lbHOe rrpHv'laraTeJihHOe OT Hl\leHH JIHtlHOfO, B OCHOBe KOTOporo Jie>KHT 

cymecTBHTe.nbHoe plesb - «JihICHHa», cT. -c.nas. plesb, plesiv'b, 6oJir. nJ1emn:a 
«JiblChlH' nJielllHBhlM». 11.HopJ(aH npOH3BOAHT 31'0 Ha3BaHHe MeCTHOCTH OT 

pyMbIHCKoro npMnaraTe.nbHoro pleş «JibIChJH» 101 • 0)lHaKo cpopMa 3Toro HaaBa
HH.H - BnOJJHe CJiaBHHCKaH (ea BMeCTO •e H cyctxPHKC -ov-). Hecoi1HeHHO OHO 

Be;t_eT ceoe HallaJJo OT CJI8BHHCKOfO HaCeJieHH51, HeKOr,Z\a o6MTaBwero B 

pa:HoHe TeJieopMa~a H KoTopoe npoH3HOCHJIO •e KaK 'a. 
Preasna - Ha3saHHe }lOJIHHbI 102 H Tpex ceJieHHH (Preasna Nouă, Preasna 

Veche, Preasna Poiana) s palioHe JlexJIHY lOJ < cnaa. presbnro, presbna, cp. 
oa.nr. npeceH «CBe>KHH», cep6oxopB. prijesan, pyccK. npecHbIH, npecHaH 
BoAa io4. 

Rahova - Ha3BaHHe ceJia B patio He KpHKOB lOS (cJiaB. oreltova. orexovo) 106• 

EoJiee ,Z\peBHSIH <flopMa 6hIJJa *(O)I'eahova. Cor JiaCHhIH r' noToM OTBep}:{eJJ. 
Smadoviţa (Zmadovi/a) - HaaaaHHe peqKH H ceJieHHH a panoHe CTpe

xailSI 107 , ynoMHHaeMbIX B AOKYJ.\iteHTax HaqHHaH c 1513 r.: t}ME,.\~KHl~J 108 c 

95 ~li kl os ic h, Die Bild. d. sl. Pers. u. Ortsn.9 CTp. 7 [221}, 82 {296). 
96 CymecTayeT H pa3HOBH.nHoCTb -ila .9Toro cy<j><lluKca. Cp. pyccK. HMH co6cre. He~uJLa. 
97 1Vl. dicţ. geogr., IV, CTp. 600. 
ae I or d a n, Nume de loc., l, cTp. 62. 
99 pan ai te s cu, Doc., CTp. 36;. Dl R, V. XIII-XV. B. CTp. 27 t 33, 41 H cne~. 

100 Nan dr i ş, Doc., cTp. 45. B JJ.OKyMeHTax 11acTo HaXO,UHM a nepnoM c.nore 
3Toro TOTIOHHMHtleCKOro uaaBaHHSI e BMeCTO Rmb. 3To OO'bHCH}ieTCSI cep6CKHM enHSIHHeM. 
CM. C. B. EepHWTefrH, Pa3blCKaH HSI B ooJiacTH 6oJirapcKoit HCTOpH'leCKOH .n.nanexTonorHH, 
TOM 1. 513hIK eaJiamcxux rpaMOT XIV-XV sexoB, MocKBa, 1948, cTp 149 H cne.zt. 

101 I or rl an, J.."lurne de loc., I, CTp. 92. 
102 CymecTeyeT H ceneuHe c Ha3nanHeM Valea Prcsnei a paiioHe JlexnHy. 
103 111. dicţ. geogr., V, CTp. 86-87. 
104 I or da n; Nume de loc., I, CTp. 93. 
105 Al. dicf. geogr., V, cTp. 159 ~ 
lM . 62 I or da n, Nume de loc., I, CTp. • 
io; F r u n·z e s cu, Dicţ., cTp. 448; M. dicf. geogr. V, crp. 795. 
ios DI R, v. XVI, B, I, cTp. 96~· 263. 
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cnas. • „<;medovica < HMH co6cTBeHHoe Smld?>. Py~fbIHCKaH ctx>pMa o6Hapy)l(HBaeT 

06b111ttoe OTBep)leHHe ry6ttoro: m' > m. Cp. H Smadovicioara - Ha3BaHHe JlByx 
ceneHHH B pauoHe CTpexaHH. 

Snagov - pe11Ka, anaAat0ruasi n 03epo, HOcHw.ee TO )Ke Ha3BaHHe ( < cJJaB. 
* Snlgov'b), npHTSI>KaTeJibHoe npHJiaraTeJihHoe npoH3BO~Hoe npH noMOIUH cycp
cpHKca -OV-OT cymecTBHTeJibHOro STleţfb «CHer»' BepOHTHO 03HaqaBmee HMH 

JlH·lJHOe 109• B ,llOKYl\1eHTax BCTpe1.1aeTCH B cfJopMe eH-kr('K (1408-1418 rr.) 110. 

Bonee crapHHHaH pyMhJHCKaH cpopl\1a J\OJl>KHa OhlJJa 6hlTb • Snegov ( = Sneagov). 
no H1'1eHH osepa Obl,11 H83BaH H MOHaCTblpb Snagou. 

Teleajen, peqKa, .TJeBhIH pHTOK IlpaxoBbl ("f•A-kmHHO,\\S: 1600, DIR, XVI, 
B, VI, cTp. 391) < cnas. •Telezbn?J, npoHaao,n_Hoe npHnaraTeJibHoe npH noMolllH 
cycpcf>uKca -bn- oT cnae. C)il..[(eCTBHTeJibHoro telega (cp. pyM. teleagă, pyccK. 
Tenera). 

Ha3BaHHe OTHOCHJJOCh K .noJIHHe TeJJ~>KeHa H 03Haqano «J(OJJHHa A.'lH 
npoe3){a TeJier» 111 • 3-ra ~OJIHH3 cny.>KHJia O)lHHM H3 nyTeH COOOW.eHHSI, CBH-
3bJBaBlllHX BaJiaXHK> c TpaHCH.7JbBaHHeH. nocJJe HClle3HOBeHHff KOHettHoro 

epa H BoKa.rrH3aUHH Cl1JibHoro epa Tellzbn'ă npeepaTHJJCH B Tef aien. OT 
HMeHH pellKH nO„TJYllHJJa Ha3B8HHe H l(epeBHH Teleajen, B ilJIOeIIITCKOH 

o6nacTH (ce,JJo ~1Vlb1He11 YHrypeHb, B OhlBWeM ye3Ae Dpaxosa). 
B ObIBllleM ye3t(e BacJJyii cymecTayeT AepesHn 1'elejna, HaH~teHoBa-

u 

HHe KOTOpOH npoHCXO,AH1' OT Toro >Ke npHJJaraTeJJbHOfO' B >KeHCKO~·I po){e. 
3al\·leHa e ru"laCHOJi: •e yKa3bIBaeT Ha CJiaBHHCKHH roeop, OT.nHllaBmeroCH OT 
rosopa, CYll\eCTBOBaBwero B DnoeWTCKOH 06.TJaCTH . 112 

* npHJJarae~JaSI K8pTa .N2 2 nOKB3blBaeT pacnpOCTpaHeHHe Ha TeppHTOpHH 

Pyt.thIHCKOH Hapo"HoH . Pecny6nHKH TonoHHMHqecKHX Ha3BaHH:lt HeCOtyt„ 

HeHHO cnaBSIHCJ<oro rrpOHCXOJK,!leHHH, KOTOpble CO'Aep)KaT B ce6e 'a HJIH JKe 

a n~1ecTo o6mecJiaB. •e. K ceeepo-aana,l{y, ceeepy H BOCTOKY OT 3Toro Tono
HHl\1Ht1ecKoro apeaJia' T01IOHHMHK8 HeCOMHeHHO CJiaBSlHCKoro npOHCXO>K~e

HH ST co,nep.IKHT n ce6e e HJIH >Ke i BMeCTO o6mecnaa. e. 
C,neAoBaTelibHO, yTeep>K,neHHe, lJTO cnaeHHCKoe Hace.TieHHe, ~6HTaewee 

B PyMblHHH rosopH„110 Ha roeopax BOCT04Ho„6onrapcKoro THna He ){eH· 
CTBHTe.TihHO ,ansi sceu TeppHTopHH Py~1b11icKoii Hapo~uou PecnyO.'IHKH. 3To 
npHMeHHMO JIHlllb }l..i1H TOIIOHHMHtJeCKoro apeaJia, yKa3aHHoro Ha npH
.naraelvfbIX 3~ecb KapTax .N2 1 H 2. 

109 B O.!l.HO~f H3 ~oKyMeHTOB 1606 r. (Dl.H, \". X\'.ll, JJ, I, cTp. 507-508) yno)tH· 
HaeTCH CHH}leTe.'Jb c HMeHeM Sneg?.J. OJuraKo 3TOT AOKyMeuT COMHHTe.nbHblH H. Ka>KeTCH. 
'ITO OH OTHOCHTcs K XVIII B. Ho H e 3TOM cnyt1ae 011 npe.itcTaBJUleT HHTepec e TOM 
CMblcne, 11To 3TO u~u1 coxpaHHJIOCb TaK Aonro. Cp. HaJeaHHe ropoJJ.a Ploieşti < HMft 
co6cT. 1>Joaie < pl9aie «JtO>K~b». (CM. IVI. S e Y u s t o s, 111 onoyru/ ia oraşului Pl«Jeşti, 
ByxapecT, 1937' CTp. 1). B nnoeWTCKOH 06.lJaCTH cymecTeyeT no HblHe cpaMH.'lHS 
Z<1padă ( < zci.pculă «CHer » ). 

i10 P a n a i t c s c u, J)or., CTP. 91. 
111 Cp. ua3BaHHH peK H pelleK Putna (<eocTOlJHO·c.naB. nymb), Drajna (lO}KHO-cnae. 

draga «Jtopora»), Valea cu cale. (vale «JIOJIHHa»,. cale «D}'Tb»), llisca cu cale, npHTOK peKH 
By33y, l.:Jisca f ărli cale, npHTOK peKH BhlcKa KY Kane (jărci cale «6e3 .noporH») (CM • .l'l. 
<lic/ionnr geograf ic, I, cTp. 462). 

111 IlpeeuHe cl><>PMbl TOllOHHMHttecKHX H8983HHA cnepHJI c cnaBBHCKHNH OpHrHH8e118AtH t 

Haxo;u11UHMHCR B focyJiapcTaeHHOM Apxuoe n B KO.TJJieKUHSIX .AKaAeMHH PHP, Tpasur 
HoHecKy-HHWKOB. npuHomy s~ec& CBOIO 6naro;1.apHOCTb. 
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1\. llos~tt.i 

SLAVO-ROMANIC:A 

SUR LA CONSTITUTlON DU SYSTE~-IE \TQCALIQllE Dl} l\OUl\IAIN 

Le systeme vocalique du roun1ain litteraire actuel compte 7 phone111es, 
qui s,inscrive.nt dans un triangle~ 

s~rie 
ant~ricu re 

non-labiale 

l 

(ţa') f 

~ 

s~rie 
mediale 

non-labiale 

i 

ă 

~.a 

(I ( Q Q1
) .... 

serie 
post6ricurf: 

Jabialc 

li 

Si l'on remonte au latin vulgaire d'Oricnt, l'on constate que le rou1nain 
a innov<\ en introduisant dans le syste1ne les voyclles ă et î et Ies diphtongues 

I t I fa e 9a . 
L'histoire du roumain nous apprcnd que, dans ]a majoritc des cas, î est 

issu ulterieuremcnt de ă, dans des conditions qui scront precisees ci-dessous. 
La naissance de ă ne saurait etrc scparee de la presence de timbres \='Oca

liques analogues en bulgare et en albanais. La creation de ces lin1bres vocaliqucs, 
sinon analogues, du n1oins tres rapproches, n'cst sans doute pas due au hasard; 
îl convient de I' expliquer par Je· facteur « balkanique )) ( « union linguistique », 
« Sprachbund »). 

L'b du bulgare (que l'on transcrit 1>ar ă) est plus fc„rrn<~ que l'ă du roun1ain; 
c'est pourquoi, dans les emprunts du bulgare au roun1ain, i1 est rendu par 
a: dr. păun (( paon )) ) bg. paun; cependant, a l'audition, l'b bulgare semblc 
idcntique a l'ă, pour un sujet roumain 1• Quant a l'e de l'albanais, i1 presente 

1 \;-. 1'' h. C a l> i d a n, Ro11lanitutca balcanicii., I3ucarest, 1936 (Acadcn1ia I~o1nin~\. 
Discursuri de recepţie, LXVII), p. 39; St o I k o St o I k o v, Uvod v bălgarsk.ata fo11clilce1, 
Sofia, 1955, p. 51 -52: ii du bulgare resse1nble a ă du roun1ain et a ii de l'nlbanais. 
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des nuances assez prononcecs, selon que l'on envisage le tosque ou le guegue: 
en tosque, e accentue est une voyelle mediale, proche de l'ă roun1ain, tandis 
que ii inaccentue est plus anterieur et plus ferme que l'ă roumain; ii peut 
disparaître, da ns l'elocution 2 • 

Les differenccs entre ces trois timbres vocaliques apparaisse·nt dans le 
traitemt~nt de la voyelle inaccentuee: l'ă inaccentuc du roumain se prononce 
et s'cndend : păsări, casă. A. la finale absolue, il s'oppose a a: casă « maison »: 
casa «la 1naison » 3 • II n'en est pas de men1e en bulgare et en albanais: rn
inaccentue du bulgare a disparu ; en albanais, e inaccentue peut disparaître 
dans l'clocution, comme nous l'avons indique ci-dessus: guegue du nord slzpi 
« maison » ( = shtepi), g. pun (( travail » (t. pune), i mir « bon » (t. i mire), g. tet 
« huit » (t. te.te, etc.). . 

L''h du bulgare provient de 'b et de Q (,1\) du vieux slave. L'u intense du 
\iieux slave etait une sorte de o ou de a (cf. l'ă du roumain) tres href (en bulgare, 
il est proche de I'~) 4. Ulterieurement, v. sl. u (o) a ete vocali se cn o. Quant 
~- v. sl. 9 (1~), c'etait une voyelle nasalisee, qui a passe a on en 1ncdio-bulgarc„ 
puis a 'h, par perte de la nasalite 6• 

L'ă du roumain et l'e de l'albanais sont non seulement analogues, a l'audi
tion, mais lcur origine est parcille; en syllabe inaccentuce: lat. camisia) 
dr. cămaşă, alb. kemishe; lat. laudare) dr. lăuda, alb. levd6j; lat. parentem) 
dr. părinte, alb. pel'int; en syllabe accentuee: lat. canepa (cannabis)) dr. 
cinepă, alb. g. kani!.p, t. kerp; lat. canticum) .dr. cîntec (reposc sur un plus 
ancien *căntec), alb. t. kenge e. 

* 
L'î du roumain est issu, dans la majoritc des cas, de ă; î est une voyelle 

mediale fer111ee 7. 

1. î provient de lat. a + n (m) ( + cons.): lat. canis) •căne) dr. cîne~ 
lat. campus) *cămp) cîmp; de v. sl. 9) "h en me-dio-bulgare : v4 sl. m<Jdru; 
dr. mîndru; 

de gr. a + n : gr. a7t~vr)c;) dr. spîn; 
de 1nagy. a + n ( + cons.) : 1nagy. bdntani) dr. bîntui; 
de te. ottoman a + n ( + cons.) : te. ottom. kantar) dr. cîntar. 

2 A 1. R osc t l l, Istoria li1nbii 1·01nîne, II, Ducarcst, l 9-t3, p. 88; E q re 111 Ca bei~ 
Sur l'hi.';loire de la voyelle e en albanais (en alb.), Buletin per sltkencat shoqerore, nr. 1, 
1956, p. 123 : ii represente 3 sons ditfcrents de l'albanals, par exemple duns t•ella 
• -frere •, nj i!. <t un i> et bes e t foi „; e accentue manque, en genern I, <la ns le guegue actuel, 
·mais il est ateste au xv·1e siecle (chez Iluzuk), oii il est note e. On le retrouve de nos 
jours cn guegue, dans la rcgion marginale de Debra (ou ii tend vers o). En tosque, il a 
le tin1bre o, dans Ja partie occidentale, e, dans la partie orientale, et i, dans la partie 
n1eridionale. 

1 V. Graur ... Rose t t i, Esquisse d'une phonologie du roumain, dans l\. R os e t t i, 
„\lelanges de linguisique et de philologie, Copenhaguc-Bucarest, 1947, p. 42. 

4 A. V ai I I an t, "'l1anuel dll vieux slave, I, Paris, 1948, p. 27; Hora ce G. L u n t, 
Old Church Slavo11ic Grammar, La Haye, 1!l55, p. 30-31. 
- - 6 V. A I. Ro set t i, Influenţa limbilor slaoe meridionale asupra limbii romine 
(sec. VI-XIII), Bucarest, 1954, p. 67 et s. et Lunt, op. cit., p. 30-31 et 34. 

6 V. A. H o s e t t i, Contributions iI. l' analyse physiologique et a l' histoire des uo yelles 
_roumains ă et i, dans . .Jlfllanges, p. 133 et s. 

7 ă du bulgare est different de l'i du roumain et de l'f du turc par Ja bauteur clu 
ton; v. S t o l-k o \·, op. cil., p. 52. 
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Dans tous Ies cas qui ont etc exan1ines ci-dessus, il convient de poser une 
phase intermediaire ăn, entre a + n et î ( + n), etat phonetique atteste en 
n1cdio-bulgare. 

2. î provient de e ( + n) precede .d'une oclusive labiale ou d'une frica
tive labio-dentale, a condition que la ·syllabe sui,,ante ne contienne pas de 
''.'oyellc palatale; si cette condition n'est pas remplie, e passe a i: lat. /enum) 
*/ăn) dr. /în; lat. vena) • vănă) dr. vînă. Lorsque la syllabc suivante conte~ 
nait un e, on a i: pi. vine, lat. venetus) vînăt, mais pl. vineţi, etc. 

3. î provient de e et de a inaccentues: lat. castigo) cir. cîştig, lat. uirtutem) 
dr. virtute; v. sl. rasypati: risipi, n.-gr. x.ocp'T() dr. hîrtie. 

4. V. sl. TU, lu) dr. Îr (traitement du bulgare): V. sJ. brUlogu: dr. birlogt 
, 1 • sl. stlupu: dr. stîlp. 

5. i ((lat. i et i, n.-gr. u), precede d'une semi-oclusive ou d'une sifflante~ 
passe a î: lat. rivus) dr. rîu; lat. slnus) dr. sîn; n.-gr. avp~.Lo:)" dr. sîrmă; 

v. sl : v. sl. y : dr. î : v. sl. rysu: dr. rîs ; 
te. ott. l) dr. î: katfr) catîr. 
La voyelle î du roumain, on le voit, a des origines differentes. Le timbre 

î n'est pas specifique au roumain, on le retrouve aussi en russe 8 ; sa crcation 
n'est donc pas un fait balkanique. 

Le roumain a e1nprunte une seric de inots a y au bulgare et a l'ucrainicn : 
·v. sl. rysu: dr. rîs « lynx », v. sl. ryllcl: dr. hîrleţ. 

Ce phoneme nouveau est entre dans le systeme phonologique du roun1ain~ 
oit ii a ete groupe avec ă, dans la serie mediale des '\~oyelles non-labiales. ; 

î s'oppose â. a sous l'accent: rad « je rase »: rîd « je ris », etc. 

* 
Les diphtongues ţa et ~a proviennent de e et de o acccntues des elemcnts 

latins, slaves et autrcs du roumain : 
ea : lat. cera) dr. ceară; v. sl. cela: dr. ceată; .lat. legem) dr. leage (XVIe 

s.); v. sl. pestera: dr. peaşteră (XV ie s. ), 
oa : lat. coda) dr. coadă; v. sl. kosa: dr. coasă; n. -gr. XQAArx) dr. coală; 

lat. florem) dr. floare. 
La diphtongaison de ces timbres vocaliques s'est fait sous condition," 

lorsque }a syllabe im1nediatement suivante contenait UDC VO)"e}}e de timbre 
a, ă ou e; si la syllabe suivante contenait unc ·voyelle d'un autre ti1nbre, 
le pheno1nenc ne s'est pas produit. 

La part que prennent Ies voyelles, dans le proces, el le fait que le pheno
rnene est provoque par la presence d'une voyelle de timbre determine., dans 
la syllabe qui suit la syllabe accentuec, montre claire1nent que Ies consonnc~ 
n'ont joue aucun role dans le proces. 

L'expe.rience prouve l'existence du ti1nbre e dans la diphtongue ţa, et 
·du timbre o, dans la diphtongue 9a (dr. beat « ivre », coadă « queue », etc.) 9• 

8 y du russe est plus ferme ct plus posterieur que l'i du rou mail1 ~ v. R o s e t t i. 
M~langes, p. 156. 

8 V. Ies rcchcrches cxperin1entales sur Ies diphtongues fa et pa publiees dans Studii 
.şi cercetăr·i lingoistice, \ 71, 1955, p. 7-27 et 183-1.97 et VIII, 1957, p. :l15-35li. 
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Le roumain est sensible au timbre des voyelles. L'harmonie vocaliquc 
se inanifeste au cours de son evolution historique. Ainsi: magy. poh<ir) dr. 
11ahal" (o a ete asimile par a), v. sl. narokt't: dr. năroc, puis noroc, etc. 

* 
La crcation des diphtongues ţa et ~a, du roumain, a ete mise en relation 

avec l'existence de la dipl1tongue ţa dans Ies parlers bulgares orientaux et 
en n1acedonicn, notee dans Ies textes vieux slaves â l'aide de la lettre i> de 
l'alphabet cyrillique (le jat' du russe)10• Le roumain a. emprunte au bulgare, 
a une e.poquc ancicnne, une serie de mots coi1tenant cette diphtongue : dr~ 
deal: v. sl. dllu, dr. leac: ,1• sl. leku., dr. smead: v. sl. smedu, etc. 11. A la 
suite de cet emprunt, le roumain a developpe son systeme vocalique : par 
correlation avec la diphtongue ţa, de la serie non-labiale, le roumain a cree· 
la diphtongue pa, dans la serie labiale (v. ci-dessns). 

Le rou1nain a donc adopte la diphtongue ţa d_u slave, et ii ra adaptee â: 
son sy·steme phonologique (cf. Ies com1nutation.s· da « oui » - dea « qu'il (ellc} 
don ne », dragă « cl1cre )) f. - dreagă « qu 'il ( elle) repare », lac « lac ; vernis » -
leac « remcde », etc.) ; la diphtonguc ~a, qui est propre au roumain seulc
ment - elle n'existe pas en slave - a etc creee dans la serie labiale, comme 
nous l'avons deja montre (v. ci-dessus), par correlation avec la serie palatale. 

La presence de la diphtongue dans la syllabe accentucc est regie par le 
ti1nbre vocalique ~e la syllabe suivante (v. ci-dessus). Les diphtongues ţa 
et ~a, dans le systeme phonologique du roumain, sont soumises aux lois de 
commutabilite du systeme (pour ga : babă « vieille fem1ne » - boabă « grain »l' 
mare « grand; mer » - moare <c ii (elle) meurt », etc.). 

* 
La perspective diachronique nous a permis de jeter un coup d'reil sur Ies 

phases de Ia constitution du systeme vocalique du roumain, a partir du latin 
vu1gaire. Le systeme s'est enrichi de nouveaux phonemes, dont r'e1nploi est 
regi par Ies lois internes du roumain. L'evolution. du roumain ne saurait etre 
comprise, sans faire appel au facteur balkanique : Ies langues slaves meridio
nales sont incluses dans l' « union linguistique » balkanique. 

La connaissance des faits de l'albanais et des parlers bulgares, inacedo
niens et scrbes est essentiellc pour la con1prehension des faits du roumain. 

io 'r. J „unt~ op. cit., p. 19. 
11 ţa n'apparatt pas Ja ou Ja syllabe suiYante contcnait un i, comrne nous l'avons 

indic1ue ci-dessus: poveasle (X\7 }C s.), mai~ pi. poveşti, vreame (XVle s.), mais pl. vremi„ 
etc„ Cf. l1remici, d~tns Ie Ps. Hurmuzal<i, texte i·o111nain du X\;le siecle, mais vreme (dans 
J .. \. Ca n dr ca, f>.r.;altirea Sc/1eionc1 .. .• II, Buc.arest, 1916, p. 215, 34). 
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I .. Plt1·ut , 

INFLUENCES SLAVES ET MAGYARES SUR LES P.l\RLERS 
ROUl\tlAINS 

Les parlers daco-roumains se groupent en cinq sous-dialectes caracterises 
par certains traits distinctifs de nature surtout phonetiquc et lexicale 
Pour delimiter Ies sous-dialectes daco-roumains nos linguistes ont accepLe 

comme criterium d'orientation la prononciation du phonemc correspondant â 
l'affriquee g 1 . de la langue litteraire. Selon cette prononciation et aussi selon 
d'autres elements caracteristiques le territoire linguistique daco-roumain se 

divise en sous-dialectes valaque, moldave, celui du Banat, de. la region du 
Criş et du M.iramureş (v. la carte l) 2• 

Cette sorte de division des parlcrs daco-roumains n'est pas tres ancienne. 
L'academicien E. Petrovici soutient qu'elle n'cst pas antcrieure au XV-e 
siecle, et que Ies traits distincfifs tant phonetiques que lexicaux des cinq 
sous-dialectes sont relativement recents 3 • 

Dans Ies lignes qui suivent nous tâchcrons de dc1nontrer que la differen
ciation des parlers roumains, et lcur groupement en ces cinq sons-dialectes, 
sont dus non seulement a des causes internes, mais aussi externes, c'est-a-dire 
â l'influence exercee par d'autres langucs. 

* 
L~academicien E. Petrovici a demontre dans plusieurs ctudes recentes 

l'existence d'une forte influence slave sur le phonetisme de la langue roumaine. 
Grâce a cette influence qui s'est exercee a une epoque plus ancienne, remontant 

1 Dans le present article, base surtout sur les 1nateriaux de l' .-\thu; Jinguistiquc 
roumain (.A.LR), nous utilisons la transcriplion phonetiquc e1nployee dans cet ouvrage bien 
connu. Aux volum(s parus de l' Atlas est a·nnexee Ja transcriplion phonetique dans laquelle 
flgurent tous Ies signes employcs, ainsi que Jeur cquivalent d'apres Ic systc111e de transcription 
de l' Association phonetique internationale. 

2 Parmi Ies etudes .touchant ce problente, Ies })}US rec~.ntes sont cclles de l'academicien 
E. Pe t ro v i c i, dans . « Lin1ba ro1ntnă t III, no. 5, p. 5-12, et de R. Todoran, ibid. ,r, 
no. 2, p. 38 - 50. . 

a E. P e t .r o v i c i, loc., cit., p. 16 - 1 7. 
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deja a la periode du roumain co1nmun, le systeme des phonemes de la langue 
roumaine differe de celui des autres langues romanes 4• 

Selon l'opinion du savant rou1nain c'est toujours â une influence s1ave, 
plus recente, et en partie magyarc dans le nord-ouest du pays, qu'est due la 
disparition, sur la plus grande partie du territoire linguistique daco-roun1ain, 
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-du caractere arrondi des consonnes finales de la langue roumaine (lupu, ok'u 
> lup, ok' = ochi) &. 

Quant aux differences 
roumains, l'academicien I. 

phonetiques existant entre Ies dialectes daco
Iordan soutient qu'elles resultent surtout du 

" \ 1oir surtout: E. Pe t ro v i ci, Influenţa slar>ă asuprlt si.'île1nului fonetnelor limbii 
romi ne. Societatea de ştiinţe istorice şi filologice, Buca rest, 1956; ide1n, /{a11n das 
Phonemsyslem einer Sprache durch f re-nden E.'in/luss um1eslaltet 1verde11? Zu1n .r;lavischen 
Eirz/luss au/ rlas r11mănisclte Lautsyslem, La Haye, 1957; iclcn1, Esquisse cin systeme 
phonologique <lu roumain, dans le volum~ 1:or Ro1nan Jakobson, La I·Iayc, 1956, p. 389. 

5 E. Pe t r o v i ci, dans « Studii şi cercetări lingvistice » I I I, p .. 154. 
II existe des consonnes finales arror~dies dans le dialecte rlaco-rou1nain, a savoir dans 

le Sud et 11 0uest ele la 'Transylvanic, dans I' Est de la ·valachic'." en Dobroudja, dans Jc 
Sud de la ~ioldavic et par ci par Ja dans la n1oilic Nord de la 1\-toldavie (v. I~. Petrov i ci, 
<la ns t Studii şi ('.erectă rl lingvistice » 11 l, Jcs ca?·tes. des pages 13 7, 138, 1 ·tO, 112). 

L'acaden1iricn Al. Rosetti est c.l'avis que dans la Dobroudja l'u (connu sous le 
notn de ll final) a pu et re apportc au COUJ'S du X IX-c siecle p~r Ies pâtres transylvains 
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croise1nent avec d'aulres langues, comme une consequencc naturelle dn 
melange ethnique differant d'une region a l'autre 8 fusion roumaino-bulgare 
dans le Sud du pays, roumaino-serbe dans le Banat, roumaino-ukrainienne en 
lVIoldavie, Bucovine et Mararnureş, roumaino-magyare en Transylvanie. 

Les sources hist.orique.s ne rious fournissent que des donnees fort incom
pletes sur le moment ou ces populations slaves se sont etablies sur Ies territoires 
mentionnes ainsi que sur Ies endroits ou elles se sont fixees et sur le nombre 
m~me approximatif des habitants de Iangue slave. 

* 
, 

Mais un fait est certain : c,est qu'il existait au sud des Karpathes une 
assez nombreuse population bulgare. II ne s'agit pas des anciens slaves parlant 
des dialectes bulgares, avec lesquels Ies Roumains ont eu des rapports ctroits a 
partir du VII-e siecle, et qui ont exerce une influence considerable sur tous 
Ies dialectes roumains. 11 s'agit de la population bulgare etablie en Valachie â 
une epoque relativement plus recente, apres l'occupation de la Bulgarie par 
Ies Turcs. Au cours des siecles ces Bulgares se sont roumanises presque dans 
leur totalite. Lors du recensement de 1956, 3686 habitants de la Valachie et 
de l'Oltenie (Petite Valachie) se sont declares bulgares d'apres le criterium 
de la langue maternelle 7 • Ponrtant ă. la fin du siecle dernier, leur nombre a 
du etre assez appreciable. G. 'Veigand s'est etonne du nombre de localites a 
population bulgare rencontrces en Valachie et (dans une mesure) en Oltenic 
dans Ies annees 1898 et 1899 au cours des voyages entrepris par lui pour 
Ies enquetes necessaires a son atlas linguistique (Linguistischer Atlas des dako
rumănischen Sprachgebietes) 8• Selon I'opinion de G. \Veigand, ces Bulgares 
se seraient etablis en Valachie d'abord au XVII-e siecle en assez petit nombre 
et ensuite surtout au commencement du XIX-e siecle. Nous mettons en 
doute ces deux affirmations : aussi bien celle que la majorite de ces Bulgares 
serait venue au XIX-e siecle, que celle qu'ils auraient commence a s'etablir au 
nord du Danube seulement a partir du XVIII-e siecle. 

L'influence bulgare sur Ies dialectes roumains de Valachie a pu etre favo
risee aussi dans une certaine mesw·e par Ies rapports permanents existant entre 
Ies Roumains du Nord du Danube et ceux etablis sur la rive droite de ce 
fleuve (dont le nombre depassait selon G. 'Veigand a la fin du siecle dernier 

(«mocani•) venus du Sud de la Transylvanic ( c Studii lingvistice~, bucarest, 1956, p. 65; 
idem, dans • Studii şi cercetări lingvistice• V, p. 439). Nous croyons que cette prononciation 
a ete apportee aussl en ·vaJachie et en I\.ioldavie (surtout dans sa partie meridionale) par 
Ies pâtres de la Transylvanie du Sud, qui depuis des temps fort anciens conduisaient leurs 
troupeaux jusqu'au bord du Danube ou jusqu'au rivage de. la J\.1cr Noire, comme aussi 
dans le Sud de la Moldavie et de Ja Bessarabic, ct plus loin encore, vers l'Est, le Iong de 
la l\iler Noire, pour Ies y faire biverner. Bon no1nbre d'entre ~ux se sont etablis dans ces 
regions de l' Est du pays. 

6 Acad. I. I o r d a n, Limba ro mină contemporană, Bu carest, l 956, p. 168 -169 „ 
cf. p. 61-64. 

7 Au recensement de 1930 on cn co1nptait 3801. 
8 Voir « Jahresbericht des Instituts fur run1ănische Sprache zu Leipzig & VI li, 

p. 248-251; Cf. I. I o r d a n, op. cil., p. 65. 

3-158 33 

https://biblioteca-digitala.ro



le chiffre de 62.628 habitants fourni par la statistique bulgare 9 et dont la 
langue a subi et continue de subir d' incessantes influenccs bulgares. 

Dans l'Est et dans le Nord du pays il existait une nombreuse population 
slave (du groupe des Slaves de l'Est), etablie dans ces regions et surtout cn 
Moldavie depuis fort longtemps. Son existence est prouvee par des elements 
toponymiques de caractere slave oriental, plus exactement ukrainien, â partir 
du XIV-e siecle et qui apparaissent - ainsi que l'a d6montre l'academicien 
E. Petrovici - dans toute la Molda vie et la Bucovine, dans l'Est de la Valachie 
et la Dobroudja, ainsi que dans le Nord-Est de la Transylvanie 10• Ces Slavcs 
se sont rournanises presque tous 11, mais en laissant des traces dans la phone
tique et le lexique des parlers roumains des regions respectives, ainsi qu'on 
pourra le voir ci-apres. 

Dans le Banat on trouve aujourd'hui encore un nombre pas trop grand 
de Serbes (nous parlons ici du Banat roumain) 12, venus s'etablir ici dans le 
courant du XV-e siecle 13• Ils durent etre plus nombreux jadis, rnais ils se 
sont roumanises en partie. Ainsi par exemple entre Ies rivieres du Mureş ct du 
Timiş et au sud de Lipova il existait jadis une population serbe plus nom
breuse qu'aujourd'hui. 

Quant a rapports entre Roumains et Magyars du territoire de la 
Transylvanie il n'y a aucune necessite d'insister ta-dessus. Ces rapports sont 
anciens, ils remontent a plusieurs sieclcs et ils furent et ils sont d'une intensite 
particuliere, grâce au nombre de Magyars de Transylvanie, aussi bien dans 
le passe, que de nos jours. 

Les rappmts etroits que les Roumains ont entretenus durant des siecles 
avec lcs Slaves et les Magyars, et qui ont ouvert la voie a un permanent melange 
ethnique et au bilinguisme, ils ont eu des repercussions sur la langue roumaine 
(comme d'ailleurs aussi sur Ies dialectes slaves et magyars parles dans la 
Republique Populaire Roumaine). Les parlers de ces Slaves et Magyars ont 
influe surtoul:. sur le phonetisme et le lexique de la langue roumaine, 
contribuant a la formation des cinq sous-dialectes daco-roumains. 

Nous tâcherons de montrer tout d'abord quelles sont Ies plus importantes 
influences phonetiques slave et rnagyare reconnues cornme caracteristiques 
des sous-dialectes daco-roumains u. 

* 
9 G. \V e i g a n d, loc. cit., p. 253. 

10 E. P e t r o v i ci, dans « Limba romină i> I, no. l, p. 23. 
11 Au reccnsement de 1930 seul un nomllre <le 4742 habitants de la Moldavie et 190·14 

du Maramureş ont declare comme langue maternelle J'ukrainien. Leur nombre etait bien 
plus grand en nucovinc. }fais ces Ukrainiens de Bucovine peuvent l\tre venus (ne 
rut ce que partiellement et depuis assez peu ele temps) de Galicie, de meme qne ceux 
du Maramureş qui semblent t.:ux aussi s'y Hre installes plus recemment. 

12 Au recensement de 1930 un nombre de 40.077 habitants ont declare avoir pour 
Jangue maternelle le serbo-croate ou Ic slovene, et au recensement ele 1956 ce chiffrc est 
de 41. 014 personnes. 

Quand ii est question des rcJations linguistiques rnnmaino-serl.Jes ii Iaut tenir corupte 
aussi des H.oumains vivant au dela de la frontiere yongoslavo-roumaine. 

13 Voir E. Petrov ici, dans • Dacoromania • X, p. 250. 
14 Nous croyons qu'il est necessaire de mentionner Ies traits phonetiques caractl\risti

ques Ies plns importants des sous-dialectes daco-roumains. Nous nous reporterons aux 
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deux etudes plus recentes citces plus haut ct consacrecs a ce probleme: celle de E. Petrovici 
(dans •Limba ro1nlnă • III, no. 5, p. 5-17) et celle de R. l' o d or an (loc. cit.). 
L'ordre dans lequel sont enum~res ces traits caracteristiques nous apparticnt: 

3* 

1. Sous-dialecte valaque: 
a) Jcs affriquees c, g (face, fuge) 
b) la dist.inction entrc g (fuge) et j (ioc) 
c) la non palatalisation des dentales t, d, n (frunte, des, bine). 

2. Sous-dialecte moldave: 
a) Les fricatives s, î (fas t faci•, /uz •fugi•, 'ioc •joc») 
b) La prononciation - d, -i < -ă, -e (casâ, vedi). 

3. Sous-dialecte du Banat: 
a) Ies Iricatives $, z (fal, fuz, ioc) 
b) I~ pro11onciation c â; n {fraie • fra le •, vede <t vede •, bine) 
c) le maintien du n (< n+j: călci1Î I) călcîi •). 

4. Sous-dialecte de la region du Criş: 
a) la prononciation j ( == g, j dans la langue littcraire) (fuje •fuge t, joc); le 

inaintien du c (face) 
b) la prononciation t'' d'' n (/ral' e, ved' e, bine) 
c) la pronociation 9 (c9să , ,coasă") 
d) ~j- < o- (Jljrb 'orb •) 
e) scl < sl (sclab 'slab t) 
f) - ţ < - ea non accentue (lum' o lumea » ). 

5. Sous-dialccte du I\.laramureş: 
a) Ies affriquces. dures l, g { linl G cinci », găme (( geme », goc . • joc ») 
b) la palat.alisation de /, v en s, z (sin_ ··fin' 1>, zin •vin •). :·; 
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II est generalement admis que jadis tous Ies Roun1ains pronon<;aient cn Jes 
palatalisant legerement Ies dentalcs t, d, n (airsi que d'autres consonncs: 
s, z, I, r, etc.) suivies de voyellcs anterieures. <:ette habitudc de palataliser Ies 
consonncs est due a une influe.ncc du vieux bulgare 15• Le degre de palatalisation 
des dentales roumaines â 11nc periode plus ancie.nne a dii rappeler approxima
tivement celui de la langue vieux sla·ve (ce qui peu etre note dans la lran-
scription phonetique de I' ALR par ti, di, ni). Ce sta de se conserve en l\iol
davie ct isolement, aussi, d-ans le territoire du sous- dialecte de la Valachie, 
dans_ la Dobroudja et dans le Sud de la Transylvanie (v·. la carte no. 2, ainsi 
que celle de l'etude de l'acade1nicien E. PetrO\'Îci dans « Studii şi cercetări 
linguistice » I, fasc. 2, p. 179). 

• • • 
Dans la plus grande partie du dialecte valaque Ies dentales l'-, d1, n1 ont 

durei. Aujourd'hui elles ne sont plus accompagnees de l'appendice pr.latal 
de timbre i: mă tem, des, bine (<mă tiem dies, binie); absolument comme 
dans la langue litteraire. E. Petrovici soutient que « cette relative depalatalisa
tion devant e (ou i) des consonnes palatalisees est de date recente. Elle est 
due probablement â une influence du parler bulgare venue du Sud (ou elle 
est egaleme.nt recente et semble. s'etre repandue vers le Nord et le Nord-Est 
du sein des parlers slaves, inacedoniens et 1ncn1e du neogrec et albanais » 1s-. 

Nous nous declarons prets a accepter cctte opinion, 1nais a condition de 
preciser que l'influence bulgare « venue du Sud >), doit etre entendue comme 
venant du parler des Bulgares qt1i se sont 1neles aux Rou1nains aussi sur le 
territoire des sous-dialectes valaques 17. 

Dans le Nord-Ouest du pays Ies dentales t, d, n se 1nouillent devant Ies 
voyellcs anterieures, en se transformant en occlusives J>alatales dorsales (t', d', n), 
identiques aux consonnes correspondentes de Ia langue magyare notees par ty, 
gy, ny. Nous avons demontre â une autre occasion que la prononciation t', d', 
qu'on rencontre en Transylvanie> doit etre expliquee de la maniere suivante: 
du stade plus ancien (ti, di) apical, on est arrive sous l'influence de la pronon
ciation magyare a la pl1ase d'aujourd'hui (f1·at'e, d'es 18 ; aussi ni> n: bine). 
Cette prononciation est caracteristique du sous-dialecte de la region du Criş, 
du M3ramureş, comme aussi de certaines regions du Nord et du centre de la 
Transylvanie. 

• • 
Dans le sous-dialecte du. Banat Ies dentales t1, dl, se sont 1nouillees en affri-

quees c, â (frate ,,frate'', vede „vede''; ni s'est transforme en n:biize). Il est certai11 
quc cette prononciation nous fait songer a une influence serbe. Dans la plupart 
des dialectes serbes, y co1npris aussi ceux du Banat, t + j et kl + voyelle-

15 Voir E. P e t r o v i c i, dans • Studii şi cerceta.ri linguistice I) I, fasc. 1, p. 216. 
16 E. P e t r o v i c i, dans c. Cercetări de liuguistică • I, p. 24. . . . 
17 Nous so mmes tentes de croire que la prononciation mouillce des den tales ( il, dl, 111) 

dans l'Est et dans le Sud de la Valachie et en l)obrouclja, donc sur un territoire iden
tîque a celui des consonnes fin ales 1abialisees ( cf. plus han t), peut venir egalement du Sud 
de la 1"ransylvanie. 

18 I. J.> ă t r u \; dans • Studii şi cercetări lingvistice • IV, p. 211-212. Sur ce ter1·i
toire, a l'cxception de la region de Năsăud, Ies consonnes k', g, ainsi que Jes labiales p, 
b, v se palataliscnt, evoluant vers f', d' (idem, ibi<l., p. 212). 
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anterieure ont evoluc â c, et d+j ă d; n+j est represente partout en serho
croate par n 19• 

* 
Une caracteristique du sous-dialecte moldave est Ja fermeture des voyelles 

ă et e non accentuees, surtout des finales, en â (son intermcdiaire entre ă et î), 
respectivement i : casâ, vedi.. Ce phenomene se inanifestc aussi assez rcgulie-
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rement dans l'Est de la Valachie et dans d'autres re-gions daco-roumaincs, n1ais 
dans ces dernieres (co1nme par exemple dans la region du Criş et dans le 
Banat) il n'apparaît que sur des aires restreintes ou dans des localites isolees 
(v. carte 3). 

G. Rcichenkron explique la fer1neture des deux voyelles ă et e dans le 
sous-dialecte moldave de la 1naniere suivante: quand Ies Roumains sont arrives 
en Moldavie venant du Sud (il resultcrait donc de ceci quc, selon G. Reichcnkron, 
ils seraient "\„enus du Sud-Est du territoire daco-roumain, c'est-â-dire de l'aire 
susmentionne, ou ă, e > â, i), ils fermaient Ies voyelles non accentuees sous l'in
fluence de la prononciation des Bulgares de l'Est, mais sans· arriver an stade 

19 Cf. dans la locali te de Gacl (de la region de Timişoara), le no. curtographique 3 7, 
enqu~tee pour I' ALR: tţocu < *cliotjg e je veux 1>, da dodei < da *dodjel < da dojdesi <t que tu 
viennes •. 
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<Î, i. En Moldavie (puis en Bucovirie et en ·B-essarabie) l_es Rou1nains rencontre
rent Ies Ukrainiens dont la langue accuse une tendance de fer111eture plus 
decidee des voyelles (tant accentuees que non accentuees) o, e, e .... o. Les Ukrai
niens, en apprenant le roumain, soumirent Ies mots de la langue rou1naine â 
cette tendance, f ermant Ies vo~lles ă et e non accentuees et Ies a1nenant ainsi 
au stade d, i. Mais Ies voyelles accentuees ont rcsiste, n'ayant pas ete soumises 
anterieurement a cette tendance de fermeture de la part des parlers bulgares 21• 

Nous croyons, pour notre part, que la fermeture des voyelles ă, e dans le 
sous-dialecte moldave est due â une influence ukrainicnne, mais a notre avis 
l'explication n'est pas celle formulee par G. Reichenkron. 

En premier lieu Ies Roumains ont peuple la Moldavie en suivant une 
direction Nord-Sud et non pas Sud-Nord. En second· lieu si nous rattachons 
directement la transformation ă, e > â, i â la fermeture des voyelles ukrai
niennes, o et e en syllabes fer1nees nouvelles et l, tant accentuecs que non 
accentuees, nous poqrrions etre en droit de nous attendre ă ce que Ies voyelles 
roumaines soient soumises au meme traitement que celles de l'ukrainien et, 
par exemple, qu'elles subissent cette transformation al1ssi en position accen
tuee, et que parmi elles figure aussi Ia voyelle o en s)rllabe fermee, ce qui 
n'est pas le cas. . 

A notre avis le phenomene ă, e > â, i est strictement lie â l'aphonisation 
dans ce sous-di~lecte, des voyelles et meme des s:yllabes non accentuees, notam
ment des syllabes finales. Parmi Ies materiaux de l' ALR figurent de nombreuses 
f ormes dans lesquelles Ies voyclles finales, et parf ois meme Ies voyelles inte
rieures, sont a peine per~ues ~ 2 • 

Ces deux phenomenes sont indiscutablcment conditio.nnes par l'accent. Ce 
qui signifie que dans le sous-dialecte moldave l'accent est plus fort que dans 
le reste du pays, de sorte quc Ies syllabes non accentuees, et en premier licu les 
fi.nales s'aphonisent et que Ies voyelles se ferment. 

Nous songeons donc â une influence ukrainienne en ce qui concerne la 
force de !'accent, la concentration de l'energie expiratoire sur la syllabe 
accentuee, au detriment des autres syllabes, surtout finales. Malheureusement, 
outre l'absence d'etudes specialement consacrees â !'accent dans les dialectes 
roumains, nous sommes egalemcnt depourvus de travaux reposant sur un 
materie} sur traitant de l'accent dans Ies dialectes ukrainiens. Les constatations 
de ceux qui se sont. occupes de ce probleme toucl1ant Ies dialectes ukrainiens 
ne sont point concluflntes. Nous retiendrons pourtant que dans certains dia
lectes ukrainiens du Sud-Ouest, comme par exemple ceux de Podolie, la 
fermeture des voyelles non accentuees leur reduction allant jusqu'a leur 
complete disparition, sont nettemeut attestees 23• 

Quant ă la fermeture des voyelles -ă, -e, dans l'Est de la Valachie et en 
Dobroudja, elle pourrait etre causee par l'influence des parlers bulgares, comme 

20 Dans bcaucoup de parlers ukraiuiens, ainsi que dans la Iangue lilterairc, ccs trois 
voyclles sont arrivees au sta<le i. 

21 G. Re ic he n k ro n, dans ~ Zeilscl1rift fur slav·. Phil.» X\TIII, p. 413-414. 
22 Par cxempJc: popuşoi « n1ais • (.A.Lll., seric nouvellc, vol. I, carte 92), păpurJ (de 

porun1b) (ibid., carte t-05, point 520), pustiii < pustie « deserte • (ibid., carte 150, point 537). 
;.a Voir J. Zi I y n· s 1{ i, Opis fonetycuiy j~iy/ca ukrai~slciego, Cracovie, 1932, p. 1()5-

167; F. 'T. Zylko, Narysy .z dialektolohiji ukrajinJkoji movy, l(icv, 1.955, p. 124-125. 
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le suppose G. Reichenkron. II ne faut pas oublier non plus que dans cc 
meme aife du Sud-Est du pays apparaissent aussi des toponymiques d'origine 
ukrainienne (v. plus haut). 

* 
L'une des particularites caracteristiques du parler de la region du Criş 

est la presence du phoneme j correspondant au {J et j (dans les mots d'origine 
!aline) de la langue littcraire et du sous-dialecte valaque (fuje: fuge, joc: joc). 
Soulignons que sur toute la surface d'expansion de cette prononciation l'affriquee 
c est conservce (face), donc ce n'est qu'ici qu'on ne trouve pas de parallelisme 
entre c et g. 

Nous ne doutons pas que dans cette region aussi on a surement prononce 
jadis g au lieu de ce ;, comme dans Ies parlers voisins, donc fuge, goc. Mais 
I'evolution g > j ne peut pas s'expliquer par Ies lois internes de developpement 
de la langue roumaine. Par la disparition de !'element occlusif de l'affriquee g 
ou serait arrivc au stade z (fuge> fuze), comme dans Ie sous-dialecte mol
dave, et non au son j. D'ailleurs nous supposons que dans le sous- dialecte de 
la region du Criş g a effectivement evolue de meme vers z comme dans 
la region voisine de l'Est. Les Migyars bilingues, ne pouvant prononcer le 
son z, qui n'existe pas' dans leur langue, l'ont remplace par le son le plus 
rapproche de leur langue, j (*/ uze, *foc> fuje, joc). Cette prononciation a 
ete u!terieurement adoptce aussi par Ies Roumains A. De la sortc, dans Ic sous
dialecte de la region du Criş j cumule Ies fonctions de deux phonemes de la 
langue litteraire et du dialecte valaque: (J et ;. 

Une autre caracteristique de ce sous-dialecte est la prononciation Q (ou d) 
au lieu de la diphtongue monophonematique 0 a (comme elle est nommee dans 
la Grammaire de la langue roumaine de I' Academie de la Repub!ique Populaire 
Roumaine) : CQsă, bQlă. Cette prononciation aussi procede des M1gyars qui, ne 
posedant pas cette diphtongue, l'ont remplacee par la voyelle a (prononcee d: 
hong. ma = md <1 aujourd'hui ») 2s 

Dans le sous-dialecle du Maramureş Ies sons corrcspondants aux affriqu ees 
c, {J de la langue litteraire se prononcent plus durement que dans Ies autres 
sous-dialectes daco-roumains: leur element fricatif est ş, respcclivement j, de 

:.4 I. Pătruţ, (lans «Studii şi cercetări lingvistice• IV, p. 212-215. 
Dans cet article nous avions penche ponr une explication diffcrenle: le sta de precedent 

celui d'aujour<l, hui aurait He g, <l'ou l'on scrait passe dircclcment, grâcc a la contri!Jution 
magyare, a j (fu~e > fuje), ibid., p. 213, 215). Nons µreferons anjourd'hui la solutiou 
g >z >i, a l'appui d;: laqLwlb nous apportons le fait suivant: 

Dans Ic centre et au Nord de la Transylvanic, comme aussi ;\ l'Esi des Carpathcs v 
s'est palatalise cn z (vis 'rcve" >zis). Mais au lieu de ce z parait j (iis}, surtout dans Ies 
localites voisins de l'aire d·expansion de j (cf. ALR, VDI. I, carte 73, points 255, 257 et 231; 
jisez <visez • je reve »; ibid„ voi. 11, carte 281, points 257 et 231: jiu <viu « vif •). 

II est evident que dans ce cas aussi la subslituLion de z par j accuse toujours unc 
influence magyare. Ajoutons qu'on cxplique de memc la palatalisalion de f en ş (au ticu 
d~ s) ş~re <fiere „fiel" (ibid. voi. I, carte 47, points 255, 257 et 231), şin <fin 'filleul" 
(1bid., voi. 11, carle 218, mcmes points quc precedemmcnt). 

c~ I. P ă t r u ţ, dans • Studii şi cercettiri lingvistice" IV, p. 212. 
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sorte quc lorsqu :ils sont suivis des voyelles i et e, celles-ci se transfor~ent en î, 
respectivemcnt ă. On Ies trouve not€es dans l'ALR par Ies signes c (facă}, i 
( i, ăme) (v. la carte 1 ). Nous avo ns montre ailleurs que cette prononciation 
accuse une influc.nce ukrainienne ~ 6 • Cctte affirmation exige certaines precisions 
supple n1entaires. L'influence ukrainienne n'est possible que pour l'affriquee l 
dont la prononciation dure est attestee aujourd'hui aussi dans Ies dialectes 
ukrainiens du Maramureş, â l'Ouest de Rona, comme aussi dans ceux voisins 
de l'Ukraine Sous-carpathique, sur une region assez etenduc, allant de la 
Tissa Noire vei s l'Ouest ~ 7 • 

Quant a l'affriquee sonore, nous devons observer qu'elle n'existe dans Ies 
parlers ukrainiens carpathiques, comme reflexe de l'ancien dj, qu'ă l'Ouest 
de la riviere de Latorica ~ 8 • Dans ceux du l\'laramureş ou des regions voisines 
elle · n'apparaît pas (sauf peut-etre, dans quelques mots isoles, et seulement 
par· assin1ilation, etc.) Par cons€qucnt le durcisse1nent g > g du sous-dialecte 
du Maramureş peut s'expliquer ainsi : l'affriquec g a ete attiree par sa corres
pondanic sourde: c > l, donc, a son tour g> g, puisque c'est chose peu commune 

~ qu'une affriquec soit dure et que sa correspondante soit palatale. 
Nous considerons que Ja particularite la plus frappante du sous-dialecte 

du Maramureş est l'evolution des labiales /, v palatalisees en s, z (sin =fin, 
zin =vin) (v. la carte 2). Le sta de im1n€diatement anterieur a celui d'aujourd'hui 
a d1î etre ici aussi, co1nn1e dans la r€gion avoisinante du Sud, s, z (*sin, • zin). 
Les Ukrainiens, n'a):-ant pas dans Jeur langue de sons semblables, ont remplace, 
en apprenant le roumain, les sons s, z par les sons s et z palatalises (•sin> sin, 
*zin > zin). Cette prononciation s'est ri~pandue aussi dans le parler des 
Roumains 29• 

* 
Donc, dans chacun des cinq sous-dialectes daco-roumains, une ou meme 

plusieurs particularitcs phonctiques caracteristiques sont dues, ă notre avis, a 
des influenccs etrangeres: dans le valaque le durcisscment des dentales t, d, n 
devant Ies voyelles anterieures est du â l'influence bulgare; dans le moldave 
la ferrneture des voyellcs ă, e vers î, i, â l'influence ukrainienne; dans celui 
du Banat la prononciation c, d, iz a l'influence serbe; dans celui de la region 
du Criş la transforn1ation z t <fi)> j, ainsi que le sta de t', d', n < t, d, n quand 
ils sont suivis de voyelles anterieures, et la prononciation de la diphtongue 
monophonematique 0a com1ne 9, a l'influence magyare ; dans celui du ?\{ara-

ie Iden1, dans ~ Dacoromania t XI, p. 59. 
27 I. pan k c V y l, Ukrajinski llovory Pidkarpatskoji Rusy i Sllmclnycll oblastej„ 

Prague, 1938, p. 134 seq., et carte no. III, annexec. 
28 Iden1, ibid., p. 115. 
29 Dans certaines localites du ~laran1ureş ou entend aussi un 1 velaire (l) (cal). Cette 

prononciation qu'on rencontre aussi chez Ies ~foldaves d1 au-dela du Prut, surtout Je long 
du Dniestr accuse egalemcnt une influence ukrainicnne (v. I. Pătruţ, dans $ Dacoromania • 
X I, p. 58). 

l..'influcnce ukrainienne du ~ord-Ouest du pays ne se borne pas uniqueinent au sous
dialecte du ~Iaramureş. II existe des toponytnes a phonetisme slave orientai plus au Sud 
(comme Ilovrila, Luşca), jusqu'â la Rcgion autonome magyare (houg. Herec < Horec) 
(v. E. Petrov ici dans o Limba ron1ină 1 I, no. 1, p. 23). Ces toponymcs sont les vestiges 
d'une autre coucbc ukrainienne plus ancienne (Lu.şea est atteste en l 393, v. E. P e t r o vi ci 
dans ~ J)aroromania ~ X, p. 2:31). 
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mureş la transformation des affriquees l, g, en c, g, la palatalisation des 
labiales /, v en s, z, ainsi que la prononciation ''elaire du l ( = I), â l'influence 
ukrainienne. 

Ces phenomenes sont relative1nent nouveaux. Pour certains d'entre cux 
on peut meme etablir, avec une certaine approximation, leur dcgrc d'anciennete. 

J\.insi dans le sous-dialecte du Banat la prononciation i (frace) d (vede) 
est plus recente que ia prononciation J (/ase), z (fuze), car autremcnt on 
serait arrive â */rase, • veze. Comme Ies fricatives J, li (< t, â: /ase < face, 
fuze < /ude) sont attestees avant l'ctablissement des Krasovani dans le 
Banat, qui eut lieu au XV-e siecle30) - car dans le parler de ces derniers Ies 
mots roumains contiennent l'affriquee (c") et non la fricative (par exemple 
cerbul 31, dans Ie pa"rler du Banat d'aujourd'hui: serb) -, il resuite que Ies 
affriquees c, d ne peuvent etre anterieures au XV-e siecle 32• 

L'evolution g > j (en traversant le stade z: fuge> fl1Ze > fuje) dans le 
sous-dialecte de la region du Criş, n'est pas anterieure au XVIII-e siecle, 
comme nous l'avons demontre a une autre occasion 33• 

La prononciation s, z (<. s, • z) au lieu des labiales /, V (sin< fin, zin < vin) 
et relativement nouvelle aussi. Elle n'est pas attestee dans Ies textes du X\'1-e 
siecle, ni dans ceux des XVII-e et X\'III-e siecles 3•. 

La graphie de nos anciens textes ne nous permet pas d'etablir 1ne1ne 
approximativement l'anciennete des autres phcnomenes phonetiques discutcs 
dans cet article. N~s croyons qu'eux aussi ne sont guere plus anciens 35• Cc.s 
faits viennent donq a l'appui de l'opinion de l'acadewicieu E. Petrovici~ 
mentionnee plus ha\lt, â. savoir que Ies sous-dialectes d'aujourd'hui n'existaient 
pas avant le XV-e siecle as. 

* 
Les cinq sous dialectes daco-roumains se caractcrisent aussi par des parti

cularites lexicales, c'est-ă-dire qu'ils possedent chacun certains 1nots dont 
le champs de diffusion c·oincide en grande mesure avec les aires phonetiques 
respectives. 

. L'academicicn E. Petrovici soutient â juste titre que «Ies n1ots qui donnent 
un aspect si varie aux cartes lexicales sont dus a des emprunts relati
vement recents f aits par la langue roumaine » 37• En eff et Ies sous-dialectes. 
roumains se caracterisent du point de vue lexical surtout par des mots 
en1pruntcs aux langues qui Ies ont influences aussi du point de vuc phone-· 
tique. Des mots d'origine bulgare, plus rccents, paraissent dans le sous-dialccte 

30 E. Pe t ro v i ci, Graiul Caraşovenilor, Ducarest, 1 U35, p. 221. 
a1 Idem, ibid., p. 115. 
si E. Petrov i ci .suppose d'ailleurs que Ies habitants du Danat a 1a venue des 

l{ra~·)vani prononcaient t' et d' au lieu de c, d (Graiul Caraşovenilor, p. 1.04). 
38 I. P ă t r u ţ., dans <c Studii şi cercetări lingvistice & IV, p. 213. 
34 .c\ I. R o s c t t i, Rechercltes sur la phonetique du roumain au X V I-e siecle, Paris„ 

1926, p. 87-88; idem, Limba 1·omlnă tn secolele al Xlll-lea - al XVl-lea, Bucarest, 195t), 
p. 100-101. 

35 .A. propos du mouillement des dentales dans Ic Ban~1t ct la Transylvanie, cf. E. P e -
t ro vi ci, dans • Limba ron1înă • III, no. 5, p. 16. 

ae Voir « Lhnba ron1înă • III, no. 5, p. 16. 
37 Voir «Limba romină • III, no. 5, p. 16. 
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valaque: mană « rouille » (du ble), pîlnie <c entonnoir », şiţă·« echandole », etc.; 
ceux ukrainiens pe11\7ent etre trouves dans Ie sous-dialecte moldave, comme hulub 
« colombe », quelques - uns aussi dans le Sud-Est du pays (la ou apparais
sent aussi des toponymes d'originc ul{rainienne, comme on l'a vu plus haut), 
comme boroană(borună) «herse», lan « champs »; d'autres n'apparaissent que 
dans le sous-dialecte du Maramureş, par· exemple cuşăiesc « je golite », dîne 
« pastequc »; d'autres encore sont communs au sous-dialecte moldave et a 
celui du Maramureş, co1nme stative « metier ă tisser »>; ceux d'origine serbe 
sont caracteristiques du sous-dialecte du Banat : paore « laboureur, paysan », 
răchie « eau de vie », şumar «forestier », etc. 

Sans aucun doute, de tels mots apparaissent aussi au dela des limites 
des sousdialectes respectifs: horn „cheminee'' (< ukr.) s'emploie jusque dans 
la region d' Arad, ortac <c compagnon » (< serbe) est arrive jusque dans 
le Nord-Ouest de la „fransylvanie. Mais de tels cas ne sont pas nom ... 
breux se. · 

Le problen1e de l'influence lexicale magyar este plus complexe. II existe 
des rnots d'origine magyare repandus d'une fa~on generale dans le dialecte 
.daco-roumain (chin, fel, gînd, oraş, talpă, etc.). D'autres le sont moins. Bon 
nombre n'apparaissent que dans l'Ouest du pays, sur des aires coîncidant en 
general avec celle du sous-dialecte de la region du Criş : astalîş « menuisier », 
pec « bou la nger » hinteu „ voiture, fiacre'', şogor « bea u-f rere », pălincă « ea u de 
vie », temeteu « cimetiere » etc. a1. · 

Les mots provenant d'autres langues : tels Ies mots allemands dans le 
dialecte du Banat, les 1nots turcs en valaque et en moldave, etc. sont egalement 
specifiques pour certains des sous-dialectes daco-roumains. Quant â l'influence 
exercee par ·ces langues, nous la considerons moins caracteristique pour 
les sous-dialectcs roumains par le fait qu'elle se limite uniquement au 
domaine lexical. 

* 
Par consequent, nous croyons qu'a la formatîon des sous-dialectes 

daco-roumains ont contribue, outre Ies causes internes, Ies l'influences des 
langues parlces par Ies populations cohabitantes, auxquelles Ies Roumains se sont 
1neles au cours des siecles : Bulgares, Ukrainiens, Serbes, Magyares. Ces influences 
sont surtout de .. nature pl1onetique (Ies plus importantes) et lexicale. 

On peut se demander dans quelle mesure la contribution de ces langues a 
ete decisive pour la division du territoire daco-roumain entrc Ies cinq sous
dialectcs actuels. 

De tout ce qui precede il resulte que Ies influences phonetiques (qui nous 
.arretent en pren1ier lieu, co1nn1e etant generalement plus importantes) exercees 
par des elements etrangers sur Ies sous-dialectes valaque et moldave, ne sont 
pas a tout prendre d'une i1nportancc capitale (durcissement des dentales t, . . . 
. ;d, n < t1, d!, n! dans le sous-dialecte valaque, et ă, e > â, i, dans le moldave). 
D'ailleurs !'origine etrangere de ces phenomenes peut encore etre discutee. II 
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88 II cxisle une influcn cc serbe aussi en Ol tenie, mais plus faiblc que dans le Banat. 
39 Voir I. P ă t r u ţ, dans <c Studii şl cercetări lingvistice • IV, p. 215. 
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est certain que Ies traits caracteristiques de ces deux sous-dialectes, le valaque 
et le moldavet sont dus surtout â des lois inter nes de developpement diff erentes 
pour ces deux pays, principalement du fait de la division des Roumains en 
deux organisations politiques distinctes: la Valachie et la Moldavie. 

l\tlais la constitution des autres sous-dialectes, celui du Banat, celui de la 
region du Criş et celui du Maramureş, est due en grande partie aux influences 
etrangeres signalees plus haut. On ne peut douter du fait que sans ces influences 
la structure dialectale de la langue roumaine de ces regions eut ete autre. 
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G. Ivă11escu 

LES PLlJS ANCIENN~S INFLUENCES DE LA ROMANITE 
BALKANIQUE SUR LES SLAVES: LUN~i\ „LUNE", 

LUNATIK „SOMNAMBULE", ETC. 

J)ans presque toutes Ies langues slaves on trouve le mot luna, avec diffe
rcntes variantes d'une langue a l'autre, variantes qui rapp(llent le terme latin 
luna, aussi bien par l'identite ou la ressembl3nce phonetique, que par le 
sens, car on retrouve exactement la signification du mot latin dans certaines 
langues slaves. Ainsi: en v. slave luna «lune»; en russe luna «lune » (en 
dialecte: « eclair (sa.ns f oudre ou tonnerre) », « f aible lu miere dans le ci el ») ; en 
11krainien lună «reflet de la lu miere», «ceho»; en bulgare lună «lune», «grain 
de beaute )) ; en serba-croate luna «lune»; en tcheque luna « rayon », <c reflet 
de la lumie.rc », autrefois aussi «lune »; en polonais /una « flamme &, « brasier », 
«eclat du feu », lu miere du feu », « rougc ardent», autrefois aussi «lune.,,; en 
polabe fauna <c lune » voir E. Bernekcr, SEW, I, p. 745). On trouve egalen1ent 
dans Ies langues sla,„es des derives de ces termes. 

Deja Miklosich (Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum, Vienne, 1862-1865, 
p. 344). derivait le mot slave de la racine (luk- «iuire», « briller ») et le consi
derait donc comme appartenant au vieux fonds de mots indo-europeens 
- c'cst-â-dires herite de l'indo-europeen primitif - des langues slaves. (II est 
vrai pourtant que, dans son Etymologisches Worlerbuch der slavischen Sprachen„ 
Vienne, 1866, p. 176, le grand slaviste etait plus circonspect: « Man pflegt 
luna auf lukna ziiruckgel1en ».) On retrouve l'opinion de Miklosich, avec des 
materiaux comparatives plus riches et une reconstruction plus exacte de 
l'aspect phonetique et morphologiquc initial du mot, chez Ies indo-europea
nistes: Fick, Vergleiclzendes Worterbuch, I, p. 534, KZ, 18, p. 418, Kretschmer, 
Geschiclzte der griechischen Sprache, p. 151, Brugmann, Grundriss, I, I-e edition 
p. 345, Meillet, Etymologie ei vocabulaire du vieux slave, p. 130 et 444, et 
Walde-Pokorn:y, Vergi. ""'orlerbuclt des ind. Spr., II, p„ 408-409 (ils recon
stituaient un *louksna, ou l'on a aussi le suffixe -s-). Cela revient ă. consi
derer egalement le sens de <c lune » comme appartenant au slave prin1itif„ 

Les slavistes 1 ont une autre opinion au sujct de ce mot. II semble que 
ce fut Berneker, SEW, loc. cit., qui l'a cxprimce pour la premiere fois. Tout 

1 l\f 1 ad e no v, EmuM011ozuttecKu u npaeonuceH pe'lHUK. na fToAzapcKUR KHU31C08eH 
je3UK, Sofia, 1941, p. 280, suit ?.tiklosich et les indo-europeanlstes. 
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·comme ses devanciers qu'il cite,_ ii considerait ce root comme herite du slave 
primitif, et dans cettc langue ii Ie considere herite de rindo-europccn prin1i
tif. II reconstituait donc un mot slave pri1nitif * loukchna, * luchna, qu 'ii tirait 
de l'indo-europeen primitif * louq-s-na (la racine * leuq-). Il n'omettait pas 
·d'invoquer egalement Ies correspondances rclcvees avant lui par certains sa,rants 
deja cites par nous: av. raoTsna, «lumiere>1 (mais que \Valde et Pokorny traduit-
sent par « brillant »), lat. luna (prenestin Losna) «lune », v„ irl. luan, Ion «Iune 
.(mais selon \Valde, Lat. etym. Wort., 11-e edit., 1910, egalement « lumiere ») 
et v. pr. lauxnos «astre », « ctoile », « constellation », et, en affirmant que « das 
slav. \Vort ist ge,viss nicht aus lat. luna entlehnt », il ajoutait: (( doch konnte 
·da, \VO die Bed. « !vlond » nicl1t oder nicht 1nehr volkstiimlich ist, das lat. luna 
-diese gehalten oder beeinflusst haben ». Par consequent l'auteur met en doute 
le fait que le sens «lune » serait herite du slave primitif par toutes Ies Iangues 
slaves et il admet comme possible une influence latine la ou ce sens a ete 
·conserve ou a jadis existe. Mais cela revient a admettre comme probable 
une influence latine sur Ies langues polabe, tche.que, polonaise, russc, serbe 
.et bulgare, c'est-â-dire sur presque toutes Ies langues slaves. 

En se rapportant seulement au polonais, Briickner a adn1is comme cer
taine l'influence du latin, quant au sens «lune » du rnot en question. Dans 
son Slownik etymologiczny j~zyka polskiego, p„ 314, le savant polonais considere, 
-comn1e Berneker, le mot polonais luna (ce qui signifie con~iderer egalement Ies 
mots correspondants des autres langues slaves) c.01nme etant d'origine slave pri ... 
miti,1c. Mais, contrairement a Berneker, qui ne repousse pas tout â fait l'idee 
que le sens de «lune» ait pu exister des l'origine dans Ies langues slaves, 
îl croit que le sens slave primitif de ce mot etait uniquement celui de « Iu
miere », «eclat &, que l'on trouve en polonais, en tcheque, en russe et en 
ukrainien. II f ournit aussi d'autres precisions: le mot luna ayant le memc sens 
que «lune» dans l'ancien polonais (« entre le XIV-e et le XV I-e siecle a partir 
de l'epoque du psautier Florianus jusqu'â Paprocky ») est «un emprunt â 
demi litteraire & fait au latin, me1ne si ce root se retrouve avec le ineme 
sens dans l'ancien slave et s'cst conserve chez Ies Russes, Ies Serbcs et Ies 
Bulgares, jusqu,ă present. Briickner aurait pu etendre sa theorie au vieux 
tcheque, ou le sens de «lune», aujourd'hui dis paru, existait aussi. II est evi
dent que cet auteur songe a une influence du latin du moyen-âge et de celui 
de la Renaissa nce. 

La theorie d'une influence latine litteraire devait faire fortu ne surtout lors
qu 'il s'agissait du russe, langue dans laquelle ce mot signifie aussi et a toujours 
signifie «lune », et ou une influence latine populaire ou populairc ro1nane 
paraissaiţ exclue. USakov, Tolkovyj russkji slovar', II. p. 95, admet !'origine 
latine du mot russe, qu'il considere comme etant d'origine litteraire. Cela revient 
ă admettre que l'influence latine s'est exercee non pas dans la peninsule bal
kanique, par la voie populaire, et par consequent entre les VI-e et IX-e siecles, 
mais p1us tard, par la voie litteraire et par l'intermediaire du latin medieval 
ou bien par celui de l'epoque de la Renaissance et des XVII-e et XVIII-e siecles. 
U§akov ne s'occupe que du mot russe, de sorte que nous ne savons pas si ce 
qu'il en dit est valable aussi, selon lui, pour Ies mots correspondants des autres 
langues slaves. Mais sa theorie ne peut etre etendue qu'au polonais et au tche
que anciens, ainsi qu'au polabe, et nullement aux autres langues slaves, telles que 
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es langues slaves meridionales, qui n'ont pas v_ecu dans la zone de la civilisation 
latine ou catholique. La presence du mot luna <c lune » dans Ies langues slaves 
meridionales, et justement dans le langage populaire - inais le mot se trou\1e 
deja dans le vieux slave liturgique ~ nous montre que l'influcnce du latin - si 
influence il y a eu - s'est developpee a une epoque anterieure a l'epoque 
dite bulgare ancienne et qu'elle s'est exerce.e sur le peuple. Dans ce cas, pour
quoi ne pourrait-on pas admettre que, dans Ies langues slaves septentrionales 
aussi (celles de l'Ouest et celles de l'Est), et ă une epoque tout aussi ancienne, 
ce mot ait pu etre egalement un mot populaire? D'ailleurs, â l'encontre des 
allegations d'Usakov, ii est populaire en russe et certainement aussi en polonais. 
Est-11 donc encore necessaire d'admettre une influence litteraire du latin sur 
Ie polonais, le tcheque et le russe, au moyen-âge ou plus tard, jusqu'au XVIll-e
siecle? Evidemment non. 

Le probleme se pose pourtant de la fa~on sui'vante: le sens de «lune » 
a pparticnt-il au slave primitif, ainsi que l'a admis Miklosich? Ou bien le sens 
slave primitif n,etait-il que celui de « lumiere », « rayons », comme le suppo
sait Biiick~er, et le sens de «lune» s'explique-t-il par une influence du latin 
populaire ou de certaines Jangues romanes, sur Jes rarlers slaves populairs? 

Vasmer (« Z.f.sl.Ph. », XVII, 1941, p. 51) s'est rallie a l'opinion de 
Miklosich. Apres avoir nie l'existence des elements bulgares dans Ies dialectes 
ukrainiens carpathiques, îl ajoutait: « Schliesslich ist nicht zu vergessen, dass 
es auch partielle Obereinstimmungen Z'\\1ischen nicht benachbarten idg. Sprachen 
gibt, wie et,va lat. luna und russ. luna«< l\iond » ... 2 L,auteur admet au sujct 
de ce mot une evolution phonetique et semantique independante, du latin et 
des langues slaves. (Voyez aussi Russisches Etym. Worterbuch, li, Heidel
berg 1955, p. 69). L,evolution phonetique dans le cas present est incontes
table, mais l'evolution semantique est difficile a admettre. Nous avons plutfJt 
affaire a une evolution semantique indo-europeenne primitive, c'est-a-dire, 
plus exactement â une evolution qui a eu lien dans certaines regions de la 
languc indo-europenne. primitive dont le latin et Ies langues slaves ont herite. 
Mais il est plus probable que ce n'est que dans la languc italo-celtique primi
tive que le sens de «lune» est appa1u et que nous sommes en presence 
d'une influence du latin sur le slave. Personnellement, nous serions disposes. 
donc â reprendre la theorie d'Usakov, mais avec une modification essentielle: 
le root luna est d'origine latine, mais ce n'est pas un mot. nouveau et ii n'a 
pas penetre dans la langue par la voie Iitteraire. 11 est ancien ct s'est propage 
par la voie populaire, c'est-â-dire par l'intermediaire de la population romane 
du Bas-Empire. Mais îl est certain qu'il s'est superpose â un mat autochtone 
au meme aspect phonetique et qui signifiait « lumiere », «eclat», de sorte qu'en 
realitc notre theorie serait plutot une reprise de la theorie de Berneker et de 
Briickner que de celle d'Usakov. II est evident que, si l'on admet un emprunt 
latin, la grande diffusion de ce mot - on le trouve sur tout le territoire slave 

2 IJ ne nous a pas ete possible de consultcr l'article plus ancien de M e i I 1 e t, Les 
deux noms slaves de la Iune, mes1ci et luna ( • Zbiruyk Zachodoznastva •, Kharkov- I<iev, 
II, p. 211-212). Dans.« Revue des Etudes slaves J>, VI, p. 40, le linguiste fran~is a 
·invoque, contre !'origine latine du mot, le fait quc le mot slave ne presente pas le traîte
ment y de I' 11 latin, comme dans d'autres mots slaves d'origine la :ine. ·Mais dans plusieurs 
lnQts slaves d'origine latine u latin est conserve. 
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- el son caractere populaire nous en1pechent de le considcrcr co1nme un c1nprunt 
tardif fait au latin ecrit (litteraire). 

L,influencP, du latin vulgaire doit etre admise me1ne au cas oit elle ne serait 
basee que sur la seule consideration que l'evolution du se.ns « lumiere », « reflet » 
a celui de «lune », du mot indo-europeen primitif, qu'on retrouve dans tant de 
langues indo-europeennes, n'aurait pu que difficilement se produirc d'une n1a
niere independante en latin, en celtique et en slave. L'apparition de ce sens 
en latin et en celtique peut etre explique, par ce qu'on a appele le stade ou la 
langue italo-celtique. Mais comme d'autres langues indo-europeennes - le 
germanique primitif et rillyrien - s,interposent entre l'italo-celtique et le slave 
primitif, celui-ci n'a pu subir l'influence du premier, pas plus qu'il n'a pu avoir 
une evolution semantique com1nune avec l'italo-c~ltique. Une influence du 
latin au debut du moyen-âge doit etre d'autant plus admise, que certaines 
langues slaves (le russe, le croate et le serbe) posscdcnt egalement le mot 
lunatîk «lunatique», <(so1nnambule», qui derive d'une maniere certaine du 
latin lunaticus «idem »s. Quant au mot serbo-croate lunatik, ii est vrai que Bud
mani et Maretic (Rjecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, VI, s.v.), qui affirment 
ne l'avoir trouve que chez un seul ecrivain du XVIII-e slecle (K. Magarovic), 
le considerent d'origine italienne. Mais le fait que ce n1ot se trouve aussi en 
russe ne saurait etre fortuit. Nous sommes e.n presence des derniers vestiges 
d'une aire plus vaste qui s'etendait autrcfois, aussi sur Ies territoires slaves 
intermediaires: le tcheque, le slovaque, le polonais et l'ukrainien. En tout cas, 
sa presence dans Ies parlcrs russes, ou l'on ne peut pas l'expliquer par 
l'italien, nous incite â croire que l'explication qui sera donnee pour le n1ot 
russe est valable aussi pour le mot serbe. 

Ainsi donc une influcnce latine sur les langues slaves est a ce point de vue 
indubitable. On peut cependant se demander sî, dans ce cas, ii s'agit d,une 
influence latine ou d'une influence romane, si cette influence est litteraire, 
si elle s'est exercee par l'intermediaire du latin medieval ou par celui des lan
gues litteraires romanes, ou bien encore si cettc influence est une influence 
populaire et si elle appartient a la latinite ou â la romanite balkaniques. Jus
qu'â ce jour les chercheurs n'ont pas encore fourni Ies precisions qui s'impo
saient. Nous avons repousse plus haut l'influence du latin medieval. Pour Ies 
memes motifs nous devons pourtant ecarter aussi l'hypothese d'une influence 
directe du latin, au temps de l'Empire romain et jusqu~au VI-e siecle, sur la langue 
slave primitivet car, au cours de cette epoque, l'influence du latin sur le slave 
primitif a certainement ete ou nulle ou tres faible '. Tout ce que l' on peut admettre 
c'est une influence romane apres le VI-e siecle, c'est-â-dire apres la prise. de 
contact des Slaves avec la population romane du Danube, des Carpathes, des 
Alpes et de la peninsule balkanique, et apres leur e.tablissemcnt dans ces 
regions. La population de langue latine de ces territoires ne s'etait pas encore 
suffisamment differenciee au point de vue linguistique pour que l'on 
puisse parler de Rethoromains, de Dalmates et de Roumains, et clle n'e-

3• Scrib a 11, JJi•:fionaru limbii rl)rnineşfi, s.v., cite egalement un vicux slave lunatikil, 
qne nous ne tron vons cependen t pas chez i\l i k l o s i c h, Lexikon paleoslovenico-graeco
latinum. Pour le russe, cf. J) al', ToAK.OBbtil Cll06apb, lll-e, edit., II, 1905, p. 707. 

4 .Au sujet du terme slave 1'roju11U, cl'origine latine, considere par Niederle comn1c 
ayant etc c1nprunte au 11-e siecle par Ies Slaves aux Romains, v. plus loin. 
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tait encore en inajeure partie qu'une population de citadins. On sait 
qu'elle a exerce une forte influence sur Ies Slaves, influence q·ui s'est mani
festee egalement au point de vue linguistique. Cette influence s'est certaine
ment exercee sur toute l'etendue du territoire mentionne, mais, comme l'a 
prouve P.Skok («Archi""' za arbanasku starinu, jezik i archeologiju », I, p. 12 
ct 25), la terminologie .chretienne slave d'origine latine provient surtout d' Aqui
lee. Ce fait est explicable: ce n, est que dans cette region qu 'un contact direct 
eut lieu entre Ies Slaves et une Eglise bien organisee, dont ils pou·v·aient rece
voir une terminologie religieuse. Dans le Norique et dans Ies parties septentrio
nales de la peninsule balkanique, la migration slave elle-n1eme a eu comme 
suite une desorganisation de l'Eglise et lâ, l'influence latine sur Ies Slaves, au 
point de vue religieux, ne pouvait provenir que du peuple. L'influence dont 
nous parlons, en tant qu'etrangcre au christianisme, a pu s'exercer sur tout le 
territoire ou les Slaves sont venus en contact avec Ies Romains. 

Les termes dont nous parlons ici sont lies avec Ies croyances reli
gieuses d'origine payenne de cette romanite, et peut-etre meme avec certaines 
pratiques de magie ou de medecine populaire. L'un de ces termes - lunalik 
«somnambule• - nous le montre clairement. Selon une croyance populaire tres 
ancienne, les so1nnambules sont sou1nis a l'influence de la lune. Cela s'explique 
evidem1nent par le fait que pendant leur marche inconsciente et surtout apres 
etre montes sur une maison ou sur un arbre, Ies somnambules se dirigent vers la 
lune (voir a titre d'exemple Le Troubadour de l'ecrivain roumaîn B. Ştefănescu
Delavrancea). La lune etait d'ailleurs consideree alors comme une divinite, 
et, comme telle, identifiee avec Diane. Cette identification, qui se retrouve meme 
dans certaines inscriptions latines. a ete mise en evidence, meme par un esprit 
aussi fantastique que N. Densuşianu, dans son livre Dacia preistorică, p. 111. 
Ainsi s'explique pourquoi un autre terme signifiant lui aussi «somnambule », 
dianaticus, et d'ou provient le mot roumain zănatic(« fou », mentalement debile») 
est derive lui aussi, comme on l'a dit depuis longten1ps, du mot Diana. Nous 
croyons qu'il serait plus plausible de faire deriver le mot latin populaire dianaticus, 
du mot latin Diana, plutât que de faire deriver le mot roumain zănatic de zînă 
«fee», comrne le font certains dictionnaires. Car, meme si le mot roumain zînă 
vient du mot Diana-, et c'est l'hypothese la plus plausible,-il est evident que 
le terme en question a ete cree d'apres le modele deja existant luna-lunaticus et 
que cette analogie pouvait se produire plus facilement lorsque Diane etait iden
tifiee a la lune - tandis que Ies zîne ne le sont pas. Ainsi donc le terme lundtik 
a penetre chez Ies Slaves grâce a cet ensemble de faits et il en est certainement 
de me1ne pour le terme luna •lune ». Une pareille influence exercee sur Ies 
Slaves par Ies populations romanes du Moyen et du Bas-Danube, ainsi que 
par celles de la peninsule des Balkans, ne doit pas nous sembler insolite. 
V. Pîrvan (Contribuţii epigra/ice la istoria creştinismului daco-roman, Bucarest, 
1911, p.122 6, et Getica, pp.163, 640, 739, 744 et 803) a deja prouve que Diane 
avait acquis un grand role dans la religion des peuples romanises du Bas-Danube, 
ou elle s'est probablement superposee â un culte plus ancien, selon Pîrvan celui 

' A la page 123 de cette etude, Pirvan oubJie que dianaticus voulait dire c somnambule t> 

et il croit que le sens « d'ho1nmc sans intelligence, hors de lui-meme » s'explique par le 
sens que lui attribuaient les communautes chretiennes, pour lesquels Ies adorateurs de Diane 
etaient des f ous. 
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de la Grande Deesse (la Terre-1\'lere). Elle subsiste d'ailleurs encore dans Ies 
croyances du peu ple roumain, plus exacte1nent dans Ies chants populaires 
rou1nains, sous les non1s So1·a soarelui (la sreur du solcil), Jana ou Ileana (Htlene) 
(Co)sînzana, ainsi que l'ont 1nontre N. Densuşianu (op. cit., pp.111et113-119), 
G. l:oşbuc (Noua revistă romînă, I, pp. 160-164, dans un article intitule Ele
merzlele literaturii poporane), et V.Pîrvan (Contribuţii epigra/ice, p.12:1), et ii 
est certain quc dans les no1ns de Jana et de Sînzana il y a quelque chose de 
l'antiqua Diana. Une divinite si populaire dans la region du Bas-Danube, une 
divinite qui provoquait, selon Ies croyances d'alors, des 1nanifestations aussi 
etranges, co1nme par excn1ple le somnambulisme, ne pou·vait pas den1eurcr 
inconriue des Slaves, et ce n'est qu'ainsi que l'on peut expliquer la pe.nctration 
des termes luna et lunatik, dans Ies dialectes slaves. · 

En realite, dans le cas du mot luna ii ne s'agit pas absolument d'une pene
tration de ce terine latin chez Ies Slaves. Ainsi que nous l'avons deja ,,u, en 
discutant Ies opinions de Berneker, le mot luna existait dans les langucs slaves, 
qui l'avaient beri te du slave primitif, mais ii avait un autre sens, e.n quelque 
sort apparente: celui de « lumiere », de « reflet lumineux ». 11 est evident que 
le root slave ancien a acquis une nouvelle signification sous l'influence du mot 
roman deja mentionne. CEla explique d'ailleurs pourquoi le 1not slave 
d'origine latine a le me1ne accent quc le mot slave ancien (n1ais îl est 
vrai quc sur une grande etendue du territoire serbo-croate le mot slave avait 
et a encore l'acccnt sur la meme syna·bc qu'en latin). Nous somn1es ici en prc
scnce d'un cas particulierement interessant d'originc inultiple d'un mcn1e n1ot, 
c'est-a-dire, dans notre cas, d'une origine â la fois slave et latine, du meme 
genre que Ies exemples discutes par A. G r a u r (Etimologie 1nultiplă, dans 
Studii şi cercetări lingvistice », I, p. 22-23, et, plus rccemn1ent, da ns Studii 
de lingvistică generală, Bucarest 1955, pp. 26-35). Dans certaines langues 
sla\1es, le sens nouveau, d'origine latine, a pris une si grande place dans la con
science des sujets parlants, qu'il a fait disparaître l'ancien sens. Dans d'au
tres langues> il n'a pas pu le remplacer, tandis que dans d'autres encore ii est 
reste dans la penombre et a fini par disparaître. l\1ais le 111ot lunatik est d'ori
gine exclusivement latine. II n'existait pas au1>aravant dans les langues slaves. 

Dans le domaine des croyances payennes, une autre influence de la popu-
1alion ro1nane de la peninsule balkanique sur la population slave, est mise en 
evidence par le terme slave Rusalii (pluriel), qui est le nom d'une fete dediee 
aux morts et qui est deja mentionne par la Cl1ronique de Kiev (1068) (lat. 
rosalia). Mais cctte fete porte aussi un non1 d'origine grecque, radunica (gr. 
poSc.wv~oc), que l'on trouve dans la quatrieme Chronique de Novgorod (1372) 
(cf. Nic de r Ie, 1'\tlanuel def antiquite slave, II, p. 55), ce qui prou'\Te qu'elle a son 
origine dans la partie orientale de la peninsule balkanique, ou predominaient 
Ies Grecs. Les Slaves avaient certaine1ncnt eux aussi une fete scmhlable. Mais, 
con1me le dit Ni ed e r 1 e (op.cit., II, pp. 166-167), l'influence greco-romaine 
est incontestable. D'ailleurs cc sont lcs Slaves qui ont confere a ce inot un sens, 
nouveau, celui de «fee», sens qui a penetre ensuite aussi dans la langue rou1naine, 
lorsque le nom de cette fete est passe lui-meme des Sla·vcs chez Ies Rou1nains 6. 

8 Cf. L. Ş ăi ne anu, Studii folklorice, p. 139!' qui n'admet pas que cctte fete 
nous soit venue par Ies Slavcs, probabien1ent parce qu'il la considcrait com111e existante 
dc.~j a chez Ies Rou1nains. 
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Coinrne l'a 111ontrc A. N. V e s el o v s k i j (Razyskanija, XIV, pp. 270-280, 
dans le « Sbornik otdelenija russkogo jazyka i slovesnosti t, XL VX, 1890; cl1ez 
Nicderle, II, pp.132-133), l'e,Tolution slmantique est partie du fait que, pen
clant Ies fetes en qucstion, des pc.rsonnagcs feminins exccutaicnt des danscs 
lituelles de tradition bacchique. l:es personnages feminins re~urent probable
ment le non1 de l'usal/\y, qui s'est ensuite etendu aux fees, aux <\n1es des enfants 
1norts et des femmes mortcs dans lcurs jennesse. 

Comme on l'a reconnu si souvent jusqu'ici, le terme slave kol~da, koleda, 
koljada, qui n'est que le no1n de la principale fete d'hi'ver des Romains, 
Calendae, ainsi que le terme sla\"e Trojanii., no1n d'un dieu, prouvent une in
fluence du monde payen ron1ain sur Ies Slaves. L. Niede.rle (Manuel de l'an
tiquite slave, II, p. 146; cf. aussi Ziv. star. Slovanu, II, p. 125) croyait que 
le nom du dieu slave 11rojanu (ii apparaît chez Jes Russes au XII-e siecle, 
dans Le dit de t armce d' I goi·) avait penetre chez le Sla,res immediate1nent 
apres la conquete de la Dacie par 1„rajan, lorsque la renon1mee du vainqueur 
est par,;'cnue dans la patrie primitive des Slaves, ou l'e1npereur romain a 
ete dlifie. Cela paraît egalement plausible du fait que Ies empereurs ro1nains 
etai€nt di'\"Înises (quoique cette divi.nisation n'etait possible que dans le cadre 
de l'Etat romain). Un crr1prunt plus tardif se1nble difficile a admettre car la 
prononciation de ce mot dans le latin populaire aurait du etre Trazanu, Traganu 
(cf. Ph i Ii p pi de, Originea Romînilor, I, p. 726, et II, p. 205-~06, notes). 

Pourtant, d'autres faits nous detern1inent a admettre quc nous sommes 
en prcsence d'un crnprunt plus tardif, rcn1ontant au VI-e siecle environ. 
Tout d'abord, ce te1me ne peut 1)as ctre separe du mot roumaiu troian 
«vallun1 », « fossc a';ec repli »(de tcrrain) · (d'oi1 aussi troian de zăpadă 7 « amas 
de ncigc », qui est d'origine slave. ~lais ce dernier sens n'a pu etre connu 
par Ies Slaves qu'au mon1ent de leur arrive.e aux frontiere.s de l'Empirc, donc 
au VI-e sjecle. On est certainc111ent parti de l'idee que le vallum roman avait 
lte fait par Trajan, le conquerant de la Dacie, auquel on attribuait d'ail
Jcurs, a cette cpcque, loutes ]cs conslructions de quelque importancc de la 
p€ninsule des Balkans (cf. J i r c u e k, Geschichie der Serbtn, I, p. 57-58~ 
ct B o g re a, « Dacoron1ania », III, pp. 420-··421), de n1emc que Ies Mol
daves attribuent au regne d'Etienne le Grand, tous Jes tumulus que l'on 
trouve sur Ies collines. En sccond Iicu, chez Ies Sla\Yes, seul un personnage 
ro1nain auquel la population ron1ane de Ia peninsule balkaniquc avait confere 
les attributs clivjns pouvait de\renir dieu, ·et c'etait justement le cas de ]'rajan 
par mi les populations ro111anes de Ia peninsule balkanique ( cf. ouvr. cite). li 
nous est dif'ficile de concevoir que Trajan ai"t pu devcnir un personnage 
mythique en dehors des frontieres de l'Empire ro1nai1i, chcz des peuples du 
voisinage in1mcdiat de l'En11Jire, comn1e Ies Daces libres et les Slaves. Les 
Slaves n'ont J>U connaître un tel pcrsonnage mythiquc que lorsqu'ils eussent noue 
des rclations etroites avec la Jlopulation rom.anc du l\loycn et du· Bas-Danube, 
par conscquent au VI-c sjccle. C'cst alors que. les valh1n1s ron1ains eux-memes 
furcnt attribues a Trajan. I)lus tard le n1ot ne fut plus utilise pour designer 

---------···--··--
i Dans certaincs rcgions, egaJc1nent {( che1nin », (I l'Ue •i (cf. p 11 i 1 ip pi de,. Orig., I, 

p. 725-i2n, et B o g re a, « J)acoronJania ~, III, p. 421-422), d'ou peut me1ne provenir 
le sens de "'fosse avcc ya1Jun1 ~. 
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l'autcur suppose cles ·valluins ron1ains et il ne designe plus quc les vallu1ns. 
L'aspect pl1onctique de ce 111ot ne souleve dans ce cas aucune difficulte, car 
il se peut qu'il n'ait pas etc en1prunte au latin populaire, mais aux Grecs du 
iivagc de la mer Noire et de la peninsule des Balkans. Nous pouvons d'ail
leurs supposer que la population de langue latine de la peninsule balkanique 
n'a pas donne au mot Traianus la for1ne supposee par l'evolution 1>honetiquc, 
car la grande renon1mee dont Trajan jouissait parmi Ies foules a rcndu possible 
dans ce cas une influence de la langue litteraire sur la prononciation du 1not. 

Plus tard, le dieu slave fut transmis par Ies Slaves au pcuple roumain, 
dans Ies souhaits du jour de l'an, car «bădica Traian • (l'oncle Trajan), per
sonnagc du Pluguşor, n'est sf1remcnt pas une innovation du poete roumain 
B. Alecsandri, le premier qui a recueilli le Pluguşor et qui n'a fait quc re
lat.iniser phonetiquement ce n1ot. 

Les mots polonais strzyga et strygon tva1npire t, « revenant )>, que 1'011 

trouvc egalen1ent chcz Ies Slovaques et chez Ies Slovinces du nord de la 
Pologne, constituent i1robable1nent aussi un emprunt fait ă la 1nen1e epoque 
aux peuples ron1ans (cf. Briickncr, op. cit., p. 523, qui expliquc cet c1nprunt 
par le latin striga). Mais, dans ce cas, on doit admettrc unc influcncc plus 
tardive des pâtres roumains qui ont parcouru ces co11trces ou s'y sont etablis, 
comme le prouvent plus claire1nent le 1not strzygon et toute la ter1ninologie 
pastorale d'origine roumaine des langues slaves septentrionales. 

Dans le domaine des croyances populaires, ainsi quc dans celui clcs fetes 
et des pratiques de magie, l'influence de la population romane de la penin
sule balkanique sur Ies Slaves est certainement plus importante ă cette 
epoque tres ancienne qu'elle n'apparait dans ces quclques lignes et elle 111eri
terait d'etre etudiee tout specialement. Quoiqu'il en soit, ces exe1nplcs de 
transn1ission de certains faits ethnographiques et linguistiqucs greco-romans, 
imn1ediatement apres l'etablissement des Slaves dans la peninsule balkani
que - jusquc sur Ies territoires de langue russe, - expliquent parfaitement la 
transmission du mot luncitik par1ni lcs Slavcs orientaux el rcndent plausible 
aussi l'idee que, sous l'influcnce ron1ane, le mot slave. luna lui-n1eme a acquis 
un sens nouvc.au. Ce qui se1nblait impossible ou dcvait etre considere comme une 
influence litteraire tardive, lorsque 11ous considcrons le fait isolemcnt, apparaît 
con1me une chosc tres naturelle, si nous avons en vuc dans son ensen:ible le 
processus de l'influence greco-romane sur Ies langucs slaves, i1n1ncdiaten1ent 
aprcs le contact des Slaves a\"ec ce 1nonde nleridional. 
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r. Muxa11JI3 

HA3BAHl151 POLICTBA 111'EPMl1Hbl 06PAI1I.EH115I CJIAB51HCKOro 
DPOMCXO)l(UEHH5I B PY.i\1hIHCKOM 5I3bIKE 1 

BoJJbwoe 3Hat1eHHe B HayqeHHH pe3yJihTaTos PYMbIHCKO-cJJaBHHCKoro 

6HJIHHrBHHH3Jt.{a B _npeBHIOIO 3rroxy HMeeT Hccne)(OBaHHe Ha3BaHHH pO,!I.CTBa 

cJiaBHHCKoro · npoHCXOiK,lleHHH B pyMhIHCKOM H3bIKe 2 .• IlpocJie>KuBaHHe co· 
V 

OTBeTCTBy1oruHx CJIOB Ha TeppHTOpHH pyMhlHCKoro SJ3b1Ka, e HX B3aHl\Io~eH-

1 f nana H3 pa6oThl o ){peu11Hx FO>KHocnaB.HHCKHX aaHMCTnouaH1u1x B PYMbIHCKOM 
SI3btKe. 3JI.eCb Uhl.'IH Hcno.'lb3onaHbI c.rie.J.yJOrune coKpameHHH npH l.lHTHponaHHH cnosapefc 
.tl - Acadctnia l{epublicii Popu~arc }{on1inc. Dicţionarul limbii rominc ltlerart! contemporane. 
\rol. I, II, III, 1955, 195(), 1~57; B e r n c k e r - E. B c r ne k c r, Slavisclles Ely
n1ologisc1Les \~'orterbuch. I Hand (A-L), II Band (Licf. 11), XeiiJJ.eJib6epr, 1908-1913; 
C a n d r c :.i - l. t\. Ca n d r c a, Dicţionarul limbii romine din trecut şi de astăzi, 5yxapccT, 
1 H31 ; C a p i rl an, El. sl. - T h. C u p i d a n, Elenrenlul slav in dialectul aromln, EyxapecT, 
1925; J) a I a rn c t r a - I. l) a l a m e t r a, Dicţionar 1nacedu-romin, EyxapecT t 19Uo; 1 s a -
ce n k o - .t\. 'l. I s a ce n k o, Slooenslco-rusky prekladory .~lovnik, I (A - 0), BpaTHcnasa, 
1950; K n i c z sa - I{ ni e z sa I., .A mag11ar nyelv· szlav joveuenyszavai. 1/1, 2, Ey,nanecT, 
1055; ~Ic y e r, E\VA - G. :l'I c y c r, Etyrnologisclles 1Vi>rterb11c/1 der albanesisc/zen Spraclle, 
CTpacoypr, 1891; P l c te r s n i k - !Vl. P le te r s n i k, Slo1Jensko-nemfki slovar, I- II, 
J1106JI.RHa, 1894 -1895; S a d n i k -- „'\. i t 7. c t. - L. S a d n i k und I~. .1\ i t z e t -
in f1 t l e r, If ând1vorlerbuclt zu den allkirche11slavisclw11 Textcn, XeH.ne.t(b6epr, 1955; l' i k t i n -
II. 1' i kl i n, J)icţionar romin, gcrn1a11, I-111, EyxapecT. 18D5-1~~;); 1" r a Y ni ce k -
F r. T r a V ni ce k. Slcvnlk jazyka leskeflo, 4 vyd., npara. 1952; 5 e p H w Te H H -
C. B. B e p H w Te A H, BoA2apcKO-pyccK.uu C;zosapb, ~1ocKea, 1953; 5 T P -
JI. AH11pe.Hl1HK H JI.p., D'bll2apcKu m?JAKOBen pe'i,HUK, Cocl>HH, 1955; fepos -
H. re p o D' Pe'tH.UK. Ha 6'bll2apCKU e3UIC c m1JllKyBatte pe11.u1ne Ha 61J.ll2apcKU u Ha 
pyCKll, I - V, nnoB;UiB, 1895-1904; r p H H li. - B. r p li H 'Ie H KO, CA08apb 
yKp aiH.CbKOÎ .MOBU, LlepiK. BH)l. y Kp • ' 1925; n a Jl b - B.n. .n a . ."I b, T O/lK08blU C/l08pb 
'1cueozo oeAuK.opyccJCO~o Jl3bl1'a, I-I V, ~ioc1<aa, 1955; )I( e n ex. - E. )I( e .11 e x o B c K n H, 
MaAopyc1eo-1tiMet{teuu cA.ooapb, I-II, JlbBB, 1886; liB. Ep. - F. JYckovic i 
I. B r o z, l~jecnik h'"valskoga jezilca, l- 11, 3arpc6 I HOl ; I{ a p a J) u fi - B. CT. l< a -
p a i.c u li, Cpnc1Cu pjettHUK ••• , I \ 7 H3lJ.., EeorpaA, 1935; MJia.a. ET. - CT. M JI a JJ. e H o o, 
Emu„ţto.11ozuttecKu u npaoonucen pe'l.H.U1' Ha 6'0AZapcKuR. KHU:JJCOBeH e3UK, Co<t>Hsr, 1941; 
PB - B 'b 11 r a pc K a A I< a 'A e M H H Ha Ha y K H Te. Pe'l.HUK 11,a c'bopeMeHHUR. 6'ljA· 
2apcKu K.HU„coeeH e3UK, I, II, CoQ>HSI, 1955 H c11e,a.; C.1106. pyccK.. R3. - C,ioeapb pyccKozo 
R3btKa, cocTaBneHHblH BTophlM OTlleJienueM AKaJI.eMHH 1-IayK (cnoBapHOH KOMHccneit AH 
CCCP), Cn6. - JleHnnrpa'1, J 895 H c..rreJJ..; Ym. - To.111Coeb1t1 CllOBapb pyccKoeo R3bt1Ca, 

DOA pe.D.aKnHeA .[(. H. YwaKoea, I-IV, MocKBa, 1935-1940. 
~ C.:\f. nepeqncJieHHe HeKoTopbIX H3 HHX y O. l> e n s u s i a n u, llistoire de la 

langue roumaine, t. I, napH>K 19Ul, cTp. 238; A 1. no set t i, Istoria limbii ro1nine, III: 
Limbile slrioe 1neri<lionale, ByxapecT, 1940. cTp. 92 ( 111/luenţa lirnbilor slave meridionale 
asupra lirnbii romlnr. - sec. \ 71-XII -. 6yxapecT 1~:l4, cTp. 40, 42). 
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CTBHH co CJ10Ba?vtM JiaTHHCKOro npoMCXO:>K~eHHH, noKa3bIBaeT CJIO:>KHbIH xa

paKTep no,llo6HbIX npoueccoB, a TaK}Ke HaCKOJibKO rJI.y60KHrv1 l\ltOru10 ObITb „ 
BK4:1IOlJeHHe HHOH3bltJHbIX 3~1Ie:tdeHTOB B pO?vlaHCKYIO petib KapnaTo-)lyHaHCKHX 

3eIVte,nh. 

4aC'TO CJiyIIaeTC.H' 11TO CJIOBa pa3Horo npOHCXO>KJ(eHHH Ha3bIBalOT 0)1.HO 

H TO .>Ke noHHTHe, OJlHY H TY >Ke «Belll.h». TaK, cTapopyMhIHCKne TeKCThI 
eme coxpaHHK>T JiaTHHCKOe gintu «po,A» 3, KOTopoe I!OCTeneHHO 6bIJIO BbJTeCHeHO 

c.naBHHCKHM rod - rudă. Ho, HapHAY c 3THM, B onpe)leJieHHhIX o6nacTstx· 
noHBH1110Cb H CJIOBO BeHrepcKoro npOHCXO)KtJ.eHHH neam ( ~ BeHr. nem)' KOTO

poe cocymecTayeT co CJIOBOM CJiaBHHCKOro npOHCXO)K,lleHHH, KaK B COBpe
MeHHOM JIHTepaTypHO~I Sl3bIKe, TaK H B HapoAHblX rosopax. 

flo,no6Hble CJIOBa KaK HeJib3H Jiy11me fiOKa3bIBalOT, llTO ~lbI HMeef\f 3,lleCh 

]leJio He c npOCTh!M 33HA-1CTBOBaHHeM CJlOBa BMeCTe c «npe):lMeTOivl HOBWeCTBa», 

a c 60.11ee cJIO:>KHbIM npoueccoM BKJI101.1eHHH «qyLKoro» CJIOBa a cnoii cnoBapb, 

c ero HCil0 • .1Ih30BaHHeM HapH,ny co «CBOHI\1H» H c nocTeneHHblM BbITeCHeHHeM 

BToporo' B pe3yJibTaTC pa3JIM1lHblX npHllHH 4 • 

,llaHHYJO rpynny CJIOB MO)KHO Ha3BaTb O)lHOBpel\jeHHO «Ha3BaHHH po~
CTBa H Tepl\1HHhl oopameHHH », HOO HeKOTOphie Ha3BaHH51 POACTBa BCTpe ... 

GalOTC51 H B o6paII\eHHH I< Hepo'°'CTBeHHhl~{ .JIHUaM (Hanp. maică '~tal\1a'' lele 
'TeTKa'). KaK u:rvreHa o6pamettHH, OHM t.1acTo 11?v1e10T CTHJIHCTHlfeCKHe oneHKH 

w o6bit!HO ynoTpeo,nRIOTCH B APY>KecTBeHHoM o6meHHH pa3HOH3hIIIHbIX. 

Ko.n.neKTMBOB. 
TaK, ecJIH o6paTHTbCH K coepeMeHHhI:\it s:J3hIKOBhll\{ oTHOllleHHHM, To 

l\10>KHO Ha6vriIO'°'aTh, 11To B ce.nax TpaHCHJihBâHHH, r):le JKHBYT ooK o ooK 
pyMhIHhI H BeHrpbI, HepeJJJ<o BCTpeqaeTC51 B H3hlKe py~1b1H cJioBo BeHrepcKoro 
npOHCXO>KAeHH.ff baci 'J\51Jl51' ( < BeHr. bacsi), B oco6eHHOCTM TOfAa' Kor.na roBo
PHI.1.lHe PYl\1blHb! 06pama10TCH K BeHrpal\tf' Hanp. Ianoş baci (BeHr. I anos bacsi). 
Ha 10ro-3ana"'e cTpaHhl, B EaHaTe, BCTpeqaeTCH cJioso uică ~ASI)lH' c pa3„ 

. . . . . , . ' . 
HbJf\iH KOHKpeTHbI)ltH ynoTpe6JieHHHMM (crvt. ALRNI I 214, 285, 232), HapHAY 
c Apyru~fH CJ10BaMH' ynoTpe6.i'I5110UJJII\·tHC51 KaK a,necb, TaK H B ,npyrHx o6Jia
CTHX 5 • 3To cnOBO HBJIHeTCH n03,!.(HHM 3aHl\iCTBOBaHHeM c cepocKoro H3h1Ka: 
cep6CK. yjKO, yjKa, yjaK 'AH.llH, opaT l\.1aTepH' (CTCJl. Ujb '6paT tvlaTepR' 6 ; 

cp. H 60„11r. yuKo, ytitca, yutto H np. 'To >Ke', cJJosauK. ujo, ujko, zţjec). 
KaK H3BecrHo, ocHOBHhie TepMHHbI po,ncTBa s pyl\tthIHCKOM H3htKe MMe10T 

. . 
JiaTHHCKOe npoHCXO.IK)leHHe, KaK CJIOBa cpaBHHTe . .1'IhHO pe)(KO IlO)lBepra-

IOlll.HeCH 3arvteHe B HCTOPHH 513bIKOB: /rate '6paT', soră 'cecTpa', /iu 'CbIH'' 

fiică ',noIIb', unchi 'Jl.H.ASJ', nepot 'noeMflHHHK, BHYK', socru ,cBeKop, TeCTh', 

. 
3 CM. H anp. .A L H o :.; c t t i, Isloriu lin1bii ron1ine~ \ 7 I, Eyxa~cT, 194(), CTP. 252 

{Lintha ro111inâ in sec. XllJ-Xl/'l, EyxapecT, 19;)0~ CTp. 179). 
4 CM. ou 3TO>.I u pa6oTax JI. B. Ll~ e p 6 bi (Sur la no!ioi2 cb~ n1ilcinye des langue.~. 

«5Icf.>e-rH4CCKHii c6opHHK», IV' 1925, cTp. 14), n. n. 51 K y 6 H H c K or o ( HecKOJlbKO 

3a„wet.taHuii o c"iosapHOJtt 3aulrt.CmB08aHuu. «513h1K H JJHTcpaTypa», T ... I, Bb1n. 1-2, Jlrp. 
1926, cTp. 1), A . .:\·\. Ce Jl n ni.ea a ( CJZa8RH.CK.Oe HaceAeHue 8 Â.li6anuu, Cocl>HH, 1931, 
CTp. 141). . . ; 

5 C1't. 06 3TOM l\·i. S n 1 a, Tr.rnu!nii . penlru (( unchi :·> dupii . <c . ..:\llasul Lingvistic 
Ro1ntn », •Studii şi cercetări lingvi.sti·ce », \r.I (1955), 1-2, CTP;· · 1·~3-'-155. 

6 TepMHH poJtcTua, y11acne~osa11uLiif o~ 06me111-1.rtoeoponeuc1<oro; cM. A. J\\ e A e, 
06U{ec„·zaBRH.CKuii. Jl3blK., MocKBa, 1951 •.. cTp .. 396; 1\. VI ca q e H K o. Y/H.ooeeponeii.cKaJl. 
u CAQO!lHCICQJI. mepMUltOJlOZUJI. poocrnea, « S!avia i>, XXI! (l 953),:. l, CTj) •. 62. 
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soacrlJ. 'ceeKpOBh, Tema', noră 'cHoxa', ginere '3.HTb'; HapHAY c 3T.HMH c..10-
BaMR PYl\1blHCKHH SJ3hIK yHaCJie)J.oBaJI OT JiaTHHCKoro cJiosa mamă 'f\1aTb, 

J.\.Iaf\ta' H tată 'oTeu'' KaK 6oJiee HHTHMHble, npoHCXO)l.H~He H3 TBK Ha3bl

Bae~ioro «AeTcKoro fl3bIKa» 7. 

Ho, HapH,n.y c H.HMM, lllHpoKo pacnpoc-rpaHeHbI B PYMbIHCKOl\i H3bIKe u 
CJiaBSIHCI<He Ha3BaHHH t KOTOpbie tJaCTO BCTyna10T c nepBblMH B CHHOHHMH

qecKHC pS1)(bl ( cel\i8HTHlleCKHe' CTH„TJHCTHqecKHe HJIH TeppHTOpHaJibHhie). 

HttorAa HX 3tta11eHHH ROHKpeTH3HpyIOTCH no pasHoMy B pa3JIH"tJHhIX ooJiaCTHX 
u 

PYMbIHCKOH pequ. 
no BCeH BepOHTHOC'flf' HeT '°'pyroro PHAa CellOB, KOTOpbIH CBHAeTe • .'lb

CTBOBa„'l 6bl.i1 JIYllllle 06 Ol.JeHb TeCHbIX 6hITOBblX H Cel\1eHHhIX OTHOIIIeHHHX 

pof\taHH3HpoaaHHoro Hace„rceHHH . KapnaTo-AyHaHCKHX 3el\-1eJib H CJJaBHHCKoro 

HaceneHHH, B pe3yJibTaTe CMerneHHfl KOTOpblX oopa30Ba.JJCfl PYMblHCKHH 

Hapo,u. 8 • B rrorpaHuqHhlX 06..r1acT5IX, TaM, r,ll.e p }'MbIHCKHH Hapo~ conpHKa

caeTCH c COBpeMeHHbJ~fH C„'laB51HCKH~1H Hapo~al\1H (cep6aMM' 6onrapal\iH' 
yKpaHHU3l\iH)' TaKHe OTHOllleHHH, HaXOJ\ffI..UHe CBOe Bbipa.>KeHHe B 513hIKe' 

npOJlOJI:>KaIOTCST " B HaCTOHUlee epel\1H. 

4To KacaeTCH npe}KHHX BpeMeH' TO H3BeCTHO BbICKa3bIBaHHe <t>paHua 
J103ecpa 3yJihUepa (yM. B 1791 r.), YTBep>K~aamero, llTO o6HnHe cu1aBflH

CKHX TepMHHOB, CBH33HHblX c JJIOOOBHblMH H ceMeHHbll\iH OTHOllleHHHMH' 

o6nHCHHeTCH TeM, tITo >KeHHCb Ha cnaBHHI{ax, pyMhIHhI JlO.i1iKHbI 6bIJIH H3Y-

11aTh H3BeCTHOe KOJ1H4eCTBO CJfaBHHCKtfX CJlOB, 'LJT06bI fOBOpHTb co CBOHMH 

JJI06H!\1hii\fH. TaKoe BbICKa3btBaHHe t1acTo npMBOAHJIOCh B Ka4eCTBe Kypbe3a, 

HO OHO Co)(ep>KHT H3BeCTHYIO ,ll.OJIIO HCTHHbl' XOTH H He B TOf\1 CMbICJle' B 

KOTOp0~1 3TO BCTpe11aeTCH y 3yJibUepa 9 • 

rosopu o cJioBe nevastă, K rro,n_o6Hoi\1y 3aKJIIO'ljeHHIO npHllleJI a rrocJie,AHee 

epeMH H aKa~. B. <I> .llIHlllMa pea: « OtteBHAHO, nesecmoil Ha3hIBaJiacb nepso

Hat1a.nhHO ,llesyrnKa-cJiaBHHKa, K0Topy10 6paJIH B .>KeHhl, a TaK KaK B ycJio

BHHX TeCHoro H AJIHTeJibHOro COJKHTH51 co CJiaBHHaMH 3TO CT3JIO SIBJieHHeM 

011eHb o6bI1IHhlM, TO TepMHH o6o6IT(HJ1C51, CTaJI o6meynoTpe6HTe„1JhHbIM» 10• 

HHTepecHo npoCJie,nHTb, KaK0e aHatieHHH H KaKoe ynoTpe6JieHHe HltteeT 

cnoao 11evastă B pyMhIHCK0~1 H3b1Ke no cpaBHeHHlO c coce~HHMH cJiaBHH„ 

CKHMH 513blKaMH. 06bl1IHO, npH pacCMOTpeHHH pa3BHTHH 3Ha1leHHH 3Toro 

CJIOBa, HCCJie.)1-0BaTeJIH CCbIJI3„'lHCh Ha CT. ~11. nevesta 'sponsa', yKa3bIB3Si, 'llTO 

B pyMblHCKO.Jtt SI3b1Ke ouo paclllHPHJIO ceoe 3Ha11eHHe 11 • Me>KAY Te~i, TaKoe 

pa3BHTHe 3Hat1eHHH B pyMhIHCKOM H3btKe o6oHCHHeTC51 Ha wHpoKoM c}>oHe 

7 CM. 06 ~TOM: I. I or da n, Introducere lll lingi,islica ron1anică (litogr.), ByxapecT, 
1957, CTp. 126 H cneA. 

8 f OBOpH o T8KHX CJIOBaX, KaK nevastă 'MOJ10).(8SI >KeHa'' drag , JlOporoii, MHJlblH', 
a iubi 'n106HTb' axa)l. Hopry MopAaH nuweT llTO OHH yKa3h!BaJOT Ha •relaţii fourte 
strinse şi ele natură mai mult decit paşnic(t, Intre populaţia romanizată din părtile 
noastre şi populaţia slavă, din amestecul cărora a ieşit poporul ron1în » (yKa3. CO't., cTp. 129). 

e CM. F r a n z I os e ph Sul zer, Gescl1iclde des Transalpinische Daciens .. . , 
Bena, 1781, TOM I I, cTp. 61 H cJieJ.t. (UHT. no KH nre L. Ş ă l n e a n u, I stor ia filologiei 
romtne, ed. 2, ByxapecT, 1895, cTp. 34-35). 

10 B. <I>. lll H w M a p e B, PoAt aHcK.ue Jl3bllCU 10eooocmoct.Hotl EBponbt . .. , c6. «Bon pocbl 
MOJJ,lla BCKOro jl3bJKOSHaHHSI))' M. 1953, CTp. 76. 

11 CM., HanpHMep, I.„ Ş ă i n .e a n u, lncercare (lsupra semasiologiei limbei ·1·omlne„ 
EyxapecT, 1887, cTp. 168. 
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cnaBHHCKHX H3bIKOB, B nepsy·10 oqepe;:{b <50J1rapcKoro. Tar<, H coBpeMeHH0~1 
6oJirapcKOl\! SI3bIKe neeecma, Heaflctna H!vteeT 3HatteHHe pyccKoro 'ttesecTa, 
TOJihKO KaK ycTapeswee (BepHllITeHH, 436), B To speh-15-r I<aK npeo6J1a){a10-

mee 3HaqeHHe - 3TO 'f\to.rtoJlHUa, I\10Jio)(yxa', «KO.HTO c1copo ce e ~tb>KHJia» 
(fepoB, III, 257, Cl\1. H BTP, 444; PB II, 222) Cnoso yrcoTpe6JI5IeTCH H 
B o6pa~eHHH I{ J\tIOJIO~IiUe co CTOpOHbl CBeKopa, CBeKpOBH (cp. pycCI{. 
neeecmKa)' a TaKiKe B o6pameHHH K MOJIO~OM JKeH~HHe. 

B cepooxopBaTCKOM 513bIKe 1teeec1na 03HallaeT He TO.ribKO 'sponsa, HeBecTa' 

(OCHOBHOe 3HaqeHHe), HO H '6paToBa >KeHa'' 'cHHOBJDa }KeHa' (no ioro-
3alla~HbIM KpaHM - J(apa~1uh, 427; 11s.Bp.I, 807). Te >Ke 3HatieHHH HMeeT 
11 cnoseHCKoe nevesta - 'l. die Braut. 2. bratova Zena 3. sinova zena = snaha' 
(Pleter8nik, I, 706). 

B yKpaHHCKOl\t H3b1Ke Hesicrna HMeeT 3Ha11eHMe TO.TibKO '>KeHa, >KeH

~RHa' (fpHHlf., 1076; Cl\i. H npHMepbl), a HeeicmKa - TO >Ke, llTO H 
p)rccK. neeecnlXa. ToJibKO B P)'CCKOM H3h1Ke HeBecma coxpaHHeT nepsotta ... 
11aJibHoe 3HatieHHe 'sponsa' (cp. H 6eJiopyccK. HReecrna), B To apeMH KaK 

Heeecmt(a 03HatiaeT '>KeHa 6paTa HJIH meua ChIHa (.LlJIH MaTepH nocJiet(Hero) 
HJ1H >Keaa O.AHoro 6paTa )J.JIH >KeHhI ,Apyroro 6paTa' (Ym. II, 483; ,llaJib, 

II, 509) 12 . Cp. TaK>Ke rro~TJbCK. newiasta '>KeH~Mtta', 11eIDCI{. 11evesia' HesecTa' 

H HeBeCTKa (no OTHOIIIeHHIO K CBeKpOBH; Civl. Travnicek, 1031), CllOBaUK. 

nevesta Heaecra; HeBeCTKa («synova n1anzelka» - Isace11ko, 491). 
4To KacaeTc.R pyMhlHCKoro 5l3b1Ka, TO noJioiKe1-1ue cJiosa nevastă npu-

6JIH3HTeJibHO cne.n.y10mee. B cTapopyMhIHCKHX TeKcTax, a TaK>Ke a apyMbIH

cKoM H ~terJieHopyMbIHCKOM ,Z(HaJieI<TaX, C.'IOBO coxpaHHeT ell{e rrepBOHa
llaJibHOe 3HaqeHHe HesecTat (cM. "fiktin, II 1054; Dala1netra, 149, 159: 
n(i)veastă ; ALRM I 359). 

Cp. B TeKcTe XYII aei<a: «Cela ce va lega nunta ce să zice, pre mire 
(meHHx) să nu se î1npreune cu nevasta-şi (HeBecTa)». E\rstratie, Şapte 
taine . . . Gaster, Chre.st„ rom. I I, 116. 

Ho, a ~aJibHeiillieh·t caoeM pa3BHTIIH Ha .naKopyl\ihlHCKOH TeppHTOpBH, 
• 

CJIOBO pacmHpHJIO CBOe 3HaqeHHe: 3TO ·MoJIO,&HUa, MOJIO){yxa, HeBecrKa; 

He,Z\aBHo Bbillle,flwaH 3aMy>H: , a TaKme' >Ke1-1a , aaMy}l{HHH >KeH~HHa (sooome) ·, 
HO He' CTapaH )KeHmHHa . 

Cp. B crapoli Hapo;\HOH oaJI.ria)(e yMeHbWHTeJJbHOe nevestioa1·ă B 3HatieHHll 

'HeBeCTa; T0„1lbKO 'tlTO Bhlmet(wan 3al\IY.iK : 

l~ată-te focu, nănaş, 
Cu cine mă cununaşi? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
_,\sară fusei fecioară, 
~fiază-noapte nevestioarii, 
Iar acum tn zori de. zuă 
lac.ătă-mă şi t>ăduă. 

(G aster, Chrest. rom. II, 283). 

12 îaKHM o6pa30M, OHO He HBn.ffeTCH yMeHbWHTeJibHblM no 3HaqeHHIO. 0THOCH
TeJlbHO TPYAHocreă npH o6&stcHeHHll 3THMonorHH HeBecma - HesecmKa C!\t., uanpHMep, 
H. TpyoeuKoA, tSlav1a» I, (1922) CTp. 12-21; A. Hca11eHKo, y1ell3.cm.,cTp. 77; 
n p e o 6 p a }I( e H c K H H. 3m. Cil.' I t 598-9; M. \T a s 1n e r!' l{u.c;sisches etym1Jlogiscl1e.~ 
W orlerbucll, I I, 205 -206. 
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Y EMHHecKy, neuaslă B 3Ha1.JeHHH '.'Mo.noAaH }KeHa, He)taBHO BbIIIIe,n_waH 

331\ty}K' : 

Pe un r at de scinduri doarme llnăra nevastă 
în molni~ul întuneric şi cu faţa la fereastră. 

(Călin). 

C~I. TaK>Ke B H8PO'AHOH 0033.HH - ' (MOSI) meHa' : 

Foaie verde <le-!1vrămeasă, 
l\f-ajunse un doi· d-acas~i, 
De copchii şi de ne11a.~tă. 

- '(3al\fty>KHHH) :>KeHIUHHa' : 

l\·fulţ.i copchii o sărf1cit 
Şi neveste-o văduvit. 

KapTbI «PyMhIHCKoro JIHHrBHCTH11ecKoro ar„11aca» CBHileTeJibCTBYIOT o 
110Bce~t:eCTHol\1 pacnpocTpaeeHHH 3Toro cJioBa B pyMbIHCKOM H3bIKe, ·xoTH 
sHatJeHHH H KOHI<peTHoe ynoTpe6JieHHe pa3JIHIJHhI OT o6JiaCTH K ooJiaCTH. 
TaK, MOJIOAOH 3arv1y}KHeH JKeHmHHe roaopHT nevastă, nevastă tînără, nevastii 
nouă B TpaHCHt11bBaHHH H Mo„1)laBHH (ARL II 166 13) H peJKe, B .n_pyrHx 
MeCTax. B 3Hat.IeHHH 1K.eHa CJIOBO BCTpeTHJlOCb COCTaBHTe . ..rIHl\1 aT„TJaca B 

0JITeHHH, MyHTeHHH, IO)KHOii TpaHCHJibBaHHH ( ... .\.RL?t-1 I 379). CneAyeT oT

MeTHTh, GTO 3Ta KapTa O'-leHb necTpaH: B 'HHblX MeCTax roBopHT soţie (Hanp. 
B cea. TpaHCHJibBaHHH, t1acTHllHO a .i\1yHT. ), femeie (a Mo.nµ..), muiere (s 
TpaHc., KpHI.IIaHe, 13aHaTe) H T.n. (c~·1. TaKLKe ARL II 130, Bonpoc 2617). 
GTo KacaeTcsi Bb1pa>KeHHR l\10H iKeHa , To B 0JIT., MyHT., IO>KH. TpaHc. 
H 11acTH 1\10.n~. roaopSIT nevasta mea, s ocTaJihHOH 11acTH .J\t\oJI~. H TpaHc. -
femeia mea, a TaK>Ke, B TpaHC. H oaHaTe, muierea mea. 

B 3HalleHMH sa~IY>KHHH iKeHII.IJ".IHa (Boo6u~e)' CJIOBo nevastă ynoTpeoJIH
eTCH oIIeHb peAKO (cr.1. ARI„M I 278-a nyHKTe 308: EHxop). 06ll.1JfH 
Tep1"IHH )l.JJH 3Toro noH5ITHH - 3TO femeie (JiaT. npoHcx.), B l\t\yHT., MoJIA., 
TpaHc.; HapHAY c HH1'-f ynoTpe6JIHIOTCH eme muiere (.naT. rrpoHcx .) , B TpaHc., 
BaHaTe. M boreasă (H3 boiereasă <boier '6oHpHH, nyTel\tt CTSI)l{eHHSI) B ueHTpe 

TpaHCHJlhBaHHH (cM. __ J\.RLM I 278). 
HccJie,noBaHHe I<apT aT.naca y6e>K)l.aeT Hac B TOJ\i, 11To B o~HHX o6JiaCTHX 

npeo6J1a;i_aeT O)tHO 3HatJeHHe, B ,l.lpyrHX - ,upyroe, l[ŢQ OTpaiKaeTCH H B 

JIHTepaTypHOl\i Sl3hIKe (cA·I. aHa'ieHHH 3Toro c„1osa B A, 111, cTp. 206). 
MTaK, OAHO npHse_ne1-111e cTapocJiaBHHCKOM cpoph·lbl He,.uocraToqHo ,ZI.""151 

o6oHctteHHH 3Hat.JeHHH pyf\1b1HcKoro CJioBa. H3 npe,n_b1J.lymero BHAHO, llTO 
TaKOe llOCTeTJeHHOe paCIIIHpeHHe 3HalleHH.fl C.HOBa nevesla npOH30lll"'lO BO 

Bcex CJiaBHHCKHX Sl3bIKax' B 0)1.HHX B 60.nhIUOir CTeneHH' B ,n.pyrwx - B 

MeHhrneii. B KoHue KOHllOB 3To o6nHCHHeTcH nocTeneHHbll\1 3aTel\1HeHHe~f 
nepBoHallaJihHoro, 3THMOJiorM11ecKoro, 3Hat1eHH5l. TeM ca~1bl1\·I, npH .yno„ 

13 Bonpoc 6.blJl 3aitaH TaK: . <c Cuiu îi· ziceţi unei fcn1ei Inăritate de 2--3 săµtii· 
mini? i>. B nyHKTe 272 (cen. TpaHc.) cy6oeKT oTseTun: ·' l'i1np de ,1n an. dup;\ .nuntă 
i ~e ;nui zice 1woaslii ~. CM. no.n.poeiuee .:\LH. II l<Hi [uonpoc 2694]. 
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Tpe6JieHHH CTaJlO B03~10:>KHblM pa3lllHpHTh ccpepy. 3HaqeHHH, B OCOOeHHOCTJf 

B 3aH~otCTBy10me~i1 p YMbIHCK0~1 5!3hIKe 14 . · 

KaK 6b1JI0 yKa3aHo Bhlme, cJiosa mamă 'i'ftaTh, A-faMa', H iată 'oTeu', 
Hl\ieIDT .TiaTHHCKOe npOHCXO>K~eHHe, HO B TO >Ke Bpel\fH' KaK o6meHHAO
eBponeHCKHe CJJOBa' npHHaJ].Jie)Ka~He K TaK Ha3bIBaeMoMy AeTCKOMY 513blKY 

HJIH cpaMHJlbSipHOH pellH 15 OHH MoryT coana~aTh c COOTBeTCTBYIO~H1'ttH CJiaBSIH
CKHMH c.HoBaMH (Cp. 6r., pyc~K . .Ma.Ma H T .n.) 16 • 0){HaKo, B pyMhIHCK0~1. 
H3b1Ke BCTpeLiaJOTCH )lBe c.poprvlbl 9THX CJIOB' o6hillHO JiacKaTeJibHbie, KOTOpble 

HMelOT CJiaBSIHCKHe $ltteTH:KO-MopcponorHqecKHe ·IlPH3H8KH: maică H taică. 
0THOCHTeJJhHO nepsoro cp.: 6r. JUailKa 'I. MaTb. l\.faMa. 2. no'll'.e7HO Ha3naHHe 

Ha CTapa :H{eHa .•. ' (fepoa, III, 43), cp6 . .11'tajKa '~taTb, l\faMa' (11s. Ep. I, 
655), a Tau:>Ke .;Uaja (9THMO.r1. CM. Berneker, II, 8). 

XoTSI mamă, npH o6pameHHH CbIHa K MaTepH, HB.n.HeTcH no11TH Bceo6IIlHj\I 
B pyMhIHcK0~1 H3bIKe, ace >Ke maică B 3Ha'ieHHH 'MaAira' BCTpeqaeTc.H HapH~y· 
c nepBbil\tI B p.H~e ?vtecT, a B ceBepo-3ana;I,HbIX paiioHax TpaHCHJibBaHHH npeo-
6.naJT_aeT· (c~t. ALR~l I 215). Hap.HAY c HHl\1 ynoTpe6JI.HeTcH H y~1eHhlllHTe"'lh
Hoe măicuţă' 06hf11HO c JiaCKaTeJibHbIM OTTeHKOM. 

HaKoHeU, maică yrroTpe6JTS1eTCH TaK}l{e B 3HaqeHHH 
7
1\ttOHBXHHH' (uepK.) 

H B ycTOHtIMBbIX cotieTaHHHx: (uepK.) .1l1aica Domnului, l'iaica 1 'recista 
'MaTepb 6o:>KHSI, 6oropo,uHua' (rfiktin, II, 943). 

IlpnBeAe~1 HeCKOJJbKO npHl\tepos: maică 'AiaTh': 

EJu-şi păi ăsi .maică-sa de se duse in Ţa1 igr ad (HeMHoro Bblllle yno1pe-
6JieHHe CJIOB mumlt [ < JiaT.]). l\tloxa, Cronica ( 1620). Gaster, Chrest. ro1n. I 61. 

'MaMa': 

Ptn-cra m la niaica fa tă, 
Ori luc1·a1n, ori nu Jucram, 
1"ot draga maichii craiu. 

( J arnik - Bîrseanu, 17 6) . 

.., . I "" · mazcu"a: , 
Iar dacă-i zftri, 
J)a.că-i întilni 
1ll ăicută b~ltrină , 
Cu brîul de lină ... 

( lfiori ţ a). 

flo aHaJiorHH c maică o6pa3onaJiocb OT ială cpoprv1a taică c Te~1 >Ke CTH

.TIHCTHtteCKHl\1 OTTeHKOl\f. OH a ynoTpe6JISieTCH B 3HalleHHH tală npH6JIH3H

TeJlbHO B Tex }l{e l\tCCTaX' 'lTO H maică (TOllHee, B IO>KHOH H 10ro-sanaAHOH . . 

14 IlOA06HbIH nyTb CMbJCJ'JOBOro pa3DMTHH npOWJIO H J18T. sponsa, KOTopoe B 
OT]J.eJibHLIX poMaHCKHX .H3bIKaX npHHHJIO Ta1<>1(e 3HaqeHHe '>KeHa' (1\-1 ei., J \=: t, J.iny. 
hisl. et ling. f/(~ll. l.:o 24:)): q>p. epouse. HT3Jlb. sposa. 3TOT npouecc Ha11a.11cn e1ue B Il03AHe
JI8THHCI<'HH nepMO~t KOr,aa .~ponsu.:; H311a.'lO ynoTpe6JJ51TbCfl B 3HattCHHH cvnjux (E. l~ o U ?' ... 

ci c x, Ele1nl!nts de linguistique ron1one,. Paris, 1~1~h, pyccK. nep. 1'\. 1952, § 76); cp. cJlp. 
epou~r.. 

l:i Cp. 1\ .. ~Ic i 11 e t, l11lroductio11 ci l'c~llule co1npurative des lang.ue.ir; indoeui'op~ennes, 
napH>K. J H~~~·, p yccK. nep. M. 1938, cTp. 414. 

16 CM., Hanp. B. <I>. lll H w M a- p e B, Po.JtalicKue RSblKU., co. «Bonp., M04'1t{. 

H3blK03H.». 75. CM. TaI<)Ke \V a 1 de.".'""""'.' J:> ok or n y, .Et. lVb. d. iclg. Spr., II, 2~1, 
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TpaHCHJibBaHHH: Cf\.t .... ~LRM I 212), a c CTHJJ1iCTH1.1ecKHM orreHKOM u a 

c1lHTepaTypHOM 513bIKe. 
Cp. B HapoAHOH no33HH: 

Pe unde a1n u 1nb lat oclatfi 
Fiind cu 1naicii, cu laică. 

(Gastcr, Chrest. rom. 11, 233). 

AHaJiorH1!Has1 cfx>pA:1a Hl\feeTCH H B cep6cKoM fl3bIKe, r;{e, Hap.HJiay· c 
oma~ scTpe11aercS1 TaKLKe mama H yMeHblli. majKo (HB. Ep. II 551, 558). 

OJJ_HaKo, HeT Heo6xoAHMOCTH oobHCHHTh pyl\thIHCKyJO cfx>PMY 11epe3 

cep6cKHH H3bIK, H6o TeppHTOpHaJihHO oHa OTAeJieHa OT cepocKoH ooJiaCTH 

(B D3H3Te 6hIJIO 3aperHCTpHpOBaHO tată). 
CJiaBHHCKoe >1<e apo11cxo>K~eHHe HMeeT H Ha3BaHne maştehă (ycTap.), 

maşteră 'l\ial.f:exa': cp. ~CJ1. masleha, 6r . . Jtatu,exa (3THMOJIOrlilO CM. Berneker, 
II, 27; no ,npyrHM cJiaBHHCKHM H3hIKaM: cpo. Atahexa, pyccK. .Ma'lexa, 
yKp. A~aq,yxa, -Hattoxa, 6.pyccK. Matt axa, Ata'lbtxa. noJJbCK. macocha, 
t.IeIIICK. macecha H T.Il.). CJIOBO npoHHKJIO H B BeHrepcKHH H3bIK: mostolia 
(cM. Kniezsa I/I, 344). 

B conpel\ieHHhIX pyMbIHCKHx roaopax 3TO cJioeo ynoTpeonHeTCH cpa

BHHTeJihHO pe,nKo: npH o6parueHBH K Matiexe 06b1qtto roeopHT mamă ( peiKe : 

lele, mătuşă, mamă vitregă; cM. ALRiVl I 217), O)l.HaKo OHO BCTpeqaeTCH He 

TOJibKO B CTapbIX TeKCTax' HO H B COBpeMeHHOfvl JIMTepaTypHOM H3bJKe. 

11ttTepecHo 3aMeTMTb B CTPYKTypHo-ceMaHTi-rqecKoM OTHorneHHH rrepe
xoA CJIOBa maşteră (c 'll3CTH11HblM cpoHeTH"lleCKHM BH~OH3l\·teHeH.HeM: 3aMeHa h 
qepea r) B K~7lacc np0.naraTeJibHbIX: TaK, MOJKHO rosopHTb soră maşteră 
'cBO~Ha51 ceTpa,; nyTel\f perpeCCHBHoro CJIOBOo6pa3oBaHHH JJOHBHJJaCb cfx>pMa 
My>KcKoro poJJ-a maştih (cym.), TaKme KaK B 6onr. o6n. M~ex oTqHM, 

(~\na,n., ET., 292), HJIH maşter (cym. M npHJiar.): tată maşter OT11HM, frate 
maşter, CBO,AHhIH 6paT'. CJioBo maşter(-ă) OhIJIO BocnpHHHTO rosopHIUHMH KaK 
IlO„'IHbIH CHHOHH1'11 rrpHJiaraTeJihHoro JiaT. npOHCXO>K,AeHHH vitreg,-d CBOJI_HblH 

(6paT), - aH (cecTpa); HepOAHOH (oTeu), ,_ 351 (MaTb)'. 

illHpoKo pacnpocrpaHeHo a oomeHapo,nHoM H3bIKe cnoeo babă, HMe10mee 
no 06.fJaCTHM pa3Hble KOHKpeTHble 3Hal!eHH51 H CTHJ1HCTHtleCKHe OTTeHKH: 

, I. CTapyxa' crapa51 :>KeHIUHHa. 2. (o6JI.) oa6Ka (noBHBa.HbHaH). 3. 3HaxapKa. 
4. (ruyT JI.) meHa. 4 ( 0611.) 6a6yrnKa ; apyM. babă 6a6ywKa ; cTapyxa' 
(Dalametra, 36, Capidan, EL sl. 57). B caA-tHX CJiaBSIHCKHX H3h1Kax cJioeo 

o6bHCHHeTcH KaK npoHcxo~HBwee H3 «AeTcKoro H3bIKa» (cM. Berneker, 36, 
c CbIJIKaMH H Ha ,npyr11e HH)1-oesponelicKue H3hIKH; TaK>Ke Meillet, Et. I I, 247): 
crc.11. baba 'An1me' (Assem. - Sadnik. Aitzet. 8); 6r. 6a6a I. 6a6ywKa. 
2. CTapyxa. 3. (Hap.) IlOBHB3JlbHaH 6a6Ka. 4. 3HaxapKa (PB,1,29); cpt5. 
6a6a, 1. 6a6ymKa. 2. crapa51 >KeHw_HHa. 3 (Hap.) >KeHa. 4. HHHH (Ha.op. 
I, 20), cnoB. baba 'I. 6aoywKa. 2. noBHBaJibHaH 6a6Ka. 3. cTapaH >KeHll.(HHa. 4. 
c moja baba» (MOSI >KeHa)' - (Pletersnik I, 7); yKp. 6a6a 'I . .>KeHW.HHa, 6aoa 
(HecK. npe3p.). 2. cTapyxa. 3. 6a6yUJKa. 4. noBHBanbHaH 6a6Ka; 3HaxapKa' 
(fpHHl(. 54); npH6JIH3HTenbHO TaKHe iKe 3HalleHH5I HMeeT H pyccK. 6a6a 
(cM. Yw. I, 73; Jlanb I, 32; CJioB. pycc1<. SI3. I, 878), a TaK}Ke baba B 

sana)\HOCJiaB~HCKHX H3hIKax. CnoBo OhIJIO aaHMCTBOBaHo ue TOJibKO pyMblH
CKHM H3bIKOM, HO H BeHrepCKHM: baba (CM. Kniezsa, I/I, 68), a~'I03HCKHM: 
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.babe (cM. Meyer, E\VA, 22), 11 rpeqecKHM (oo~ri.) ~~~c,) (c~1. Berneker, 
·TaM *e). 

Ha o6mepacnpocTpaHHeHHocTb c.10Ba babă B py„thtHCKOM H3hIKe yKa3bl

·saIOT 11 \'CTOHIJHBhie cot1eTaHHH THna baba llîrca, baba cloanta, baba Dochia 
w 1 

(cp. or. or. 6a6a Maptna, 6a6a u1.apKa; pyccK. 6a6a-Rza HJIH zilele babelor 
(Hap.) 'nepab1e 9 ):{HeH !\ifapTa l\1ecHua', de-a baba-oarba (Hrpa B npHTKH). 
MHorHe HapoAHbie cKa3KH HallHHaIOTCH cppa30H: «A fost odată un 1noş şi 
o babă», KOTopaH COOTBeTCTB)"'eT 60"1rapCKOH «HM3.TIO €AHO BpeMe e;1JiH 0Jl00 
H e~Ha 6a6a» (PB, I' 29) M.TIH Hap. P'i'CCKOH: «>J<HnH ce6e aea ,Ila 6a6a» 
(CnoB. p:yccK. H3., I ,87). 

113 npeAH;:(ymero HCHO, 11TO 1\fHOf03HallHOCTb CJiaB. baba coxpaHH.liaCb 
H B pyMhlHCKo?\-1 H3brKe, npHtie~1 uy>KHO, O,Z\HaKo, 3aMeTHTb tITO no 06JiacTn!\1 

H B JIHTepaTypHOM 513bJKe ero 3HalleHHH BCTpeqalOTCH HCO)J.HHaKOBO: HaH ... 

6oJiee )'no1pe6HTe.TJbHbll\it HBJISieTCH aHatJ:eHHe 'crapaH >KeHIUHHa' (cM. A,I, 184); 
no 06JiaCTSI~1 OHO BCTpe11aeTcH B TpaHCHJibBaHMH (oco6eHHO Ha cea. „ aan.), 
EaHaTe, cea. OnTeHHH H MyHTeHHH (s 3TOJ\1 3HaIJeHHJ.I B MoJI){aBHH H 

BOCTOlIHOH MyHTeHHH ynoTpe6JineTC.H mătuşă [ < JiaT .] a B ~pyrHx MecTax 
bătrînă [<JiaT .] - CM. ALRM I 282) 11. 

B 3Ha11eHHH '6aoj'IIII<:a' c.11oao 6hIJio saperHcrp11poBaHo TOJibKO B BaHaTe 

B pa flo He Apa~a (npH o6mel\t TepMMHe bunică HJIH bunii. [ <JiaT .] - cl\t. 
ALRl\f I 238), a B 3Hat1eHHH'nos0saJibHaH 6a6Ka' TOJihKO B Oil\H0?\1 nyHKTe 

B BaHaTe, r_ne a 9TOM >Ke aHaqeHHH 6b1JI0 aaperHcTpHposauo M y~1eHblll. 
hăbiţă · (npH 06me~1 Tepl\1HHe rnoaşă) 18• 

TipH oopameHHH K crapmeA cecTpe HJIH K .>KeHwJ1He, cTapweii no Bo3-
pacry (pe*e K TeTe), B pyMhlHCKHX HapoĂHhJX roBopax ynoTpe6"YJHeTcH 
CJIOBO lele 'TeTKa', KOTopoMy Mbl HaXOAH~l CJieAYlOIUHe COOTBeTCTBHH no 

CJiaB.HHCKH?vl H3bIKaM (cJIOBO npOHCXO,Z\HT H3 «AeTCKoro H3bIKa» - CM. Berneker, 
I, 700): 6r. AeAR, o6JI. AeAKa 'TeTH·, TeTKa' (cecTpa MaTepH, a HHor~a 
H OTU.a; pa3r. H B oopameHHH K 6JIH3KOH }l{eHlliJ1He, CTaprneH no B03pacTy -
fepoa, III, 31; BP, II, 14); cp6 . .11-eiba (ycTap.) 'TeTKa' 1ZeJbKa' soror natu 
major' (Ha. Ep. I 642) is. 

113 60.1rapcKoro H3bIKa CJIOBO npOHHK.1'10 H B apyf\t. ~Ha.11eK'f: le (yno
Tpe6JIHeTCH npH o6pameHHM K )l{eHIUHHe)' lele (TaKJKe npH o6pameHHH: 
CM. Capidan, El. sl., 71 ; Dalametra, 119). 

no roBopatvf PYMblHCKoro H3h1Ka C,1JOBO lele pacnpocTpaHeHO npHOJIH-
3HTe.r1bHO TaKHM o6paaoM: B aHatJeHHH' }KeHa '°'HJJ.H' - B cea. TpaHCHJibBa-

17 B ALR I 19G yT01:1HS1erc.S1, 'ITO ao MHornx MecTax cTapoif )KeHillHHe ne roaopHT 
npSil\fO fJabă : 3TO C'lHTaeTCSI OCKop6neHHeM. 

18 i\loaşă HD.nHeTca cpopMoii lKeHCKOro po"'a OT moş'Ae.n, ).\e)J.yWKa; CTapHK' 
(aBTOXT.' cp. an6aHCK. mosh e 'ao3pacT' neTa'). 1\.Joaşă MOiKHO C1lHT3Tb CHHOHHMOM CJIOaa 
babrl. B apyll. J{HaJieKTe moaşă e1°'e osHaqaeT 'cTapyxa', B To npeMSI KaK B pyM. TOJibKO 
CTapble TeKCTbl H HeKOTOpble Hapo,nuble I'OBOpbI coxpaH.HIOT 3HalleHHe 'oa6ywKa'; COBpe
MeHHOe JIHTepaTypHoe ero aHa11eHHe - 'noBHBaJI&HaH 6a6Ka' (cM. 'fiktin, II, 1002; l)ala-
1netra, 137; ALH!vl I 293). 

19 YKp. MAbO, yMeHblll. lleAbKa (fpHHq. 890), XOTH CBH3blB3CTCH c npeitblAY~HMH, 
HMeeT Apyroe KOHKpeTHoe SHaqeHHe- '6aTJOWKa t OTeu'. 1-ITo KacaeTCSI o6JJaCTHOH <tJopMbl 
11elliK.a (c~J. Berneker, 700; )l(enex. I, 401), oHa 6hfTYeT B aan. „yKp. roeopax H 
SIB"1ffeTCH' sepoBTHO' 3 aHl\olCTnonaHHblM H3 pyt.f. lelică. 
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HHH; Koe-r,ne s MyHTeHHH, a B 3HatceHHH' cecTpa MaTepH'-no TpaHCHJib
BaHHH H cesepHoH MyHTeHHH ( npH o6w.eM Tepl\tHHe mătuşă [naT.]); B o6pameHHH 
K cTapwe:H cecTpe - B uettTp. TpaHcHJihBaHHH, cea. 1vlyaTeHH11) (yMeHLllIH

TeJibHoe leliţă, lelică, liţă - B MoJJAaBHH); B o6pamettHH K cTapmeii JKeHlUHHe· 

- B ueHTpe TpaHCHJibBaHHH, ByKoB11He, cea. ~1yHTeHHH (Koe-rAe y~teHblllH-
1eJihHb1e leliţă, leică - CM. KapTbl 1\LRlVI 1 321, 234, 286, 287); HaKOHeU, 

B HapoAHOH no33MH OHO o3HatraeT TaKiKe' JII06H~ta51' (cM. A. II, 745). 
}\.\eHee pacnpocTpaHeHHbil\tl HBJIHeTCH CJIOBO nană (npH o6parrteHHH K. 

cTapmefl cecTpe HJIH }l{eHW.HHe, CHHOHHM lele), ynoTpeOJ1HIOIUeecH B sarra~
noti TpaHCHJlbBaHHH (Cl\I .... l\.LRl\·f I 321, 238). napan.ne.nH 3TOMY CJIOBY' 

TaKJKe npoHcxo~nmeMy H3 ~eTcKoro H3hIKa (CI\{. MJJa;i:. ET. 332), Haxo,r{HTCH. 
B 60.Hr. Hana', .n<eHa 6paTa ~taTepH' (fepoB, III, 191), cp6. HaHa'Ma)vJa, 
(l1B. 13p. I, 752); cp, TaK}l{e ano . . nane, ne"ne 'l\~aTb, Ma1'ita' H rp. 'IEV~' MaMa' 

HJIH .>Ke B µ_pyrux c.riaBflHCKHX HSbIKax: pyccK., yKp. HJU-t.Jl H np. 
flpMHHMaSI Bo BHHMaHHe TOT cpaKT, tITo noAoOHhie c.nosa J1erKo ~toryT 

KOHKpeTH3HpoBaTb CBOe 3Ha1IeHMe no-pa3HOMY B pa3HbJX 5f3hIKaX' l\:10>KHO 

OTl\teTHTh 6oc11ee TecHyro CBH3b pyMhIHCKoro nană H 6oJirapcKoro nafla. 
IlpH HeCOMHeHHOCTH lOJKHOCJiaBHHCKOro npOHCXOJK)l.eHHH CJ10B nevastă„ 

1naică, maştehă babă l\tbl HJ\.teel\.1 ,[(Ba cJioaa, npoHCXO,llHI.l.\He H3 ,n_eTcKoro H3hIKa 

(TaK>Ke KaK H babă)-lele H nană, ToqHbie COOTBeTCTBHH KOTOpblX BCTpe11aIOTCH 

B 6onrapcKoM H, 4aCTH4HO, n cep6oxopaaTcKoM ~3WKax. B TaKOM cnyqae 

sp~Jl JlH l'.fO)KHO yTBep>KAaTb, tiro OHH B03HHK.:1H He3aBHCH~10 B pyMhJHCKorv1 
5l3bJKe; CKopee BCero, OHH' l\aK H ~p yr11e C.:lOBa ITO,l06Horo POAa (HHTepeCHO 

3aP.1eTHTb, qTo ace 3TH c„10Ba 51B„:'JHlOTC5I H33BaHHH~fH :>KeHIUHH) CBH~eTe.n:bc
TBYIOT o ,!\JIHTe„1hHOH H rJiy6oKoii coBrv1ecTHOH 2KH3HH H o6mettHH po~1aH
CKoro HaCeJieHHH 6a„'IKaHO-KapnaTCKHX 3el\1e"1Jb H IO>KHhIX c.n:aBHH. 

CJJe~yeT TaI<11<:e o6parHTh BHHMaHHe ua t1pe3BhillaMHo necTpy10 Kap

THHY HX pacnpocTpaHeHHH H ynoTpe6.neHH51 B pa3HhIX KOHKpeTHhIX 3Ha
lleHH5IX' Ha TaK H83hIBael\tIYIO TeppHTOpHa"ribHYIO CHHOHH:'v1Hl.JHOCTb c ,llpyrHMH 
CJIOBa~fH' rJiaBHLll\.f o6pa30M JiaTHHCKoro (H aBTOXTOHHOfO) npoHCXO>.K~e
HH.H. B OAHOM H To~1 LK:C ce.ae, o6hilfHO, Ka)l<Aoe Ha3BaHRe no,no6Horo xapaK

Tepa yno1pe6~!15IeTCH npeHl\iYIUeCTBeHHO 1'0llbKO B O;{HO~·I KOHKpeTHOl'\·t 

3HatieHHH. 
B 33KJIJQl.IeHHe paCCf\iOTpHM ooruee Ha3BaHHe po,llCTBa rudă, MH. q. rude 

'I. po,u., cel\fbH. 2. pOACTBeHHHK; poĂHH; ?v1H. l.I. po,ncrBeHHHKH', KoTopoe 
51BJIHeTC5I ~fopcfJoJJorHtieCKHM H ce~1aHTHt.JeCKHI\1 ,u.y6neTOlvf C"'10Ba rod 
'I. (ycTap.) po,n, nJie~iH; ce~tLSl .2 (ycTap.) n.ao)l, 3apo,AbIUI )~eTCHbillla. 
3„ (ycrap.) ~Y>KCl(Oe HHlJKO (CHHOHH~t: săn1înţă). 4. n.no~ pacTeHHH; C'be~o6-
Ha51 43CTb HCKOTOph!X "pacTeHHţl; ( COUHpaTeJJhHO) 11.JIOAbl 3e:M.liH. 5. (nepeH.) 
ne1'IOJ\, pe3yJJhTaT KaKoH-H AeHTe„1hHOCTH' (cM. 1"il~tin, III, 1333). 

I(aK BH,UHO ii3 nepe4Hc.neHHhrx 3Hal!eHHH, c.noBo rod 51BJI5IeTCH no.nu-
. , 

ce~1aHTHl.IHbil\i' KaK H B C.'laB5IHCKHX H3hIKaX: HO B He:\il 3Ha4eHHe po,n, 
nJieJvtH' cTa,.,1o · ycTapeBllIHl\1, B To apeMH KaK Apyroe 3HatJeHlie 'nJJOJl pacTe-
HHH' ycHJI11„1ocb H pacrnHpH.'lOCh. B 3TOM HeT HHtJero Y'AHBHTe.nbHoro: 
«Y '.Bcex Hapo,uos olienh pacnpocTpaHeHo co.nocTaB„lJCHHe HB,rieHHH MMpa pac„ 
THielibHoro c HB~TieHHfl~·tH ~1Hpa )KHBOTHoro, . r:iHmeT 1\\.1\.1.. CToKpoBcKwli: cp. 
pyccK. n.llOO B ~nyx 3Hal.IeHHHX: 1). nJIQA A€peBa. 2) 3apOAhIW: AeTeHhIWa ••.. 
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H.11H Hanp. ce„Jt.R.» 20 . Mb1 y6e*..l(aeMcH B 3TOM H rrpu paccMoTpeHHH 3Hat..1e

HHH .AaHHoro c.,iosa B cJJaBHHCKHX H3hU{aX: CTCJJ. rod?J 'po)l, pOAHSI, n.11e1\1H'; 
6r. poa 'I. po;\, nJieMH, HapOiA. 2. }JO):(HH' Cel\fbH. 3. IIOKOJieHHe. 4. nJIOJ{ 

(pacTeHHH HJIH >KHBOTHbix). 5. poA (a HaytJHbIX K„'JaCCHQJHKaUHHx). - 6. poi:l 
(rpaMl\1.)'- (cM. ETP, 755); cp6. poa 'po,n; po>K,nenne, npoHcxo>KJ(eHHe; 

po~HH; rrJio~ (pacTeHHH)'-(cM. 11B. Ep. II, 349-350); CJJOB. rod 'poiA, 
po}K;I.eHHe; pollHH; rroKoJieHHe' (cl\-1. Pletersnik, II, 431); pyccK. poo (11 e 
3HaqeHHH 'o6HJJbHbIH ypo>Kali'-cl\.i. ~ ... lll. III, 1369; ,UaJJb IV, 10); cp. H 

yKp. pia, poay, no„"JbCK. rod, 11ewcK. rod H np. 21 . 

TaKHM o6pa30M, ,n:aa ocHOBHhIX 3Ha4eHHH - 'po;i_' H 'nJIOA (pacTeHHii)' 
cocy~eCTBYJOT B CJiaBSIHCKHX SI3bJKax, HO npeo6JJa,AaeT nepBoe, B TO BpeMH 

KaK B pyMhIHCKOM H3bIKe noJJo}KeHHe M3MeHHJIOCh. 

Cp. B cTapopyf\-1. TeKcre rod 'po~, nJJeMH': 
Aceaştia înţelepciuni şi aceaştia învăţături ne-au dat şi ne-au lăsat noo 

tuturor rodului romînesc ... (Pra·vila lui Vasile Lupu, 1646). 
Ho cp. rod 'rrJIOJl' B coapervteHHOl\1 H3bIKe: 

l\:fulle flori sunt, dar puţine 
J{od tn lume o să poarte. 

(E m 1 nes cu, Criticilor mei). 

3-ro BTOpoe 3HalleHHe - 5iBJIHeTCH e}lHHCTBeHHbli\1 B ~1opcpo.llorH1.1eCKOM 
J\YOJieTe, o6pa3oBaHHOl\'1 Ha noqse pyMhIHCKoro SI3hIKa, 1·oadă (:tK. p.). DyTb 
_TaKoro o6pa3oBaHH51 JieR<HT 11epe3 <t>oPMY MHO>KeCTBeHHoro llHCJia: HapH,ny 
c roduri (cp. p.) noHBHJiaCb R cpopMa roade (>K. H cp. p.), a OT Hee 
6bIJIO o6pa30BaHO BTOpHqHo e,IlHHCTBeHHOe '4HCJIO roadă (.11<:. p.) 22 • 

Ec.n:H BepHyTbCH K rudă, TO oHo oo'hHCHHeTcH 11epe3 ooJir. poaa 'poAHH' 23 : 

Cp. «HHe Cl\ie poAa» ( «MbI - po,AHH»), cooTBeTcTsyromee py~thlHCKOMY sîntem 
rude. (CTo~06Hoe oopa30BaHHe CM. H B pyccK. 06„1. poaa 'pOJ{HSI, pO,QCTBeH· 

HHK'-,UaJih, IV, 11). 
KaK l\thr cKa3a~rrH BbIUie, rudă ynoTpe6.n.HeTC51 B coBpeMeHHOM py~tbIHCKOM 

• 
SI3hIKe HapSIJlY co CJlOBQl\{ BeHrepcKoro npOHCXOJK)l.eHHH neam, IVIH. neamuri. 
TaK, no ,naHHbIM ALR~{ l 252, e cesepHoH MyHTeHHH H IO>KHOH TpaH
CHJihBaHHH OHH ynoTpe6JI5IlOTC5I BnepeMeJKKY: HHOr)la B OAHO!'tl H TOM me 
ce.ne noH.HTHe '(~-t:hI) po~H 51' nepe,AaeTCH H CJJOBOM neamuri, H cJI0Bo:v1 rude 
(Hanp. B nyHKTe 158, OhIBW. y. ÎbipHasa Mape). B HeKoTophIX ~ecTax 
(Hanp. B 6bIBW. ye3Aax Mexe,ZUiHUb H CH6Hy) HCCJieAoBaTeJib BCTpeTHJI cpopr.1y 

20 ~1. M. n o K p o B c I\ H H, CeM acuoAoauttecKue UCC.1leOOBaHUJl. 8 06/l acmu a pe8HUX 
1l3~K089 M.ocKua, 1895, cTp. 10. 

'-1 K 9THMonorHH cnosa rod7> CM. B nocne,nHee npeMH O. H. Tpy6a11en, K 3mu
.,ţfo,1ozuu HeKomop1,,x opeBHeilw.ux C/laBRHCKux 1nep.MUH06 poocmea, B 5l, 1957, .N!? 2. 
CTP. 86-88. o 3HalleHHHX CJIOBa no cnaB.RHCKHM Sl3hlKaM CM. JI. n. 511<y6HHCKHH' 
06pa3oea11.ue HapoiJHocmeu u ux R3bLK08, «BecTHHK JleHHttrpa;tcKoro YHHaepcuTeTa», 
1947, .N2 19 cTp. 145-146; ero >Ke, HcmopuR oHeBnepyccKOzo R..~otKa, M. 1953, CTp. 53. 

n no'°'o<Snoe HBJieHHe cM. H a cny'tae ,upyroro cnona cnan. npoucxom;i.euHH: bob 
'l. 606', '2. sepHo' - MH. bobi (M.p.) - boabe (cp.p. H }f{.p.) - BHOBb e;t.· boabâ 
'aepuo' (}I{. p.). <l>opMy roadă MO>KHO HCT0„'1KOBhlB3Tb H KaK oTr nar. OT a rodi (cp. a 
goni - gnunâ. a zz1onl - zvoană H iip.). 

:. 3 B cpoHeTH11ecKoM oTHOWeHHH cneJ(yeT 3aMeTHTb tITo 6onr. poiJa npoHaHOCHTCH 
pyaa, OTKyAa pyM. rudă, c nepeHocoM y.n;apeHHSI Ha npe){noc.neitHHH c.nor (cp. Hanp. 
6r. Bedpo - pyM. vddră). 
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J'udenii (e~. q. rude11ie, cyct><P. -enie). 0,nHaKo, no CTpaHe B ueJiol\.t npe
o6Jia~aeT, a 3TOM 3HaqeHHH, neamuri. CyAH no CJI0Bap10 PYl\ihIHCKoro 

u'lHTepaTypaoro 513blK3, 3TH J(Ba CJIOBa He .SIBJIHIOTCf.I IlOJIHhIMH CHHOHHMaMH: 

B pH~e sHa11eHHH rudtJ. He Mo>KeT aalvieHHTh neam (cl\i. A. III, 178, 782; cp„ 

TaK>Ke Tiktin, 1043, 1342; Candrea, 829, 1083). 
B cjJoHeTHqecKOM OTHOllieHHH TOJibKO neuastă, maştehă H rudă Be~yT 

Hac K 60J1rapc1<0H OOJiaCTH: B neoaslă o6mecJI. e nepe){aH TaK iKe, KaK " B 

BOCTQ1.JH0-6oJirapcKHX .,nHaJieI<Tax, qepex 'a' npHtieM BilOCJie)lCTBHH Ha nottBe 
pyMhlHCKoro H3b1Ka npeAwecrBy10~0li ry6HoA v AenanaTaJIH30BaJicH: nev'astă 
>nevastă. fpynna corJiaCHhIX şt B Cc.TIOBe maştehă TO'lJHO COOTBeTCTByeT 6oJI
rapcKOMY pe<f>JieKcy (St) oomecJiaB.HHCKOfO ij; rudă COOTBeTCTByeT OOJif. 

p !idâ (poaa) . 
Maică COOTBeTCTByeT B cjJoHeTHKO-MOpcjJoJJoruqecKOM OTHOI.lleHHH KaK 

6oJirapcKOMY' TaK H cep6CKOMY Sl3bIKY (majka). . 
Baba HB.JIHeTCH oom.ecJ1aBHHCKHl\! H B CMblCJie cospeifeHHOro cjJoHeTHqec

KOfO o6JIMKa. Rod HBJrHeTcH o6meCJiaBHHCKHM, TaIOKe KaK H babă. OTcycTBHe 
oTpa:>KeHnH 'O (cp. 06ruec„11. rod'ă) He Mo.meT yKa3aTb Ha no3,ZI.Hee (nocne X s.) 
aaHl\1CTBOBaHMe 9Toro cJJoBa, H6o KoHel.IHhie peJ{yUHpoBaHHble BPHJJ- JIH MorJIH 

aocnpHHMMaTbCH npH aaHMCTBOBaHHH. I( ToMy JKe aHaJiornLIHoe HBJieHHe 

npoH30llIJIO B "riaTHHCKHX 9JJeiv1eHTax pyl\thIHCKoro H3bIKa : campu(s) > 
camp0 > cîmp. 

HaKoHeu, lele M nană He CTaBHT cpoHeTHttecKHX sonpocos, HO Bbtrue 

6bIJIO ycTaHOBJJeHO' 1.ITO OHH npHHa)lJJe>KaT K lO>KHOCJiaB51HCKbH o6JiaCTH. 

EcnH npHHHTb BO BHHMaHHe, B uenoM, KaK ceMaHTHIJecKyID CTOpoHy, 

TaK li cjJoHeT0qecKy10, a T3l<>l<e TeppHTOpHallbHYIO pacnpocTpaHeHHOCTb 

)(aHHhIX CJIOB, MOJKHO 3aKJJIOtJHTb qTo OHM npoHHKJIH a PYMbIHCKHH 513hIK 

B cpaBHHTeJihHO )lpeBHIOIO 3noxy H3 10:>KHOCJI3BHHCKHX roBopoB (cKopee 

60.11rapcKoro THna). 5onee T01IHO H no,u_po6Ho o apeMeHH H MecTe saHM· 

CTBOBaHHSI IlO,Il_OOHhlX CJIOB MO)l{HO roBOpHTb JIHlllb nocne ,neTaJibHOfO H3yIIeHHH 
u 

ecex ApeBHeHUIHX nnacToB cJiaB5IHCKHX 3JleMeHTOB B pyMhIHCKO:rv1 H3hIKe. 

B ,naHHOH cTaTbe 6h1Jia c)\e.naHa nonhITKa JIHllib npe)(cTaBHTb MaTepHaJI R3 

onpeÂeneHHOH ooJiaCTM ~TieKCHKH, Heo6xo)lH~thIH AJIH TaKoro llIHpoKoro 

o6CVîK,;~eHHH. 
"' 
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Silvia Nită 
~ 

LE « DOPLNOK » ET SON CORRESPONDANT EN ROUMAIN. 

La grammaire de la langue slovaque comprend une syntaxe dite « doplnok » 
qui ne peut s'encadrcr dans aucun genre de syntaxe existant en roumain et 
reconnu par la grammaire . roumaine. La problcn1e de la traduction de cc 
genre de synt.axe nous a conduit a etudier le prohlen1c du « corrcspondant 
du dcplnok en roumain. <c En slovaque le dcplnok est exigc par tous Ies verbes 
de mouvcm€nt, qui ~ont lEs Efu]s â fo1mcr la partie de la 11rcposition qui 
se rapporte au sujet. Le doplnok co1nplcte., acheve le sens gram1natical et 
lexicolique de la p1oposition. II n'y a pas bifn longt(n1ps, on considerait en 
linguistique slovaque et tcheque que le doplnol{ pouvait completrr et suivre 
meme un verbe copulatif. De tels cas peuvent etre discutables et ne rcsistent 
pas, a notre avis, a une analyse serieuse1• La plupart des ·verbes qui rcgissent 
cette categorie grammaticale sont Ies verb€s de mouve1nent, c'est-a-dire les 
\

7erbes qui par leur ·valeur et leur sens lexicologique indiquent un mouvcn1ent 
d'un endroit a un autrc. Le doplnok est celle des categories gra1nn1aticalcs 
qui exprime la proprietc qu'a le substantif ·pendant l'action, proprietc qui 
dirige l'action 2. : .'. 

Par exem1lle, odobral sa smutny ku svojej mamicke (Kalinciak), a plecat 
trist spre mama lui (il est parti triste vers sa mere), ou, Sado) si do 'Toza a 
zamysleny isiel do Levic s-a aşezat în căruţă şi îngîndurat a pornit spre Levica 
(il s'est assis dans la charrette et pensif il est parti ,,ers Le·vic). 

Les adjectifs triste et pensi/ n'indiquent pas un n1ode d'action, ils nP 
peuvent donc pas etre consideres comme des con1plcn1ents circonstanciels 
de maniere, mais ils completent le sens de la proposition, du point de vue gran1-
matical et lexicologique, indiquant que, au inomcnt ou l'action a licu, le 
sujet se trouve dans un certain etat d'âme, il a~ une qualite. Le sens des pro
positions citces ci-dcssus pcut etre ren du ainsi : Iorsqu 'ii est parti vers sa mere 
il etait triste, ou « il est parti \Ters sa mere et ii etait triste J>. L'adjectif triste 
n'indique pas le mode d,action du verbe «part.ir ». 

Nous disons par exemple en roumain: «Părea că printre nouri s-a fost 
deschis o poartă / Prin care trece albă regina nop"tii moartă; . ......... . 

1 Par exemple: Byla· ·rec o nâs o obo1n, soit cn rouinain; a rost vor ha despre noi 
amtndoi (iJ a ele question de nous deux}, An1indoi (deux) est considere <loplnok. Tra1,nllek„ 
Jiluvnice spisovne leftiny, Brno, p. 152. 1947. 

~ Ibidem, loc. cit. 
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Biserica-n ruină Stă cuvioasă tristă, pustie şi bălrînă ( \l ers du poete En1inescu 
.que nous traduisons ainsi; Il semblait qu,une porte s,etait ouverte parn1i 
Ies nuages, par laquellc pa.ssait blanclze Ia reine de la nuit, 1nortc ..... . 
L,eglise cn ruines se lient digne, triste, deserte et viei/le). Les adjectifs blanche, 
.morte, triste, deserte et vieille peuvcnt. elre considercs S(~]on Ja gra111maire de 
la langue roumaine comn1e des con1plements circonstanciels de n1anie.re car 
.ils rcpondent â la question cum (co1n1nent). Le con1pl(~me11t circonstanciel de 
rnaniere monlre comment ou dans quelle 1nesurc se deroule ou apparaît a 
un moment donne-une action ou une qualite 3 • Le con1ple1nent circonstan
·Ciel de maniere deter1nine des adjectifs, de.s verbes, des adverbes et des locutions 
adverbiales -- et non pas des substantifs comme c'est le cas du doplnok. Les 
adjectifs . mcntionnes ci dessus n'indiquent pas le 1node de l'action, mais ils 
detcrn1inent le substantif montrant unc propriet(~ du suhstantif respectif. 

Pourquoi ne pas considerer alors Ies adjectifs co1nmc des attributs ? 
L'attribut deter1ninc le substantif ou un rempla<;ant de celui-ci,4 . Ţepondra~t-.on. 

Les adjectifs ci-dessus expriment en cffet des qualites, des proprietes 
du substantif, mais ces adjectifs sont rattaches par toutes Ie urs fibres a cha
·que mot cn particulier et ils sont destines â diriger l'action exprin1ee par 
le verbe de Ja proposition. La nuance Iexicologique de ces adjectifs a la mission 
·de con1pletcr la ·valeur gran1maticale et lcxicologique de la proposition, grâce 
surtout a la place qu'elic occupe dans le cadre de la proposition. Par exe1nple: 
stă cuvioasă, tristă, pustie şi bătrînă. Par la constructîon de la proposition, 
1es adjectifs respectifs peuvent montrer co1nment l'eglise se tient cuvioasă 
lristă, etc., mais ils peuvent tout aussi bien montrer qu'e.lle (l'eglise) cuvioasă, 
tristă, etc. se tient (est la). Au inoment oit les adjectifs suivc11t la verbe, 
ils ne sont pas sculement Iies au verbe, mais aussi au substanti.f avcc le role de 
su jet et ne peuvcnt donc pas etrc consideres co1nn1e des atiributs. Dans· le 
cas present le sens de la proposition peut etre rendu ainsi : Biserica-n ruină 
stă, e cuvioasă, e pustie, e tristă şi-i bătrînă (L'eglise en ruines se tient la, 
.elle est digne, elle est deserte, elle est triste et ellc. est vieille ). On montre donc 
-comment est l'eglise, co1nment apparaît l'eglise a un mo1nent donnc. Si les 
adjectifs respectifs n'etaient lies qu'au substantif (et cela seulen1ent dans le 
·Cas de changement de la forme de la phrase, DOllS aurions affaire a l'at
tribut et la construction serait la suivante «Biserica cu\1ioasă, tristă, pustie 
:şi bătrînă stă » (L'eglise digne, triste, deserte ct vieille est lâ). Dans ce cas, 
l'adjcctif n'est rattache qu'au substantif dont il exprime la propriete .. 

Par consequent, il ne s'agit pas dans Ies exemples cites ci-dessus d'attrihut 
ou de complement circonstancicl de 1naniere, mais d'un « doplnok » de la langue 
.rou1naine. Les adjectifs ci-dessus n'expri1nent pas par leur valeur lexicologique 
un mode d'action, et par la place qu'ils occupent dans le cadre de la propo
sition ils sont relies non seulement au verbe, 1nais a chaque n1ot e.n particulier, 
ce qui nous determine a ne pas les inclure dans Ia categorie des attributs. 
II en resuite donc que le doplnok possede des parties communes avec l'attribut 
et le complement circonstanciel de 1naniere, sans s'encadrer pourtant dans ces 
.categories de syntaxe. En slovaque co1n1ne en rouinain le doplnok peut etre 
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expri1ne par n1in1porte quelle partie du langage (substantif, adjectif, pronom, 
verbe, etc.). 

!Je « doplnok » exprirne par le subslantif. Nous pouvons avoir deux cas, 
lorsquc le suhstantif est au meme cas que le sujet ou l'objet de la proposi
tion: Exemple: Podpiste sa i \TY ako svedkovia (Iscăliţi-vă şi voi ca n1artori 
(signez vous anssi con1me temoins', Brat sa ' 1ratil z vojny ako dOstojnik Fratele 
1neu s-a întors din arn1ată ca locotenent (mon frere est revenu de l'armee lieu
tenanl). Le sens des propositions ci-dessus est : iscăliţi şi voi că sînteţi martori, 
în calitate de n1artori (signez vous aussi con11ne temoins, en qualite de temoins) 
fratele meu s-a întors din armată şi este locotenent în calitate de ofiţer (mon 
frere est revenu de l'armee et en tant qu'officier il est lieutenant). 

IJe doplnok rendu par le substanti/ au nominali/ exprime le plus souvent 
la fonction, l'occupation du sujct. Exen1plcs en rou1nain: are serviciu ca dacti
lografă la tribunal (elle est en1ployee comme dactylographe au tribunal), ca 
director al şcolii işi duce bine 1nunca (co1n1ne directeur de l'ecole ii fait bicn son 
travail). Fratele meu lucrează ca strungar în ~fabrică (mon. frerc travaille comme 
tourneur a l'usine), etc. Tous ces substantifs expriment par leur valeur gram
n1aticale et lexicologique l'occupation du sujet. 

Le doplnok rendu par un substantif au geniti/. Exerr1ple: Chlapec vybehol 
na ulicu bez c.iapky5• Băiatul H fugit pe stradă fără şapcă (le gar~on s'est 
sau,„(•. dans la rue sans casquette). Le sens de cette proposition peut etre 
rendu ainsi: Băiatul a fugit şi e fără şaJlCă (le garc;on s'est enfui et îl est 
sans casquette), ou, în 1non1cntul cînd a fugit e fără şapcă, nu avea şapcă 
(au moment ou il s'est sauvc il etait sans casquettc, il n'avait pas de casquette). 
En roumain : Mergea în urn1a tatălui (îl inarchait derriere son pere}, le sens 
de la proposition est : inergea şi era în urina tatălui (il 1narchait et etait 
derriere son pere). De obicei t~J ''enea în fruntea copiilors (d'habitude 
il 111archait a la tete des enfants~. De obicei el 'ienea şi era în fruntea copiilor 
( d' ha bi tu de îl n1archait et etait a Ja tete des enf ants . Ces locutio ns preposi
ti ,TPs exigent le genitif et elles ont souvent la meme fonction quc le doplnok. 

Cas du dati/. Exen1ple : Pritel, po1noz nti bezradncmu7 / en roumain : 
J>rit„trne ajută-mi mie neştiutorului (an1i, aide l'ignorant) I„e sens de celte 
proposition peut etre note autre1nent: J>rie.tcne ajulă-1ni n1ie, pentru că sînl 
neştiutor / ami, aide-n1oi car je suis ignorant/ ou ajută-mi inie, celui care sînt 
neştiutor (aide-n1oi, moi qui suis ignorant)„ Dans le cas prcse.nt. îl ne s'agit 
pas d'un complement indirect -- le 111ot «neştiutorului» est une seconde deter-
111ination qui par sa ·valcur lexicologique rend la quaJite., l'etat dans lequel se 
trouve le sujet. Les exen1plcs de ce genre sont fort. peu nombreux en rou
n1ain et nous n,insistcrons pas davantage8 sur ce sujet. 

Duplnok ex1)rime en slovaque par un substantif au «locali/» et a « l' instru
mental » auquel correspond en roun1ain, dans la majoritc des cas, l'accusatif. 
Par exemple en slo,raque: Vklzol nilady clovek sedivom jarniku. (Karvas), 

5 St e fa n H u d â k, Doplnok u akc> lui pudâuai iiaku1n, • Slovenskâ !'CC • Bratis ... 
:~i\'3~ 1952-1953, 1-2, p. 87. 

6 „Limba ro1nîni't", Bucureşti, 1956, p. 170. 
'; rrravnicek, op. cit., p. 152. 
8 Lasă-i şi lui nenorocitului notiţele pentru examen, (laisse-lui a lui aussi~ au n1alheureux 

:1.·~ not~.s pour ]'examen). Exemplcs recueillis dans le parler populaire . 
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soit en rouu1aîn: s-a strecurat tînărul 0111 în pardesiu cenuşiu, le jeune hoinrne 
en pardessus gris s'est faufile. L'expression cn pardessus gris ne conticnt pa~ 
le mode d'action, le mot de deroulcment de l'action exprin1ee par le verbe 
«a se strecura» (se faufiler), mais le sens de la proposition peut etre rendu ainsi : 
s-a strecurat. tînărul om care era în pardesiu cenuşiu (le jeune ho1nn1e qui 
etait cn pardessus gris s'est faufiJe), 011 în morncntu] cinel s-a strecurat era 
în pardesiu cenuşiu (au mon1ent ou: il s'est faufile, il etait cn pardessus gris). 
Voici un e.xe.1nple en roumain: E-ntinsă-n haine albe cu faţa spre altar (vers 
d'Eminescu que nous traduisons ainsi : elle gît en robe blanche, le visagc tourne 
\"ers l'autel). La situation est la meme qu'en slovaque. Les substantifs res
pectifs montrent par leur valeur lexicologigue Ies qualitcs exterieure.s du sujPt -~~· 
pendant l'action exprimee par l'attribut. 

Doplnok exprime par un substanti/: l'instru1ncntal est le cas le plus fre
quent. Exemple: Sedel za stolom s capicou na hlave (Kalînciak), soit en rou1nain 
Stătea la masă cu şapca pe cap (ii ctait assis a table, la casquette sur la 
tete). Le sens de la proposition peut etre rendn ainsi, toujours en roucnain: 
Stătea la masă şi era cu şapca pe cap (il etait assis â table et avait la cas
quette sur la tete), ou In momentul cînd stătea la masă avea şapca pe caJ• 
(au moment ou il etait a table, ii avait la casquette sur la t~te). Le substantif' 
«cu şapca» (avec la casquette) montre qu'au moment de l'action principalt· 
rendue par le \Terbe «stătea » (il etait assis), le sujet avait la casquctte sur la 
lele. En rou1nain Ies exemplcs sont innon1brables. En voici un, tire du mer
veillcux prosateur que fut Creangă. . . . . şi dela o vren1e nemaiauzind nici 
o foşnitură de păpuşoi, nici o scurn1ătură de găină, an1 ţişnit odată~ cu fărnu 
în cap şi tiva la mama acasă, şi an1 început a-i spune cu lacrămi că nu n1ă n1ai 
duc la şcoală măcar că ştiu bine că 111-or omorî (et n'entendant plus depuis 
un certain temps aucun bruissement dans le mais, aucun grattement de poule~ 
j'ai bondi soudain la tete couverte de terre, a la maison chez ma mere, et j'ai 
commence a lui dire en sanglotant que je ne retournerai plus a l'ecole memcl 
si l'on devait n1e tuer) ou, toujours du meme auteur. . . . . şi apoi venea111 
acasă cu sînul încărcat de covrigi, mere, untoase, nuci poleite. . . . . . (puis 
je venais a la 1naison le sein bourre de craquelins, de po1nmes juteuses, dt~ 
noix dore.es". 
. . . . . . . . . Dans le cas present Ies substantifs a l'instru1nental f orn1ent en 
s]O\'aque cr que l'on appele un doplnok developpe, et la valeur lexicologiqut· 
des substantifs des exemples ci-dessus donne la nuance de gradation et. d<· 
qualitc. 

II exist~ en slovaque des cas ou le substantif a l'instru1nental est accon1-
pagne de la particule ca (ako, jako). Par exe1nple: Hovoril so mnou ako s 
dohrym priatelăm: a vorbit cu mine ca (cu) un bun prieten (il a parle aver 
rnoi co1n1nc (avec) un bon ami). l/instru1nental de !'exemple ci-dessus rend 
le caractere du sujet. Le sens de la proposition peut etre rendu ainsi (en rou
main): a 'rorbit cu mine ca şi cum i-aşi fi fost un bun prieten (il a parle avec· 
1noi con1n1e si j'avais etc un bon ami â lui), ou în mo1ncntul cînd a vorbit cu 
1nine in-a considerat bun prieten (au moment ou il a parle av·ec moi ii m'a con
sidere co1nme un bon ami). Nous avons moins de cas de ce genre cn roumain. 
Le doplnok exprime par u11 substantif au cas instrumental accompagnc de 
la particule ako - roumain ca (comme), etant spccifique de la langue slovaquc„. 
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Le doplnok peut etre exprime par un adjecti/, 1node d'expression frequent 
en slovaque comme en roun1ain. Par exemple: Chlapec chodi bosy c'est
a-dire en rou1nain: băiatul umblă desculţ (le gar~on marche pieds nus). L'ad
jectif descul/ (pieds nus) montre la qualite du sujet, qualite qui dirige l'action 
du verbe-base «a umbla » (marcher). Cette nuance est egalement rendue par 
la position de l'adjectif desculţ (pieds nus), dans le cadre de la proposition, 
fait qui le rattache directe1nent au verbe-base et ensuite au sujet. Si nous 
avions eu la construction sui\1ante: Bosy chlapec chodi, en roumain: Băiatul 
desculţ umblă (le gar~on n11-pieds n1arche), l'adjectif bosy ne serait lie par 
sa valeur grammaticale et lcxicologique qu'au substantif (sujet) dont il expri
merait la qualitc Pt il est certain qu'il serait considere comme un attribut. 

En roumain .... şi de-abia a doua zi pc la toacă m-am trezit sănătos 
ca toţi sănătoşii (et c'est â peine le lende1nain vers l'heure de l' Angelus, 
que je me suis reveillc bien portant com1ne tous Ies bien portants ), exemple 
emprunte a Creangă), ou : l-am întîlnit frînt de beat (je l'ai rcncontre ivre-morl, 
litteralement d'ivre-1r1ort (que. j'etais). 

La situation est absolun1ent la men1e qu'en slovaque, sauf que, dans le 
cas de la seconde proposition, le doplnok exprin1e par l'adjectif « frînt » 
ivre-mort exprime la qualite ou l'etat de l'objet et non pas du sujet. 

Le doplnok exp1·ime par un numeral et un pronom se rencontre tres rarement 
en slovaquc. En voic.i quelques exemples: Ty sa prihlasujes do siltă.Ze pruy/ 9 

en roumain: Tu te anunţi în întrecere prin1ul (Iitteralement tu t'annonces 
le premier dans la competition). Prisel jsem prvni ... posledny 10 : am sosit 
primul ... ultimul, (je suis arrive le premier . ... le dernier). · 

Les adjectifs numeraux ci-dessus indiquent l'ordre dans lequel se de 
veloppe la qualite du sujet ou de l'objet. Le ţ;ens propre peut etre rendu ainsi; 
1'u te anunţi în întrecere şi eşti primul (tu t,annonces dans la competition et tu 
es le prernier), ou: Eşti primul care te anunţi în întrecere (tu es le premier qui 
t.'annonces dans la competition). Nous rencontrons en roumain des cas 
semblables : am sosit prima la şcoală (je suis arrivee la premiere a l'ecole), 
Am plecat doi cîte doi acasă (nous so1nmes })artis deux par deux ă la maison). 
Les adjectîfs numeraux prima et doi cîte doi montrent d'abord par leur 
structure l'ordre dans lequel s'effectue l'action du verbe-base. 

Les cas ou le doplnok est exprime par un pronom sont encore plus rares. 
Par exemple Byva sam v izbe, soit en roumain: locueşte singur în cameră (îl 
habite seul dans la cha1nbre). Le sens de la proposition est: locueşte în cameră 
şi este singur (il habite dans la chambre et il est seul). Le pronom t săm t n'indi
que dans aucun cas le mode de deroulement de l'action du verbe-base «a 
locui » (habiter). 

En roumain : n1-am întors acasă I ără el (je suis revenu â la maison sanslui). 
Le sens pro pre est : M-am întors acasă şi sînt fără el Oe suis revenu â la maison 
et je suis sans lui). Normalement le pronom « el » considere comme circonstanciel 
d'association dans la grammaire roumaine, est ici â notre avis, un doplnok, car 
l'association ou la non-association de I'objet ou du sujet pour l'accomplissement 
de l'action principale (exprimee par le verbe-base) est limitee, le sens de la 

5• 

9 St e fan H u d â k, op. cit., p. 87. 
10 T r a v n { C. e k, op. cit., p. 153. 
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proposition etanl le suivant: în mon1entul în care m-a1n întors acasă, sînt fără 
el (au mon1cnt ou je suis revenu a la maison, je suis sans lui). 

Doplnolc exprime par un gerondif. Ce mode d'expression est tres courant 
en slovaque t~t egalemcnt cn roun1ain. 

Par exe1nple ... odisiel s nim 1nedzi druhych hostî usmievajuc sa (Kalin
ciak) ou en roumain; a ieşit cu el printre ceilalţi oaspeţi zimbind (ii est sorti 
avec lui parmi Ies autres hotes en souriant). 

Voici un exemple en roumain: Flăcăii ceilalţi pe dată s-au făcut nevăzuţi. 
iar noi copii ne-an1 întors plîngînd pe Ja casele noastre (Creangă) (Les autres 
gar~ons ont imn1ediatement disparu et nous Ies enfants, nous sommes revenus 
chez nous en pleuranl) . .. iar mama lui Bădiţă Vasile îşi petrecea băiatul la 
Piatra bocindu-l ca pe un mort (tandis que la n1ere de Bădiţa Vasile accompa
gnait son fils a Piatra cn le pleurant co1nme s'il etait mort). Tous ces gcrondifs 
ne peuvent pas 1nontrer le mode de dcveloppement de l'action principale du 
verbe respectif. Par leur construction ils montrent et ils indiquent une seconde 
action, secondaire, qui parachcvc le sens de la proposition entiere. Le sens de 
la proposition peut etre rendu ainsi : a ieşit cu el printre ceilalţi oaspeţi şi z1mbea 
(il est sorti avec lui parmi Ies autres 11otes et il souriait), ou: în momentul cînd 
a ieşit cu el printre ceilalţi oaspeţi zimbea (au rnoment ou il sorti avcc lui parmi 
Ies autrcs hotes, il souriait). 11 y a a la base un verbe sans auxiliaire. 

En slovaque le « doplnok '> peut etre egalement exprime par l'in/iniii/ des 
verbes et par des participes. Par exe1nple; l(edv zbada Helenku prichadzae zo 
~koly s radostou jej bezi oproti (SoltesoYa). Soit en roun1ain: cînd o văzu pe 
Elena venind de la şcoală alergă cu bucurie în faţa ei (lorsqu' il Yit Helent-\ 
revenant de l'ccole ii courut a,·ec joie au-devant d~elle) . 

. . . Tam dolu holo 'ridetv pohybovaf sa clo·veka (Cajak) soit en roumain: 
acolo jos se 'redea mişcîndu-se un om. (la-bas) en bas on voyait bouger un 
ho1nme. L'infinitif en f onction de « doplnok » ne se traduit en roumain que 
par le gerondif et exprime, comrnc d'ailleurs egalen1ent le gerondif, une action 
secondaire qui complete le sens de la proposition au point du vue grammatical 
et Iexicologique. Nous n'avons pas cn rou1Bain de cas seinblables. 

Le « doplnok » exprime en slovaque par des participes. Par exemple· a chla
pcovi dnu vstupivsie1nu, daji1c dukat ho"V·oril (Kalinciak). Soit en roumain: a 
vorbit băiatului, celui care intrase înăuntru, dindu-i bani (il a parle au gar<;on, 
a celui qui etait entre dans la chambre, cn lui donnant de l'argent). 

A ked' si stretnem pana Stefana Levickeho, odvracajuceho sa oda 1nna, 
aby ma nevidei (l{alinc.iak) ou en roumain: şi cînd întîlnesc pe dornnul Levicky, 
cel care se întoarce cu spatele la mine ca să nu mă vadă (et lorsque je rencontre 
l\fonsieur Levicky, celui qui 1ne tourne le dos pour ne pas me ·voir). 

Dans le premier cas le participe « vstupivsiemu » determine le co1nplen1ent 
indirect (băiatului, au gar<;on), rcndant l'action sccondaire du sujct ou de l'objet. 
Le sens de la proposition peut etrc rendu ainsi en roumain : în momentul cînd 
a vorbit băiatului, intra înăuntru (au moment oii ii a parle au gar~on, 
i1 entrait). 

Dans la seconde proposition, le participe « odvracajuccho » deter1nine le 
complement direct rendant l'action du sujet ou de l'objet, action secondaire 
qui co1nplete du point du vue grammatical ct lexicologique le sens de toute 
la proposition. 
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11 ressort de tout ce que nous avons e.xposc jusqu'ici quc le « doplno~ » 
a des parties con1munes a·vec l'attribut et le comple1nent circonstanciel. De 
no1nbreux linguistes ont considere et considerent encore que le « doplnok » 
n'est autre chose qu'un verbe nominal ordinaire. En slovaque con1me en 
roun1ain, le ,~erhe exprin1e !'act.ion ou l'etat dans lequel se trouve le sujet11• 

II se111blcrait, par sa definition, que le « doplnok » exprime la qualite ou l'action 
du sujet et qu'il y a donc a la base un verbe nominal. 

Mais Ie « doplnok » expri1ne egalen1ent dans la me111e 111esure la qualite. 
ou l'action de l'objet, en con1pletant le sens lexicologique de toutc la propo
sition. Par exen1ple: PrC'dstavujen1 Tă este stale inaladeho, soit cn roumain: 
n1i te încl1ipui mereu tînăr (je te vois toujours jeune), Stretilson.1 110 ranenel10, 
en rou111ain: l-am întîlnit rănit (je l'ai rencontrc bless(~). 

On dit en roumain : l-am întîlnit I rînt de beat (jc l'ai rencontre ivre-mort), 
l-a1n auzit cîntînd la pian (je l'ai entendu jouant du piano). 

Dans tous ces cas le « do1)lnok » detern1ine aussi l'objct, ce que ne pcut 
pas faire un verbe ordinaire. Voila donc que le « doplnok » a aussi des parties 
co1nmune.s avec le verbe, rnais ne pcut se confondre avec lui. 

Les <ll'rniers travaux publies en Slcrvaquic considerent le « doplnok » 
cornme un \1crbe secondaire d.e la proposition ou de la phrase respective 12. 

II s'agit donc d'un verbe a r6le secondaire, inais qui co111plete et parfait, 
au point du ·vue lexicologique, la construction de la proposition. II en resulte 
que le « doplnok » est en realite Ja partie de la proposition formee par un 
substantif ou par llil adjectif qui se rapporte au su.jet, etc. oti la partie de la· 
proposition formec par un verbe au gerondif, au participe ou a l'infinitif et se 
rapportant au sujet, n1ais cette partie de la phrase qui se rapporte au sujet a 
ses proprietes, et ce verbe a scs proprietes qui exprin1ent la qualite ou l'action 
secondaire du sujet 011 de l'objet de la proposition respecti\1e. II constitue. un 
genre de s:yntaxe independante ayant ses partic.ularites 1>ropres. 

Selon nous, en roumain, le « doplnok » slovaque est un verbe sccondaire 
ayant ses particularites, mais a.ussi des partics co1111nuncs avec l'attribut, 
le con1ple1nent circonstanciel et le verbe principal, avec lesquels il ne pelit. 
toutefuois pas etre confondu. C'est un "\i"erbe de ce genre qui, en del1ors de la 
qualite ou de l'action du sujet ou de l'objet, exprime et nuance I'action ou 
la qualite niodale dans le but de parachcver la construction au point du ·vue_ 
gram111atical et lexicologique. Nous deno1nmons ce genre de s:ynlaxc verbe· 
circonstanciel, reconnaissant la precision qu'elle apporte au point de vue 
gramn1atical et lexicologique a la syntaxe de la Janguc rou1naine .. 

11 P a u 1 i n y -S t o l e „ l{ u z i c k a Gramatika sloite1H:keho jazyka, l3ra t isla Ya ~ 195•>. 
" l>opJnok 'I) -·- d(·finition - p. 3[). 

12 .J o z <.' f lţ u 1. ic k a~ Skla<lba neurcitku, l~ratislava, '19z,n, p. 14:). 

https://biblioteca-digitala.ro



B. BecKv „ 

PYMblHCKOE BJIH)IHHE HA CHHTAKCYIC CEPBCKOfO 
nHAnEKTA B BAHATE 

CoaMeCTHoe npo>KHBaHHe s BaHaTe lleThipex Hal{HOHexJibHOCTeli pyMbIH, 

cep6oB, eeHrpoa H HeMuea - HMeJio CBOHf\f nocJJeACTBHeM pH):( B3aHl\1Hblx • 
BJIHflHMH, KOTOphle npOHBJI5HOTC51 BO BCeX OTpaCJI5IX >KH3HH H OCOOeHHO 

33MeTHbl B Sl3bIKe. 

B 3TO~t OTHOllleHHH, B3aHMoo6meHMe l\.te*AY py~1h1Ha~111 11 cepoaMH 

3aHHMaeT nepsoe MecTo BBHAY cJie,uy10w.11x ,nsyx coo6pa>KeHHH: 
Bo-nepBhIX 3TH CBH3H Hf\1e101 6oJibWYIO AaBHOCTb. flo CBH):leTeJibCTBY 

ueKOTOphIX HCTOtIHHKOB KpoaThI, n poiKnna1-0mwe B Ka pawe, npHIIIJIH CIDAa 

H3 BocHHH, aaHHTOH ryp Kal\1H ~1e>1<;i.y 1434-1443 rr 1 . 06~eHHe pyMhIH 

c cepoa~u-1 Ha TeppHTopHH AYHalicKoii paBHHHbI Bocxo,JJiT K Ha4a.ny XVIII 
BeKa' HeMUbI >Ke H BeHrpbI noceJIM1.:rJHCb 3,l(eCb ropa3,l(O IT03JKe. 

Bo-BTOphix, IIHC~10 pyMhIH 11 cep6oB B ce.nax co C!\1emattHbIM Hace„TJeHHeM 

ropa3~0 60Jlbllle, He>KeJIH IIHCJIQ BeHrpOB H HeMeUeB, He roBopH y>Ke O TOM, 
qTo a BaHaTe cymecTsyeT MHoro ceJI, Hace.neHHhIX TOJibKO py1'.1hlHaMH H 
cepoaMH. BJiaro)J.apsr 3TOl\1Y, cep6hr Hay11HJIHCh pyMhIHCKOMY 513hIKY. C 
.Apyrow cropoHbI, H pyMhIHhI ycaa11saJIH cep6cKM ti H3hIK, H 9TO ti_B YH3bl11He 

OCTaBHJIO r.11y60KHe C.'1e)lbl B o6oHX H3bIKax B ropa3Â0 6o~1Ibllle.H Mepe, qe~1 
HeMeUKoe H BettrepcKoe B„'lH.HHHe Ha cepocKHH H pyMhIHCKHH H3hIKH H 5aHaTe. 

BJIHRHMe pyMhIHCKoro H3hIKa Ha cep6cK11li H3hIK B 5aHaTe CKa3aJIOCh 

B OCOOeHHOCTH Ha JieKCHKe, Ha CHHTaKCHCe H MeHbllle Ha ~1opcpOJIOrHH, HO 

cymecTBYIOT H ~iHeH:H~, cor JiaCHO KOTOpbIL\1 3TO BJIH H HHe pacnpocTpa HHeTC51 
T3K>Ke H Ha ct>oHeTHKyl. 

CaMoMy HHTepecHoMy u B To ~e BpeMH caMoMy 3HaqHTe~LHOMY anHH
HHIO nOABeprc5I CHHTaKCHC, XOTH ccpepa 9Toro B • .rIHHHHH .II.OBOJlbHO orpaHH ... 

lfeHa. 
B 3TOf\1 OTHOllleHHH HHTepeCHO OCT3HOBHThCH Ha Tpex xapaKTepHblX 

qepTax, OTHOCSIUJJIXCH K 6aHaTCKOMY _zt.HaJieKTY cep6cKoro 513b1Ka: 1 YĂBO
eHHe 11'lH1IHOro MeCTOHMeHHfl B ~aTenbHOi\1 H BHHHTe,7lbHOtvl na,n_e>Kax e;:(HHCT

BeHHOro l{HC,na; 2 ynoTpe6JieHHe BHHHTeJibHOro rra~e>K:a Bl\tleCTO npe,UJIO

M<Horo H HHOr.lla BMeCTO TBOpHTeJlbHOro; 3 nepeMew.eHHe 3Hl{"'IHTHK. 

1 CM. O. ''I a sic, l-Jrv<1ti u lltillll!JISkoj. Dcogracl, 1 ~•28 cTp. 12. 
~ CM. l>r. I. Pop o'" ic. Hcmopuia cpncK.oxpeamcKoc„ je3uKu. f-loBH (:a.u, 1955. 

CTp. 135. 
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I CymecTBoBaHHe B cep6cKo-xopBaTcKoM 5I3hIKe ,n_"''lMHHbIX H KpaTKHX 
$op1.f JIHtIHoro 1\-IeCTOHMeHHH B ,naTeJibHOl\1 H BHHHTeJJbHOM ITaAe>Kax 
(MeHH' MH; Te6H' TH; f\ieHe, Me; Te6e' Te H T. I1.) H CXO,t\CTBO 3THX <PoPM' 
Ka1< B CMhICJIOBOM 3HatieHHH, TaK H B npoH3HomeHHH, c cpopMaMH pyMhIHCKoro 

st3hIKa (inie, mi; ţie, ţi; pe n1ine, mă; pe tine, te H.T.n.) Be"rio K )'nO

TpeoJieHHIO .3THX ~BOHHhlX <PoPM MeCTOHMeHHH B o6opoTax c ,1\aTeJibHhlM 

H BHHHTe,nhHblM nat(e»<aMH B pa3rOBOpHOM 513bJKe 6aHaTCKHX cepooB. 

MeHH 1'iH ce llHHH (4HHH MH ce, HJIH l\ileHH ce tIHHH-JIHT H3hIK) HJIH >Ke: 

MeHe Me OOJIH rnasa (BoJIH Me rJiaBa, HJIH MeHe OOJIH rTJiaBa-.TJHT H3hIK) 

Te6H TH je Ka3aO (Te6H je Ka3aO-HJIH-Ka3aO TH je„JIHT H3bIK) 

3-rH cpopMhI nerKo oonncHHMhl nocpeACTBOM pyMbIHCKHX Bblpa>KeHHH: 
Mie mi se parc; Pe 1nine n1ă doare capul; Ţie ţi-a spus (MHe Ka:>KeTCH; y 
MeHH 6oJIHT ro.rioBa; Te6e cKa3aHo). 31-o .HBJieHHe xapaKTepHo AJJH R3bIKa 
scex oaHaTCKHX cep6oB, HO BCe:/Ke OHO He HMeeT npeHMyw.ecTBeHHOfO 3H8-
4eHJ.IH. HapH,n_y c 3TOH cpopMoH ynoTpe6JIHIOTCH H cpopl\-Ihl, cnolicTBeHHhie 
cepoCKOMY CHHTaKCHCY. Bce JKe B nponopnHoHaJibHOM OTHOllleHHH ynoTpe„ 
6neHHe nepBoii cpopMbI, noHBHBWeHCH no)( BJIHHHHeM CHHTaKcRca pyMbIH

cKoro SI3hIKa, 6onee pacnpocrpaHeHo. 
2 ,llpyrHJ\.I xapaKTepHblM HBJieHHeM iAJIH 6aHaTCKoro ~Ha"ieKTa cep6-

CKoro H3bIKa HB.rIHeTCH ynoTpeoJieHHe BHHHTeJihHOfO na~e}l<a B~teCTO npe)l
JIO>KHoro' a MHor,na H Bl\oleCTO TBOpHTeJibHOro. 3-ro OOoHCHHeTCH B nepByJO 
01.1epeJI.b TeM, tJTO B pyMhIHCKOM H3hIKe He cymecreyeT TBOPHTeJibHOro .w 
rrpe~JJO>KHoro na,l1eJKeH:. 

B 6onhWHHCTBe rpal\taTHl.JecKHX nocrpoeHHH 6aHaTcKHe cep6b1 He c11H -

TaK>TCSI c xapaKTepoM r JiaroJIOB (s JIHTepaTypHOM H3bIKe BHHHTeJlbHblii 

na)\e>K )7IlOTpe6JJ5IeTcH npw rJiaronax, yKa3blBaIOmHx ABH}l{eHHe, a npeAJIO>K
HbJH - np11 r JJaronax, Bb1pa:>KaromHx. ,n:encTBHe Ha MecTe). 

HanpHI\fCP: 
,llattac Hl\eM y TeMHllIBap H cTaHyje~i y TeMHIIIBap (Y TeMHillBapy

JlHT H3bIK) 3TH Bbipa>KeHH.SI TO>K)\eCTBeHHhI c IlOCTpoeHHHMH: -~stăzi plec la 
Timişoara şi I„ocuiesc în 1~imişoara. (Cero,n_HH si e"JJ.y B TH!\otHmoap y; 5I >KHBY 
a Tn~1Hl.lloape). 

O~HaKo rpaMMaTHqecKoe rrocTpoeHHe: J yqe cal\1 Aorno y TeMHUIBapy, 
H ApyrHe, no,no6Hbie HM, KOTOpbie BCTpellaJOTCH JlOBOJibHO qacTO, ~OK83bl
BalOT, qŢQ 6aHaTCKHf\o1 cep6aM 3HaKOl\iia <Pop Ma npe;I_JIOJl<HOfO na~eLKa' HO 

OHH ynoTpe6JI.HIOT ee HenpaBHJibHO. 
B HeCKOJibKO MeHbilleH CTeneHH, HO ace >Ke AOBO.HbHO llaCTO, ynoTpe

OJIHeTCH BHHHTeJlbHbIH naAe.>K Bl\iecTO TBOpHTe • .ribHOro: JlaMna BHCH Ha,ll 
KJiyny H.rlH >Ke: Ilo}l KlbHfY je je,r(Ha xapTHja (JlaMna BHCHT Ha,n CK3MbeH ~ 
Tio,n KHHfOH JJe>KHT 6yMara). 

3-ro noc~e~Hee HBReHHe orpaHH4HBaeTCH TORhKO TIOCTpoeHHeM c npe~„ 
„1oraMH, ynoTpe6JIHeMb1AofH H c BHHMTeJlbHbIM na,ne>KoM. 

3aTo TBOpHTeJihHhIH na~em 6e3 npeJJ}Iora, B TOM cJiy11ae, Kor,na yKa-
3hIBaeT opy)lHe )leHCTBM H, H TBOpHTeJJbHhlH c -npe~JIOrOI\-1 (c' ca), KOf)la 
yKa3bIBaeT accounaUHIO (co,neHCTBHe, cMeweHHe) - ynoTpe6JIHeTcH npa
BH..TihHO: IUeTaM c MojHM ,npyroM H.nH: 11,l\el\I TpaMBajeM. 

3 TonHKa 6aHaTcKoro .l(HaJieKTa cepocKo-xopBaTcKoro H3b1Ka noTep

neJJa TaK>Ke H3BeCTHhle H3MeHeHHH BCJie)J.CTBHe 3aHMCTBOBaHHH HeKOTOpbIX 
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pyMhIHCKHx rpaM~taTH'4:eCKHX o6opoToB. HaHooJiee pacnpocTpaHeHHblM H 

HaHoo.nee 011eBHAHhJM HBJieHHeM 3Toro poAa HBJif.leTcH H3MeHeHHe MecTa 

9HKJIHTH KH H' B rrepsy10 04epe,llh' B r JlarOJ1bHbJX cpopMax. 

TaK, HanpHMep, <jlopMbI: CM 6HJia TaMo; CaM neso (neBao) necMy; 
cy AOllJJIH He.KM JDYAH, npe){craBJTHJOT cooow AOC~7lOBHbIH nepeso,D- pyMhlHCKHX 
ot5opoTOB; ... ..\i fost acolo ; a1n cin lat un cîntec ; au ·venit nişte oan1eni. (Îbl 
6bIJI TaM; 51 cnen. necH10; C1o;ta npHllIHJIH KaKHe·TO JllO~H). 
· B 3THX cJiy11aHx, a TaK>Ke a HHhix, rJiaroJihHaH 3HKJIHTHKa (KpaTKaH 

cjJopMa r~arona jecaM) nepexo~HT Ha nepsoe MecTo, TO ecTb nepe~ «AeH
CTBHTeJibHbll\it rJJarOJibHblM npH.i'laraTeJibHhlr..I» (npoTH_B npaBHJia, corJiaCHO 

KOTOpOîvlY r Jiaro • .rJhHaH 3HK • .rIHTHKa CTOHT BCerAa' 3a HeKOTOpbIMH HCKJIIOlie

HH.HMH, Ha BTopoM l\1ecre: o Ho c11 Tal\iIO. 
3-ra cpopMa, no CTpaBHeHHlO c JI.pyrHMH' BbIWeyKa3aHHbIMli' HMeeT 

6oJiee lllHpoKoe pacrrpocTpaHeHHe H Bc1peqaeTCH, KaK B IlpHr..1opbe, TaK H 
B BOCT01lHOH t1aCTl1 5aHaTa' a T3KiKe B HeKOTOpblX Apyr0x o6JJaCTHX 3 • 

KoHetJHO, TOnHKa oaHaTCKoro AHa . .rteKTa aoo6me coxpaHHeT xapaKTep 
cepocKo-xopBaTCKOfO H3bIKa, paBHO I<aK H BeCh ero C.HHTaKcHqecKHH 

yKJia)1-. Te:rv1 He 1'-Iettee H3MetteHHH, npoHcwe~wHe s He~1, noA BJIHHHHeM 

pyMhIHCKoro H3bII{a, ~OBOJJbHO 3HatJHTeJihHhI H r.ny6oKH H 3ac.11y>K11BaIOT 
Toro qŢQQhl o6paTMTb na HHX BHHM3HHe. 
---------
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lla.Jiep11a RocTal\e~1 

OBIUHOCTb TEPMHHOJIOfHH «PYCCKOVI nPABllbl» 
H PYJ\1bIHCl(HX CPE,UHEBEKOBbIX IlAM5ITHHI<OB 

CTpH~iteHeHHe cpaBHHTe.'IhHoro MeTO)la B o6nacT.H H3yt.1eHHSl o6w.ecTBa 

H ero OCHOBHblX HHCTHTYTOB HBJIHeTCSI Moryt1Htvf opy}KHe~i B pyKax HCTOpHKa. 

11cnonb30B3HHe 3TOro MeTo;i.a C'faHOBHTCH oco6eHHO ueHHblM npH H3y11eHHH 

OT)laJieHHhlX HcTopnt1eCKHX 3nox, 6e)(Hblx 1'.faTepHaJiaMH H no3TO:\ty He~ocTa
TOllHO HCCJle'°'oBaH~hlX. 

ConocTaB.rieHHe O,AHopo~HblX COUHaJlbHblX HHCTHTYTOB n03BOJIHeT ycTa

HOBHTb HX o6mue OCHOBHbie qepthl H Ha OCHOBaHHH HCTOLIHHKOB' Kaca

lOlllHXCH HCTOpHH ApyrHx HapO;{OB, 3ano„'JHHTb npooeJibl. 
Hcxo~HbJMH ~fOl\ieHTa~1H cpaBHHTe„'lhHoro H3ytieHH51 SIBJJSieTcH ycTaHoB-

,,,,, u o 

JieHHe oow.en TepMHHOJ10rHH' H3JIH'llHe KOTOpOH 1103BOJIHeT npe)lno.HaraTb 
H o6~HOCTb HHCTHTYTOB. 

HacTosimee HCCJieAoBaHHe nocTasu„10 csoeA ueJII>IO ycTaHOBHTb o6ru ... 
HOCTb TepAiHHOJJOfBH «PyccI<OH npaBAbl» H PYMhlHCKHX cpeAHeBeKOBblX 

HCT011HHKOB. A ,ilaJJee, ncxoJ(H H3 Ha"riHttHH o6meii TepMHHOJIOrHH pycc1<HX 
H pyMblHCKHX HCTOllHHKOB, nonh1TaTbCH ycTaHOBHTb 061..UHOCTb npasoBbIX 

V 

noH51THH H HeKOTOpblX IOpM~Hl.leCKHX HHCTHTYTOB. 

J13yt1eHHe Hop~i npaaa py~tbIHCKoro HapoJJ-a B cpeAHHe aeKa 3aTpy,n_
HHeTCH TeM, tJTO JlO Hac He AOlliJJ H naMHTHH KH p Yl\ibIHCKoro 3a KOHO).{aTe..1b -

CTBa. Ilepabre 10pH;u-111ecKue c6opHHKM noHBHJIHCb JJHWb B cepet\HHe XVII 
BeKa. CTaBHnCH, npaBAa, Bonpoc o cy1uecTBOB3HHe oonee paHHHX 3aKOHO

.JaTeJibHblX c6opHHKOB ; HO 3TH rrpeAnOJlO.>KeHMH He no~TBepAHJIHCb HCTOpH

~eCKHMH ~aHHWMH. TaK, B cneuHanbHoA nHTepaType o6cy*AancH aonpoc 
o cy~ecTBoBaHHH c6opHHKa XV aeKa, nepHo~a npas„1eHMH AneKcaHJI.pa 
-1o6poro. 

Ilo3TO:\ty aopMbl pyMhIHcKoro cpeo)la„·1bHoro npasa H npaaoay10 cHc
:·e?\1y npHXO~HTCH BOCCTaHaBJIHBaTb Ha OCHOBe aKTOBblX' JJeTOilMCHbIX H 

JpyrHx MaTep0anoa. BoccTaHaBJIHBaH pa3JJHl.IHbie acneKTbJ PYMbIHCKoro 

ţ>eo,!{aJ1hHoro npasa B nepHOA ero pacl.lBeTa, HMeel\t BBHJtY r JiaBHhIM 06paso~1 
ocHOBHbie MOMeHThl yroJ10BHoro npasa H ero npouecca. 

Dapa„'IJieJibt1oe H3ytiettHe TepMHHOB « PyccKoii TipaBAbl» H PYMhIHCKHX 
~pe.JHeBeKOBblX HCTOqHHKOB npHBOJl.HT K ycTaHOBJleHHIO o6meH TepMHHO-
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JIOrHH. Cyw.ecTBYIOT oomHe repMHHbI Bblpa>1<a10mue H,AelO upasa: npa8da, 
3Q,J(,()H, Kpu8aa. ,UpyraH cepHSl TepMHHOB KacaeTCH pa3JI0qHblX BHJI.OB npec
TynJieHHH: 20Aoea, pll36ou, CBaOa, mamb6a. B o6naCTH yronosHoro npo-

.., 
l.lecca HCKJuoqHTenbHhIH HHTepec npeAcTaBJIHeT npone'Aypa «roHeHH.ff cJieJI.a», 
xapaKTepHaH ~JIR opraHH3aUHH TeppuTopHaJibHOH o6mHHbl. DleJI.yeT yKa „ 
3aTb H Ha J(pyrHe OOilJ.He TepMHHbI, o603Hal.lalOJ..UHe COUH8JlbHbie KaTeropHH: 
./l10au, tte./lRab, CMepObl, XOllOnbl, asopRHe, coceau HJIH >Ke OTHOCSII.l(HeCH K 

o6mecreeHHOI'tty ycTpoiicTey: pa6oma, cAy01C6a, iJpy'1CuHa, ~epe6uu, nocaiJ, 
osop, moBap, mopz, ypRaHuK. H Mttoro ApyrHx „ 

y CTaHOBJieHH:e o6mHOC'fH TepMHHOJIOrHH B o6JiaCTH cpeo~aJlbHOro npaaa 
no3BOJIHeT npe,nnoJiaraTb, l.fTO 3a o6mHMH TepMHHaMH CKpbIBaIOTCH H TO>K

JJ.eCTBeHHble 10pH)(H11ecK11e HHCTHTYTbI. B liCTopHtJecKoi1 H 10pHAHqecKoif 
JIHTepaType He pa3 BhlCKa3bIBaJIOCb MHeHHe o cyrqecTBOBaHHH o6mux HOp~t 
npasa y c~aBHHCKHX HapOAOB H o TOM BnHHHHH, KOTOpoe C..1aBHHe OK83W
Ba • .'IH Ha coce~HHe Hapo~bl. 

B .n.rpeKoa B caoefl cTaTbe «PyccKaH Tipas){a» H ee CJiasnttcKoe 
oKyLl{eHHe» yKa3hIBaeT Ha tSoJibIIIoe tJHCJio o6mHx TepMHHOB B pyccKoM 
npaBe H B cJiaBHHCKHX «TipaB'Aax» 1 . 06utHOCTh TepMHHOJiorHH H o6w.HoCTb 

couHanbHhIX HHCTHTYTOB noAllepKHBaeT cyu~ecraoBaHHe KYJihTYPHO„HCTO-
" pHlleCKHX CBH3eH pyccKoro H cJJaBHHCKHX Hapo)loB, yxoJ{HLUHX CBOHMH 

KOpHHMH B o4eHb Aa~eKoe npomnoe. B.n. fpeKoB noA4epKHsaeT ueneco
o6paaaoctb rrapaJL„11eJlbHoro 113y11eHHSI «npaB~>~ H 6o-.1blllYIO noJih3Y 3Toro 
H3ytieHH.H, TaK KaK OHO cnoco6cTBYeT 60.1ee rrpaBH.'lbHO::\lY rIOHHl'v1aHHK) 

HOpM npaea y cnaBHHCKHX HapoAOB H rosopHT «O c~aBHHCKOH o6~HOCTH». 
«PyccKaH npaB~a» B3HTafl B OKpy.>KeHHH .npyrHx CJiaBHHCKHX 38KOHO,lla-

TenbHblX na~151THHKOB' AenaeTCff ,l.1151 Hac nOH.HTHee, HCHee H Be.TJHlleCTBeH

Hee» 2 • HopMbI pyccKoro npaBa TaK >Ke KaK H aHaJioruttHhle 3aKotto){aTeJib
cTsa c~aBHHCKHX HapoAOB He HBR~IOTCH pe3ynhT3TOM HHOCTpaHHoro BnMH
HHH' a HTOraMH BHyTpeHHero COUHaJlbH0-3KOHOI\tHqecKoro pa3BHTH 51 Ka>K-

l(Oro cnaBHHCKoro Hapo,n:a. CoaeTCKHH 11cTopHK yKa3b1aaeT TaK.iKe, llTO 

«npaJIJJeJibHOe H3yIIeHHe 9THX naMHTHHKOB no3BOJI51eT oonee nonHo pacKpblTb 
o6IIJ.He 3aKOHOMepHOCTH ct>eoAaJIH3Ma y CJiaBHH, OHO ll03BQ„151eT pacwupHTh 

u 

HalllH npe,D.CTaBJ1eHHH o COl(H8JlbHOH HCTOpMH Ka:>K)\oro c~1aBHHCKOro ttapo;(a 

B OTJI.eJlbHOCTH, rI03BOJIH€T npocne'°'HTb 3BOJ110UHIO OTAe • .:IbHhJX o6mHx "°'JISI 

HHX HHCTMT)'TOB» 3
• 

Ha 6onbwy10 no.'lh3Y cpaBHHTeJib11oro 113yt1eHH5I HOpM npaaa y c„TJaBHH

cKHX Hapo.noa H HX coce~el1 yKa3hIBaeT 11 C. B. IOUIKOB, 06cy)l{~aH eonpoc o 

npocTpaHCTBe ,neucTBHH «PyccKoli IlpaB~bI», C.B. 10rn1<0B roaopHT: «ECTb ace 

~aHHbie nonaraTb, ttTo HOpiMbl pyccKoro upasa H, B tJaCTHOCTH, PyccKoff 
OpaBAbI «Mor • .1IH s TOH HJIH HHOH cTeneHM noBJIHHTb Ha pa3BBTHe c„1aBHH

cKoro, cep6cKoro, 6oJirapcKoro, no.nhcKoro H tJeu.rcKoro npaAa. HaM KaiKeTCfl 
4TO coaeTCKHe HCTOPMKH _noJI>KHbI nocTaBHTb 9TOT aonpoc, HecMoTp51 Ha 

sce ero TP y .llHOCTH » 4 • 

1 o l13eecTHSI AKaAel\tHH HavK CCCP, CcpHSI l1cTopu11 H <f>unococpHH», :\\. ( 1953). 
·roM X , N2 2, cTp . 113. „ 

2 TaM >Ke, cTp. 114. 
3 TaM >Ke, cTp. 114. 
4 C. B. IO u1 I< oe, PyccKaJL llpooiJa, ~~OCKJ\a, ) 950. cTp. 374. 
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Bonpoc o cpaBHHTe.lJhHOM H3ylleHHH cou0aJibHbIX HHCTHTYTOB 11 

HopM rrpasa ObIJÎ nocTaBJieH H B PYMhiticKoli HCTopu11ecKoti JJHTepaType. 

H. Hopra B cBoeM Tpy,ne «06~HH xapaKTep HHCTHTy"TOB 10ro„BocT011aofl 
EaponbI» yKa3hlBaeT Ha OOJihwoe cxo,ncrao pasJinqHhIX couHaJibHbIX HHCTH

TYTOB y Hapo)(OB, HaceJIHIOIUHX 10r H BOCTOK EBponhI. lf3y11aH rJiaB

HhIM o6pa30M oomecrBeHHYIO :>KH3Hb y CJiaBSIH EaJIKaHCKOro nonycTpOBa, 

.H. Hopra roaopHT: « IJTO BHe BCHKoro coMHeHHH HX HHCTHTYThl B03HHKJIH 

Ha ,apeBHeH OCHOBe CJJaBHHCKOH OOIUHOCTH»5 • H. 11opra He orpaHIIIJHBa

eTCH conocTaBJieHHe~i pa3JIH~HbIX 3JieMeHTOB, xapaKTepHbIX ){JISJ o6me-
u 

CTBeHHOH *H3HM c.naBHHCKHX Hapo,[loB n pyMhIH 3noxH cpe~HeaeKoBhH. 

·Ou yTeep.IKJI_aeT, 4TO ,I\a>Ke B nepaoli IIeTBepTH X X BeKa coxpaHHJIOCb 
6o.TibWOe CXO)I_CTBO B cpoprvrax oomecTBeHHOM }KJl3HH 3THX Hapo,l{OB. KaK 
Ha HaH6oJJee HPKHH npHMep 3TOro CXO~C1'Ba OH yKa3hlBaeT Ha ):(epeBHIO: 
«Py~fhlHCKoe ce.110, cep6cxoe ceno, 6oJirapcKoe ceJio, H.TJH }Ke ceJia Ha Tep
pHTopHH <J>pa1r0M, KpoMe pai1:oHoB, Haxo).(HlllHXCH B oonacTH noMopbH. . . 
. ece OH.U oauHaK08ble » 6 • OH YKB3hlBaeT Ha CXO):(CTBO B nJiaHHpOBKe CeJI' 

U V 

nocTpOHKe JlOl\.IOB, xo3HMCTBeHHoro YKJia,na, yTaapH, O)le>K,r{hI, Hapo){HhIX 

nJJacoK H neceH. 

Y cTaHaBJIHBaH BhillleyKa3aHHoe cxo~CTBO, H. Hopra yTBep>K)I.ae-r, qTo u 
COUHanbHhle HHCTHTYThI 6aJIKaHCI<HX HapOAOR ,l(OJl}KHbl HP.1eTb MHOrO OOIIlero 7 • 

Cxo,l\HaH TOIIKa speHHn 6b1Jia BbICKa3aHa H 11. K. <l>HJIHTTH no noBOJlY 
H3y11eHHH y pyl\tbIH J(penHeifrnHx iopHAHlieCKRX HHCTHTYTOB. Onpe.neJISifl 
cpe)(HeBeKosoe rrpaao, rJiaBHbI~t o6pa30M 1caK yroJJoBHoe npaso, 11.K. 
<l>HnliTTH yTBepJK;:r_aeT, 4TO HCTopH.0 pyMhIHCKoro yroJIOBHoro npaBa HeJih351 

noHHTh, He u3yqHB ApeaHero yroJIOBHoro npasa coce;:(HHX c HaMM Hapo;loB. 
HapaBHe c pHMCKHMH H BH3aHTHHCKHMH 3JJeMeHTaMH 11.K. <l>HJIHTTH yKa-

3hIBaeT Ha Ha.riHllHe H ,npyrHx ocHoB Harnero )(pesHero yro„TJoBHoro npasa, 
KOTOpbie 6e3 COMHeHH5f HaXOĂHM B BapsapCKHX CHCTe~iax Hapo~OB, r.1aBHblM 

o6pa3oM y cnaBHH, ytJaCTBOBaBlllHX B o6pa3oBaHHH py?\1blHCKoro HapoAa 8 • 

YcTaHaBnHBa~ o6mHoCTb MHorHx pyMwHcKHX H cnasHHCKHX couHanh
HbIX HHCTHTYTOB, py:i\1bIHCKHe yt1eHh1e r JJaBHhIJ\.t 06paaoA-1 11t.1e10T aau,ny 
tO>KHO-cJiaBHHCKHC ttapOJlbI. Ho orp aHHljHBaH csoH Ha6JIIO)I.eHHS1 TOJibKO 

o6JiaCTblO 6aJJKaHCKHX Hapo~OB, HX BhIBO~bl He flBJ1.HIOTCH pesyJihTaTOP.t 
scecTopoHHero Hsy11eHH.fl MaTepHaJia. HeooxoAHMO pacIIIMpHTb paMKH cpa
BHHTeJibHoro H3yl{eHHH COUHaJihHbIX HHCTHTYTOB, HatJaToro 11oproH, H 

BBeCTH )lpyrHe 3JieMeHTbl, Kaca10mnecS1 HCTOpHH BOCTQqHhlX H 3ana,l{HbJX 

CJI3B5IH. 

ll 

y CJJ38HHCKHX HapOJlOB H.l(eH npaBa Bblpa>Kena B fiOHHTHH npaBabl -
KaK o6beKTHBHOH cpopMhJ npaaa. 3-roT TepMHH BCTpeqaeM B ApeBHeHIIIHX 
naMHTHHKax CJiaBHHCKoro npaBa. B (( PycCKOH npaB;\e )) OH ynoTpe6JIH
eTCH c pa3HbIMH 3Ha'-IeHH HMM: rrpaao' cnpaBe)(JIHBOCTh' cy,a' npHCSira' 
. ---------·--

3 N. .J o r li( a. IA1 caractere cummu11 dt's insliluli1J1zs de Suci-est de l' Europe, Paris~ 192~), 
c-rp. 3. 

6 TaM JKe, cTp. 3--4. 
7 Ta M >Ke, cTp . 8 . 
8 L C. Fi Ii t l i„ l)e.'f)pre l!P.<:hiu.l <lrepl pe.noi rnrnin, Byxapecr, 1928, CTp. 3. 
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HCnL1Ta1-111e (op,aa.1HS1), onpaa,aaH11e no cyJJ.y. A KpoMe Torri rrpaB.l(OH ua3bI
BaJIHCb H ca~fhie aKThI H c6opHHKH 3aKoHOB H 06h1ttaes. 

B py~fhIHCKHX HCTOt.IHHKax XV ae1<a, Han11caHHbIX Ha J(pesHec.naBHH
CKorvt H3bIKe' Mbl TaKme BCTpetiaeM TepMHH npaB,na; OH 0003HaqaeT pa3-
Hble rroHHTHH, KaK 3To OhIJio OTMeqeHo H B ApyrHx cJiaBHHCKHX nal\iHTHHKax. 

TepMHH «npaa,na» qacTo scrpe11aeM B PYMbIHCKHX naMSITHHKax, KOr,ll.a 

pet.Ib HAeT o npase, B 3Ha11eHHH npasa B ooneKTHBHOM CMb1~1e. Oco6eHHO 
qacTO OH. )TflOTpeOJI5leTCH B naM.HTHHKax, OTpa>KaIOl.I.\HX ToprOBble CHOllleHHH 

Me>KAY py~tbIHCKHMH KHH.>KeCTBal\ttH H B palllOBOM. B CBR3H c pa3.TIHt1HbIMH 

ToprOBblMH c)1_e.nKaMH B03HHKa . .TIH MHOrO'LJHC.HeHHhte KOHQl.i1HKTbl' ~Jl51 ype· 
ryJJHpoaanHH KOTOpblx nocTpa'AaBIIlHe npH6eraJIH K 3a~HTe pyMhlHCKHX 

rocno):{ape.H. TaK, s 1476 roAy Bacapa6a, rocno,r(apb BaJiawcKo.H 3eMJIH, 
Bhlpa11<aeT Hey;\oBOJlhCTBHe B cBoeM nHChMe K nb1prapaM BpawoBa, no 
noBOJlY Hana,AeHH.H ceKJI.HpOB Ha TeppHTOpMIO BaJiaxHH. Y Ka3hrBaH Ha 

Hap)'WeHHe MHpHbIX ToproBbIX cHoUieHHH Me}K,ny BaJJaxHeti 11 BparnoBoM, 

rocnoAapb roBopHT B nHChMe: «ll ,\31\! A" c·"„\'' ,\,rkif~HA\ u;l,,K,\S; 1~~tKo ct 
C"I\,\\ ~RftJJttA, d \V"r Kdc Kll,·\H•" HH EA"'' 11p.iK,-\„\ HICT»9 • Bb1pa)KeH11e «HH 1,\H,\ 

HiJdK;\d Hfc·r» yKa3hIBaeT Ha TO, 1ITO BJiaCTH Bpawoaa nocTynaJOT He no 

npaay, HapymaJOT rrpaso. 
B 1508 ro,ny opaWOBCKHe norpaHH4HHl{l:i orpa6HJIH H H36H • .11H BaJiallI

CKHX KYilUOB. B CBH3H c 3THI\1 Pa)l.y Boeso;i:a oopaw.aeTCfl K llbiprap.HM 

BpailloBa, yrpo:>KaH 3aKphiTb rpaHHU.Y, TaK KaK HX JlIO.LIJI nocTynaroT «liE.3 

n1),\K)..\ H &E3 3'1K~H» 10 • B ;tpyro?\1 nHCb~te ( 1496 - 1507), HanHcaHHOM no 
u ~ ~ 

IIOBOJlY He,nopa3yMeHHH, B03HHKUIHX B CBH3H c TOproB.:leH. Ba~laUICKHH 

rocno)(apb Tpe6yeT, qT06h1 6parnoBCKHe KynubT co6a10Aa~1n «npaB;\y»: 
«t\H~ CE llf"rf x11,u111~rH c·h. np,\K),~''' H nJI' llfŢE x~ ... \H•rH c 11p,u~).~1\\)) 11 ; TaK B 

Bbllllenp0se,AeHHb1x TeKcTax TepMH:H «npas;la» ynoTpeoJieH B 3Ha4eHH.H npaea. 

Ho so Mttor11x pyMbIHCKHx naMHTHHKax oH 060JHat.1aeT H cy,!{. B 1535 
ro,ny B BaJiaXHH B03HliK KOHcpJIHKT H3-3a 3erv1eJJbHoro a"ia..aeHHH Me>KJ:(Y 
KpecTbSIHa:'vfH H tj)eo~a„101\-1. KpecTbHHe, B030Y)l.HRU1He npouecc, ÂoKa3blBaJIH, 

1ITO «lv·r4;u1,, rll\H1~1cHfHd H S3E"r,, ,v·r H·kr~E „\K~PHHI{ c·1\ cu,\~,u H tif3 11~1,\K.-.\S» 12. 

B ueKOTOpbIX c„:1yt1a.Hx Tepl\.1HH npaB;\a yuoTpe6lI5I..TI.H ,:lv'IH o6o3Ha

lleHHH 3aKoHa ,neHCTBy10w_ero B CTpaHe. B 1562 roJly rocno,AapL IleTp, 
pa36Hpan KOHcpJJHI<T' B03HHKWHH M3-3a BJiaAeHHH 3e~1:1eH: ?vle>KJlY Ba.J1alll
CKHMR 605Tpa~1H' yKa3hIBaeT, tITO OH pyr<OBO)IJI„JJCH 3aKOHOJ\.f: «r('(fl~,\CTl~"-A\H 
rAf).dX' H C~).HX' ne- tlt)c\Kţ.\~ u ;i,\"\'H» 13

• 

Ho qa~e Bcero TeprvlHH «rrpaBAa» ynoTpe6JI5IeTcH upu TaKHx o6cTO.HTeJib
cTaax, Kor~a nocTpa,naBUIHe Tpe6y10T y~oB,TieTBOpeHHe CYAO\.f, XOTHT BeCTH 

npouecc, npe,ncTaBHTb ;(oKa3aTeJibCTBa B caoel1 npasoTe. 3ro Tpe6osaHHe 
Bblpa>KeHO o6hIKHOBeHHO c"rreAyIOiliHM o6p a30M: (( ',,, JI ,\\ t\tlH H Jrrf llţl,\Kr\S)} 1'' 

9 I. Ho g da n, Rela/iile 'furii Ro1uiuc.,li cu .lJr<tşovul, EyxapecT, 1905, CTp. 126. 
l.O îaM }Ke, CTp. 226. 
11 îaM :>Ke, cTp. 231. 
12 G r. N a n u r i ş, J)ocrzn1enlele ro1nine in limbă slt1viJ, EyxapecT, 1937, CTp. 70. 
13 ... .\.I. Ş t c. ful c s cu, Doc111nenle ~lar>o-ro1nine rt·lafiv~ la Gorj, Tr. )l(Hy, 1908, 

CTp. 146. 
14 l. l~ o g el a n, JiK.a3aH. npOU36.' CTp. 191 , 30 l .· 
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HnH >Ke « tJtt.HHH·11 E :1c\K,'H H 111ldKAti » 15 • Tpe6oBaHHe cyAe6Horo pas6Hpa
TeJI~crsa, Bblpa>KeHHoe TaKHM o6pa30M, SIBJJHeTCH no CMhlCJIY TO>K){eCTBeH
Hbll\il c TeM, KOTOpoe Mbl Haxo~HAI B «PycCKOH IlpaBAe». CT. 56 IlpocTpaH
Hott flpaBJ{hl, KoTopaH onpeAeJJsteT noJio>Keuue y6e>KaBwero 3aKyna, ycTa
HaBJIHaaeT, 1.1To npeiK)J.e tteM o6paTHTb ero B paoa, HY>KHO )laTh e~1y cy,!l: 
«HO )laTh eMy npaB~y» l8. . 

B ;i_orosopHhIX pyMhIHCKHX aKTax «npaeJ{a» o6o3Hat1aeT H npHc.Hry·. 
B 1499 ro~y CTecpaH BeJIHKl1H, rocno)l.apb MoJJ~aBHH, 3aKJII04aff )J.oroaop 
c AneKcaHtlPOM .TJHTOBCKHM, o6emaeT eMy «Hd nfptA A" H .\\dfi\\ '"'s G~l\rrH 
A06pHH H np,\KHH 11pHA\1·1Ab, c~ KCHM Cfll.:\l~f,\\ H co KCIK\ H,\lllflO llpclKA""' H 

Klpo~ Ao ,\\Of ro iKHKOT ,\» 17• 

QqeHb lJaCTO ynoTpe6JIHJOT TepMHll «3aKOH» napaJIJlenbHO c Tep1.1HHO~f 
«npaB)la». PyiibIHCKHe HCCJie~oBaTenH, o6paTHBWHe Ha 3TO BHHM3HHe' cqHT310T 

qŢQ o6a TepMHHa HMelO'f TO .>Ke 3HalleHHe, a H~leHHO 0003HaqafOT CTapblH 
3eMCKHH o6bltJaH 18 . B naMnTHHI<ax XV eeKa 11acro scrpeqaeM Bhipa>KeHH51 

TaKOfO pOJJ-8: «,\,\ A\lt Slllf llll·r1 3,\K~tl)) 19 HJIH }Ke «HCKd1'1l 3dK~H 11'11,.\ "''"'")) 20 

HnH >Ke «A\O~~ r~Cll~,\CTK"-KH J\d A\H r\P~k)KH·r1 11'1dK 3dK~H» 21• BbIBaIOT c„1ytJaH' 

KOr}la ooa TepMHHa ynoTpe6JIHIOTCSI B OAHOM H TO?.i >Ke aKTe. ÎaK, Ha
npHMep, B nHCh~1e rocno){apH B.na,na K BJiaCTH~f Epamoea, no noao}ly 
He3aKOHHOfO 3axnaTa tSpawOBllaMH I<OHH y 6oHpHHa 1\1HKY"'Ibl' rosopHTCH: 
«Ad A\~ Hf ..:\ll"l\mHT K\\1H lif3 11p,\K,\E H &t:i 3&\l~"H » 22-

Tep~iHH «3aKOH» llacTo ynoTpe6JJS1eTCH H s cotieTaHHH c ,llpyrHMH Tep
MHHar.-tH' KaK HanpHMep.: «3dK"H llpdK» HJIH n<e «3,U~OH crr,\l'H». B naMHT

HHKax, OTHOCHWJiXCH K Toprosbl~1 cHoweHHHi\i BanaxHH c ropo1°'al\iH EpanroB 
H CH6Hy, .3TH Bb1pa>KeHHH BCTpetJaIOTCH t1acTo. BaJiaWCKHH rocno,.tlapb 
PaAy, oopama.ncb K nb1prapa~1 H3 CH6Hy no noao;r_y 3a_aep>KaHHoro ToBapa 
y pyMblHCKHX Kynuoa' Tpe6yeT: «),d HA\.h. c·1,TK""H"rf 11p4KO cSAc1•go ... ~tjHHHTf 
K,\llJf 3,U~OH 111\dKO 23. 

B .3Toţ1 cepHH pyMbIHCKHX naMHTHHJ\on BCTpe4ae~1 TepMHH «3aKOH» 

H B ,l\pyroM COt.IeTaHHH - «3J ;ou C'r"pH». 3To Bbipa>KeHHe ynoTpe6JJ51IOT B 
C8ff3H c ToproBbIMH npHBHJieru Sl?v1H H nolll.1JHH3MH, ycTaHOB.TfeHHbJMH Ha 

pa3JIHtJHbte Toaapbl J>YMbIHCKHMH rocno,l\apHPvfH: « H A" rH J\'1"'bmHM" 3dK\\HH 

c·r dl\H l\'T np"KH X r~cno;\c\,lfX»~& HJIH «,\4' 111\\ fCT 110 · c·r di]Q,\\S :i,\KOHth> 26 MJIH 

«t\JK C'rOpH 3"K"H fiklA»~ 6 • Tio,n Bhipa>KeHHe~1 «CTapblH 3aKOH » eCTb OCHO

BaHHe npeAuo„TJ.o:>KHTb, ttTo pet1b HAeT o nocTaHOBJieHHHX OblBIIIMX rocno-
v 

AapeH, OCTaBllIHXCH B CHJJe. 

---------
i.; TaM >Ke, cTp. 238. 
10 PyccKaJl llpasaa, no.A pe;laaKuueii 6. _a. fpeKoea, II, cTp. 482. 
17 l. B o g d a n, Docu111eutele lui .5te/a11 cel . .lf urc, ByxapccT, 1913, I I, cTp. 442. 
18 I. C. I-' i 1 i l t i, rer.ltiul <irepl penal romin, (Extras clin e l{cvisla ele U1·cpt penal 

... i ~liinţă pcuilcnciară •, 1934), EyxapecT, cTp. 2. 
19 I. li o g da n, Relaţiile Ţării Ro1ntnc.~ti cu Braşuoul~ CTp. 291, 293. 
20 ş t. N i c o 1 a c s \. u ~ n(Jct11nente .c;la110-ror11i11t•, B yx a pecT' 1905. CTp. 90. 
:!l îaM lKe, CTp. 78. 
22 I. Ii o g d a n, ~1KQ3aH. npou36., cTp. 203. 
~3 Şt. Nicolnescn, J!Ka3aH.. npou3., cTp. 70. 
2' I. B o g el a n, YK.CJ3aH. npou30., CTp. 88. 
25 îaM >Ke, c·rp. 95. 
~· (i r. T o r. i I (' s (' u, .... l:{ I <lor.r11ne11le ,ţ/avn-ro111inc, B y xapecT. 1913, cTp. 491 . 
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TaK>Ke TepMHH «33KOH» BCTpeqae1v1 H B HHOM COl!eTaHHH: «3dK~H KAd· 

aucKH» H «3dKOH 3f•\\C~HH» HJIH >Ke «3AKOH no ws"'11d~». TaK, HanpuMep, 
BOCCTaHaBJIHBaH aKThI Ha 3e1"tJieBJia]leHHe norH6lUHe BO epeM5i TypeuKoro 
ttamecTBMH, CTecpaH BeJIH KHH yKa3hIBaeT: «A\kl 1CA\1t ;\oc.\\\''r41"'' H c "" 1uHAtH 

E\'h\PH H PdAO~ '11d EC•\\H .,,,s ~l!HHHAH 3dKOH nOAA~r 31,\\CKoro npdKd» 27 • 

B .9TOM cJiy11ae rocno,n.aph ccbIJiaeTcH Ha 3eMCKHA 06h1qaJi, OH }Ke noBH -
~HMoMy .HB~1J HeTCH «BJiamcKHM» HJIH }l{e «BOJIOIIICKHM aa KOHOM». B 14 70 
ro~y Pa,ny KpacHBhIH, IIOJl.TBep*AaH aeMeJibHbie BJ1a,l1-eHHH ÎHCMeHcKoro 
MoHaCThipH s BanaxHH, 3anpemaer noJJb30BaTbC51 MOHaCThipCKHMH nacT-
6HIUaMH, He ynJiallHBaH «Kdl\~r1i10A\ 410 icrr 3dK~H KAJWKH»~ 8 B TOM >Ke. 
14 70 ro,ny, CTecpaH BeJIH KHH, ocaoăoîK)..(aH oT xononcTea TaTapHHa 0aH3; 
IIOCTaHOBJJHeT' qŢQ OCB060.>K,l(eHHbIH 6y)J.eT }KHTh B A1oJI~aBHH KaK Bce 

«KOAO[OKf C"k CKOHM KO"OCKklM gdKOH\'i~\» 29• 

J13yt1eHl'Ie py~1bIHCKHX naMHTHHKOB XV seKa noasoJineT yTaep>K){aTh> 
4TO Bce 3TH BapHaHTbl: «SfMCKHH 3d"O"))' «3AKOU llOA'"~r 3fi\\CKoro np,\Kd»' 

«ROAOWCKHH StlKou» o6oaHallaIOT cTaphIH aeMCKHH 06b11.1aii, To eCTb HBJIH

fOTCff o6hil!HbIM npaaoM pyMbIHcKoro Hapo,l{a. 
HapHAY c Tep~tHHaMH «npas,na» H «3aKoH» ynoTpe6JIHIOT TepMHH 

«KpHBJla», K0Toph1ii .HBJIHeTCH npoTHBonoJIO.IKHOCThlO «npaB,nhJ». TaK, ua

npHMep' B 1482 ro,ny BJia)( BOeBOJ(a' oopamaHCb K liblprapaM 6pal.UOBCKHM 

no noeo~y HecnpaBeAJIHBOCTH, YlIHHeHHOH PaAyJJy H3 KbIMnynyHra, nHweT: 
((~qHH "''" SdK~H K'1HR • • • cSAHAH KpHKO • • • ).4' 4\\S •1H H HTI CRtA n~dK» 38 • 

KpHB,ny BCTpetJae~t B ~10„1~aBCKHX rpaJ\tOTax a c~tbICJie HapyI.UeHMH ,neii

CTByiomero npaBa - «npaB,IlbI ». B 1454 ro,ly yrsep)K,laeTC5l cy,ne6HblH 
HMMYHHTeT HHMeUKoro MoHacThip5.I co c.neAylO~H~iH nosicHeHHSI~tH: «JAH 

KOAH KO,\\~ Ch\ 0~3pHT KAKOf Kţ}HKAS "'T 9rklX l\IO,\fH HC Tii\X' CIAdX' d \VH Ad Hq.IET 

"X' npA\A Ol(PD.AHHKH A\OHdCTHpct~H)) 31. 

«KpHB)(a» o6osHaqaeT TaK>Ke H o6MaH. B 1580 roAy a MoJI)l.aBHH aoa
HHK cyJJ_eOHblH npouecc H3·3a JIO>KHoro ycraHOBJieHHH Me>KH OTlJHHbl, npH

Ha,llJieiKameii rpaMaTHKY MHX3HJiecKy. IlhlpKa . .11a6 foJihlH, eocnoJib30BaBmHCb 
OTC)1TCCBHe~f 3eMJieBJia~eJibUa' «XOTdpHA fl\\~ c KpHKA~~)) ' 32 TO eCTb o6MaHyJI 

u 

ero' ycraHOBHB eMy HenpaBMJlbHYIO l\fe>K.AY ero BJia~eHHH. 
XoTH Tept.111H «KpHBJ{a» H He ynoMHHaeTCH B «PyccKOH npaB)J.e», 

OH HBJISieTC.H O~HHM H3 caMblX xapaKTepHbIX ,ll_Jlff IOpH)l.HqecKoro H3bIKa 

3TOH 3TIOXH 38 • 

III 

IlepeXOA~ K BOnpocy O BHA8X upecTynneHHH, M~ 3a~MeMCH CHaqana 

BonpocoM o6ll(HOCTH TepMHHOJIOrHH, OTHOCSUll.eHCfl K noHHTHlO o npecTyn

JieHHH H HaKa3aHHH. 

21 I. I~ o g d an, J)ocume11lele lui „5te/an cel J.liare, ByxapecT, 1913, I, cTp. 239, 258. 
~ 8 P. P. P a n a i t c s c u, Documentele 1'ări i Ronlfneşli, 6yxapecT, 1938, I, cTp. 272. 
:?9 I. B o g d a n, Y1eCl3aH. npou3B., I, cTp. 140. 
ao L J~ o g d a n, Relaţiile Ţării Romîneşti cu Bra.~ovul, CTp. 187. 
81 l\"J. C o s t ă c h e s c u, Documentele moldooe11eşli ina inte de ,5te/a11 cel 1"1 are, 5I ccbl ~ 

1932, II, CTp. 517. 
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33 Pycc1eaa n p alJOa' I I' CTp. 486. 
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B PYMbIHCKHX HCTopHl!eCKHX naMHTHHKax XV BeKa npecrynJieHHH 

o6bltIHO 6h1Ba10T Ha3BaHbI TepMHHOM - «BHHa ». CymecTBoea.na onpe,neJIH

Ha5! KJJaCClf$HK3UH51, j(eJJHBWaH J(eHHHfi Ha ~Be KaTeropHH: «60JihWHe 

BHHbl» H «l\1a„1b1e BHHhI». Ilo3ToMy, B pyMhIHCKHX rpaMoTax 11acro MOiKHo 
, u 

OblJIO BCTpeTMTb Bbipa>KeHHe «BC.HKHe BHHbI», KOTopoe B paBHOH Mepe OTHO-

CHJIOCb K oomHM KaTeropHHM. 

TaK, HanpHMep, B 1472 fOAY B MOn~aBCKOH HMMYHHTeTHOH rpaMOTe, 

;(aHHo:H DoopaTcKoMy r-,.10HacTbrp10, cy_ne6HbIH HMMYHHTeT 6hIJI Bb1pa>KeH B 

CJieJJ.y1omew cfx>pMe: «" ~HH Ad T·k.&STb. " A" Htl•To~Tk HX np~A 1r8M1H~A' " 

npn.A OVP'RAHHI\~•" fr~; .\ HH('ro c~„\lţct Hf ~'''"10pr HHK~''" HH oy 110A\ • . • H A'' 
.\OKH,\SIOrr "X' g O'{'Cf,\\ H ~,· rAOlidX H ~v K"~Ch\KHX KHHd{» 34• 

B BaJiaUICKHX rpaMoTax, 0Tpa*a10m0x ToproBhre CBH3H Ba.11axHH c 

Bpawoaoa-1, TaK>Ke ecTpe4aei1 TepMHH «BHHa». B OJl.HOH H3 rpaMoT, B KOTo

pofl roaopHTCSl 06 o6BHHeHHH B yo.HHCTBe KpeCTbSlHHHa .H3 cena fp:H)l, 

y6HHCTBO He BilOJIHe BblSICHeHHOe, HCfIOJib30B8Hhl CJie,l\ylOll(He TepMHHbl: 

~AKO ECT KHHdo; Aci &~A KHHA; "1\0 Hiîc KHHd, "' A\4\H'rE rpARH'rH C1'i\\(r~TH~ 
lld Hf r~» 35 • 

B «PyccKoif Ilpas,ne» H a KpaTKOH H B IlpocTpaHHoff, TepMHH «BHHa» 

acrpellae~t ttecKOJihKO paa 11 c TeM *e 3HalleHHeM 36 • B cT. 26, onpe)(eJIH
JOIUeH IlOJIO}KeHHe y AapeHHOro' KOTOpbIH He CTepneB y )lapHJI OOH.lJ.llHKa' 
yKa3aHO: «He repnSI JIH npoTHBY TaHy YA3PHTb Me1.leM TO BHHbI eMy 8 TOMh 
HeTyTh» 37 • B CT. 62 yKa3aHo, 11To rocnoAHH, KOTopbIH: obeT aaKyna aa )l.eJio, 
He 51BJIHeTCH BHHOBHblM: «TO B ceM BHHbl HeT»38• B CT. 89 rosopHTCH 06 y6e
HCTBe XOJiona rocno)J_HHOM H yKa3aHO, llTO eCJIH xo.rion «6yAeT 6ea BHHhl 

y6HeH», TO y6HBllIHH o6H3aH nJiaTHTh BHPY 39 • 

Ma conocTaBJieHHH TepMHHa euna e pyMhIHCKHX rpaMoTax H «PyccKoii 
DpaB):\e» HBCTByeT, qTo OH ynoTpe6nsiJicH c TeM >Ke 3HatieHHeM. 3ToT TepMHH 

ObIJI >KHBYll. B ApeeHe:H PycH H B noCJie){y10mHe eeKa e HMMYHHTeTHhIX 
rpaMoTax pycCKHX KH.SI3eM nepHO]\a cpeo~aJJbHOH pa3)lpo6JieHHOCTH' OH 

ynoMHHaeTCSI Heo~HOKpaTHO. 

ECJIH TepMHH «BHHa» o6o3Ha'1aeT npecTynJieHHe, TO TepMHH «Ka3Hh» -

«Ka3HHTH» OTHOCHTCH K HaKaaaHHlO. B pyMhIHCKHX rpar..ioTax XV BeKa OH 
ynoTpe6nHeTc~ qaCTo. TaK, B 1448 roAy, B rpaMoTe Ha ana~eHHe MeJib~ 
HHU.aMH norocpeTa MHxaHJia B ropo){e Baiisi roBopHTCH: «1\d ecT Ko"'" n'1H 

•llHX' """ t\(\rO~IT i;d3HH1'H H spd'T'H HC Toro, KTO fCT g Htro f01'dPH H HI Hj\\IT 

K03HTH "" 'rOT~I MAHHft.J)) • 0 
„ 

B 1435 ro~y 11JihH Boeao,na, noMHpHBIIIHCb co csoHM 6paTOM CTecpaHOM, 
V 

ycraHaBJIHBaeT rpaHHUbl ero 3eMJieBJia):(eHHH H yrpo>KaeT «K,\3HHTH, laK~ 

KHHOKdToro H 13KO nptcT~nHHK4'» ' 1 , 'foro KTO HapyllIHT MHp' 3aKJIIOtJeHHhlA 

Me1KAY HHMH • 

34 I. I~ o g d a n, ./)ocu1nenlele lui Ştef un cel „,1 arc, I, 17 4, 408. 
Să (7 r. To ci le s c u, J!Ka3aH. npou38., CTp. 468. 
36 PyccKaa flpasoa. II, Ilp. np., CT.CT. 26, 62, 89. 
s1 TaM JKe, cTp. 344. 
311 ÎaM >Ke, CTp. 526. 
3!1 TaM :>Ke, cTp. 606 . 
.ao ~1. Costă c h <- s cu, YKa3. npOU36. li, CTp. 313-314. 
'

1 TaM me, CTp. 682. 
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CT. 46 «PyccKoH DpaBAbl, » OTHOcHmaHcH K aopoBCTBY xononoB KHst
)KeCKHX, 00.HpCKHX H MOHaCTbipCKHX, roBOpHT o TOM, 'l!TO OHH He no~Jie
JKaT HaK333HHIO IIITpacfx>M: «HX >Ke KHH3b npo,lla>Ke:H He K83HHT» 42 ' TaK 
KaK oHH He HBJIHJOTCH ceo6o;\HhJMH JIIOJ(hMH. B pyccKHX rpaMoTax XV 
BeKa rrpHHHTO, TaK >Ke KaK u B pyMhIHCKMX, np0MeH5ITb yrpoay no OTHO

rneHHIO K TOMY' KTO HapymHT BOJIIO KHH3H: «A KTO esr oc.nymaeT ecu MOeH 
rpal\tOThI, OblTb OT MeHH B Ka3HH» 43 • 

BBJlbI npecTynneHHH, KOTopbie oonee noJJHO oTpa>KeHhI s pyMbIHCKIÎx 

rpaMOTax' KaCalOTCH y6HHCTBa, CBaiJ.hl' pa300H' yBeqbSI' TaTb6bJ' T3KHM 
o6pa30M OTHOCHTCH K yroJIOBHOMY npaBy. c. B .IOlllKOB yKa3bIBaeT, qŢQ 
,naBHO ObIJIO oopameuo BHHM3HHe Ha TO, 'ITO nepBble 38KOHhl rJiaBHbll\1 
06pa3oiv1 Kaca10Tc5t yroJIOBHoro npaBa 414 . l(pol\1e Toro OH YTBep>K..l(aeT, 
11TO TaKoe Il0.J10>KeHHe Be~efr .HBJifleTCSI xapaKTepHbll\'1 J(.'IH cpeottaCITJbHOro 
o6~ecTBa Ha nepBOl\i 3Tane ero pa3BHTHH. Onpe~e..rrstH xapaKTep «PyccKoii 
npaBJ(bI», C.B .IOWKOB nOilllepKHBaeT' 11TO «AJIH iOpH,AHlleCKHX coopHHKOB 
nepHOAa CTaHOB.11eHH51 H pa3BHTHR <t>eo):(a • .7IH3fvta xapaKTepHo TO' l.ITO OHH 
rJiaBHbll\f o6pa30M KacaJOTC51 OCHOBHbIX MOMeHTOB yroJIOBHoro npasa H 

npou.ecca» 46 • 

B I<aTeropHn npecTynJieHHii npoTMB JIH11HOCTl1, y6HHCTBY y~eJI.HeTc.H 
oco6eHHO sa>KHoe lviecTo, KOTopoe B pyMhIHCKHX HCToqHHKax X\r seKa o6o3-
HatJaeTC5I TepMHHQ~{ ~ ,nymery6cTBO. 

06blKHOBeHHO 3TOT BH~ npecTyn.HeHHH BCTpe11aeTCSI B Hl\iMYHHTeTHblX 
rpaMoTax. TaK, Hanp0~1ep, B 144 7 ro,ay r\10.11;laBCKHH HH~teUKHH i·10HaCTbtpb 
noJJb30BaJlCH npaBoM cytla, o6o3HaLJeHHbI~I a rpa~10Te c.ne):lylOl..I.\Hi\I o6pa3o~·t: 
«X"'r-k &$).„„ Mfa\ Tf'''" A~,:.\ka\\H (H3 MOHaCTblpCKHX ce„ry) i\oruurt;sc·rK~ 
••• d1\f Cd•\\H KdA~rfllH· •• corAH•\H CK~H 1\IO).H » 46 • B 'APYfOH rparv10Te 3Toro 
}l{e ~fOHaCTblpH 1454 ro)la HaXO)l.HM onpe,I{eJieHHe TepMHHa f\o,·u11rgRCTKO·: 
~IOHaCTblpCKHe ceJia, 6y~yt1H H3'b.HTb{ H3 no,l{ IOpHC,l(HKUHH rocrroJ(apH M ero 
ypn,AHHKOB, He OTBetianH nepe.n HHMM 47 «HH 3'1 ,'\llUr~GC'rKQ .• „ K~''H H,\\err Cli\ 

c,\\L''l\Trk ,·t1HHHrrH l\C''r0'1"~ 48 . TaKHI\.1 o6pa30M B py~tbIHCKHX cpe'AHeBeKOBbIX 

rpaMoTax 6onee paHHero nepHoAa ~ywery6cTBO o6o3HatiaeT y6HHCTBO. 
Cor Jiactto Hop~1aM pyl\ttbIHCI<oro yro.noaHoro npaaa aa «roJioay», To 

eCTb 3a yoHToro' B3hlCKHBa.nc.fl lllTP acp' H a3bIBaeMblH r AOlid, yn.n a lIUBaeMhlfl 
OObitIHO CKOTO~f. B rpal\toTax 3IIOXB CTecpaHa BeJIHKoro ,l{OBOJ1bHO 1:1acTo 
acTpe11aeM Bbipa>KeHHe «r,\o&,\ wT ,\t'w1rSscTKO» 49 TO ecTb lllTpacp 3a cosep

weHHoe yoMHCTBo. Ecnu B XV BeKe B MOJI,naBCKHX rpaMoTax Aymery6cTno 
0003Ha1IaeT y6HHCTBO' TO no3,nHee IlOHBJIHeTCH HOBblH Tep1"lHH - ,l,~LUErSGHll(' -
KOTOpbIM 0003HatiaeTCH rno6a TO eCTb WTpaQ> aa y6Hroro. B BaJialliCKHX 
rpaMoTax Tepl\1HH ASHHrl\&HHd scrpeqaeM ell.(e c ua11aJia XV BeKa. îaK, 
HanpHMep, MoHaCTbipb Ko3H5I B 1421 ro~y no„1b30BaJicH npasoM Ha cyn, 

42 PyccKa!l f1 pQIJOa, I I, cTp. 404. 
43 llaMRmHUKU pyccKoao npaoa, III, cTp. iOO, 102, 103. 
44 C. B. IO w K oe, PyccKaR llpaBaa, cTp. 270. 
4~ C. B. IO w K o a, 061.l{ecmseHHO-noAumuf.lecKu 11 cmpou u np aao K ueecKozo 2oci1 -

oapcmea, CTp. 146. 
' 6 rvI. costă c he s cu, YKa3aH.. npou38. r II, cTp. 288. 
' 7 îaM me, cTp. 288. 
48 îaM LKe, CTp. 517. 
49 I. H o g d a n, YKCl3a.1t. npou3f;. . I, CTp. 173. 
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Bbipa)KeHHbJt\;I CJ1e'AYIOllI.H~I 06pa30~1: «rA~li,\ l\H fltU1· \"'IHHH"r 110 T9k>;H 6AdTd, 

A~llH1"'~6HH,\ AH. • • K"l\Cf .;\d ECT '\\~HdC"l'HpCKO »so. 
B TeKcTe «PyccKOH DpaBJI.bI» Tep!vtHH Âymery6cTBo He ynol\1HHaeTcn, 

V 

HO OH HMeeT WHpOKOe npH!\1eHeHHC B ,npyrHX HCTO'llHHK8X 3TOH >Ke 3IlOXH: 
.L\1HTponOJIH1Jbe n paBocy .lJJie, KOTOpoe HCTOpHKH Cl.JHTalOT nal\1151THMKOM X I I J 
- X IV aeKoB :>i H B rpaMoTax XV aeKa 52 • «PyccKaH IlpaB)la» ynoTpe6-
.n.HeT TepMHH y6HHCTBO H roJIOBHHlleCTBO' a BHHOBHbIH Ha3hIBaeTC5I - y6HHlla 
H fO.'lOBHHK. ÎaK)Ke BCTpeqae~.f TepMHH -- ZO./lOBa. foJIOBa c 0003HatJeHHe~t 
y6HToro Yll0!\.1HHaeTCH B l(paTKOH npaB'Ae, CT. 19: «fOJIOBa Ha11HeT JJe}KaTH» sa 
TO eCTb rl(e oy)leT HaH~eH y6HThIM. CT. -1 yKa3bJBaeT o6Del\1 AeHeJKHoro 

B3HOCa 3a y6HT0f0: «Ame HC 6y )leT KTO ~ibCT5I' TO 40 rpuBeH 3a roJIOBY» 5'. 
B npocTpaHHOH TipaB)le roJIOBa ynoMHHaeTC.Sl B HeCKO.rlbKHX CT8ThHX: 

2 ,3~8'17 5S. CT. 8 roBopHT o TOM' '-ITO IIOlvlH~fO BHpbl' KOTopaH IIIJia KHH3IO 

3a y6HHCTBO, po,!(CTBeHHHKarv1 y6HToro TaK>Ke AaBaJIH sosHarpa>K)leHHe -
«3a ro.11osy 3 rpHBHhI» 56 • TepMHH roJ'IOBa H roJioBHHtiecTBO 06oaHatia10T 
B03Harpam,!(eHHe 3a y6HToro, KoTopoe nnaTHJIH ero POAH1lal\·t. MayqeHHe 
TepMHHOB rOJlOBa H fOJIOBHHtfeCTBO npe)lCTBB~.115IeT oco6hIH HHTepec ,AJI.H 

u ~ 

pyMhIHCKHX HCCJieAoBaTeJieH, TaK KaK pyMhlHCKHH TepMHH r1\Q6,\ npoHCXOAHT 

OT .n.peBHe-CJI8B51HCKoro "'''"K'', QT KOTOpOTO >Ke npOH301U . .110 H pyccKoe 
CJIOBO - roJIOBa. 

fo.noBa, KoTopaH o6o3HatiaeT yoHHCTBo MJJH y6Hi-iuy, scTpeqaeTcH 
tiaCTO B pyA1hrHCKHX rpaMoTax. TaK, HanpuMep, B 1526 ro.n.y ceJia ÎHCMeH
cKoro lvfOH3CTblp51 6bIJ1H OCB060JK;\eHbl OT TIOBHHHOCTH HCKaTb y6u:Huy Ha 
HX 3eM.He: «HH rAdKK,, CKf3''"" „,,, Hf KO..\HT» 57 • Kor)la B rpaMoTax rosopHTCH 

otS y6HHCTBe' BHHOBHhlH l.l3CTO 0003Ha qaeTCH CJIOBOM roJioBa: «3anJiaTHT 

roJJoBOH», «noTepn.n CBOIO roJioBy». ECJIH yoH.Hua - qeJJoBeK 6e.llHbIH H He 
~1o>KeT AaTh Tpe6yeMoe B03Harpa>K'AeHHe, 3a Hero MoryT 3an.naTHTh H 

l(pyrHe: «3,u1,\,\THJ\ Ei\\S rA,\K»ss. 

He no;(JieJKHT co~1HeHH10, t1To ""''~R,, BeJ(eT ceoe Ha1.1a,110 OT rM·~"'' 
o6o3Ha1.1a10mefl y6HHCTBO, TaK :>Ke I<aK H ~ymery6HHa npOH301llv1a OT 
),S111fr$GC1"Kd. Co speMeHeM r""s'' sooome o6o3HallaeT IIITpacp, KOTOpb1ii ,nae-r 
B03IvlO)l{HOCTb OTKVI1HTbC51 OT HaKa3aHHH. 

J 

11HTepecHo OTh·IeTHTh TOT $aI<T, QTO B coapeMeHHOM pyMbIHCKoM }l3btKe 
repMMH rj'~~" coxpaHH,llCH, I-IO H3MeHHJI caoK> cel\taHTH KY: o6o3HaqaeT c-rapyro 
XYJJ.YIO .i1owa~b - K.nHqy. HeKoTopble HCTopHKH BhICKa3a.nH npe)lno"11o>KeHHe, 
tITO Tep~·IHH „,,~lid - BbIKYII 3a y6HHCTBO' npOH30WeJI OT Ha3BaHH.SI "riowa~H, 
TaK KaK BhIKyn rJJaBHbl~I o6pa30M rIJ13THJICH CKOTOf\1 H fTJ1aTHBWHe Hopo ... 

BHJIH ,naTb B CtieT ynJJaTbl HefO,ll.HhIH CI<OT 59 . 

„ 
:;o J.>. P. Pa n n i l c se 11. YKa:JaH.. npou:ia., CTp. 126. 
51 ~\. H. THXOMHpoe, floco6ae a„1Jl usy'l.eHua PyccKoii flpll60bl, crp. 128 . 
.5:!. n aMRmH.UKU pyccK.oeo npaea, III, CTp. 172. 
Q3 M. H. T H X o M H p o B. YK.a3QH. TlpOU36.' CTp. 80. 
54 PgccK.aR flpa80a, II, cTp. 28. 
3s M. I-I. T H x o M H p o a, YKa3aH. npou38., cTp. 90. 
56 TaM >1<e. 
07 A J. ş t (.0 r u I e. s c u. .:.li anăsli reu Tisniana, ByxapecT, 1909' CTp. 2 I 7. 
ss ('; h. Cr hi h ,„, n c s <' u. V'asluilll. 5Iccbl, 1926, cTp. 24. 
59 :'-!. l o r· ~ a. Jt"K a3aH.. npouw.. cTp. 89, 90. 

81 

https://biblioteca-digitala.ro



061U.HOCTb TepMHHOJIOfHH t Kaca10meHCH )l6HHCTBa B pyrv1hIHCKHX H 

pyccKHX cpe){HeBeKOBblX HCTOl.IHHKax, BCKpbIBaeT TO>K)leCTBeHHOCTb npHH

uuna, KOTOpbIH npHMeHHeTCH KaK HaKa3aHHe 3a y6HHCTBO: CHCTeMa yroJIOB

HhIX IIITpacpoB. CTepBOHatJ3JlbHO J(eHCTBOBalliHH npHHUHil KpOBHOH MeCTH 

nocTeneHHO BhlTeCHffeTCH H 3aMeHSieTCSI CHCTeMOH WTpacpos 80 • DpMHUHilb[ 

H OCHOBhl CHCTeMbl ct>eop_a.nbHOro yroJIOBHoro npaea ,UpeBHeH PycH BO l\1HOrOf\1 
u 

cxo,l(HbI c CHCTeMoH yronosuoro npaBa, KOTopasi npHMetts:i.riach B py!\ithIHCKHX 

KHH>KeCTBax. 

K KaTeropHH npecTynJieHHH npoTMB JIH4HOCTH cJie,u_yeT OTHeCTH HaHe

ceHHe yBellHH, paH H no6oes. B MonJ(aBcKHX rpaMoTax BCTpeqaeM yKa3a

HHH Ha npecTynneHHH 3Toro po,lla. B 1467 ro,ny B HMMYHHTeTHOH rpal\10Te 
6HCTPHUKOro MOHaCTblpH nepeqHCJifllOTCH npecTynJieHHH, KOTOpbre He IlOA
JieJKaT rocrroAapcKol\1y CYll.Y; YP5IJlHHKH He HMeIOT npasa lllTpacpoaaTh 

MOHaCTblpCKHX JllO~eH «HH 3,\ t\~lJJlr~ccri1KO: HH 3d CAHţ\, HH Sd l)d360H, "" 

3d TdTCTKO, HH 34' AH~KS KOi\~'HHHH Htl 3d Kl'bKdKklH '1"HH, dHH 3d CHHhlH 
p,\ HH» 61. 

B CT. 28 KpaTKOH npaB)lbl TaK>Ke roaopHTCSi 06 3TOM Bl-i,II.e npecTyn

JieHHH: «l1JIH 6y,neTb KpoBaB HJIH CHHb H8)(bpa}l{eH' TO He HCKaTH e~iy 
BH)l.OKa 1.1e.110BeKy TOMY.. . O>Ke JIH ceoe He MO>KeTb MbCTHTH, TO B3HTH eMy 

aa o6HAY 3 rpHBHe, a JieTyJO irha~a.» B CT. CT. 29 H 30 IlpocTpaHHow Ilpae
AhI TaK>Ke rosopHTCH 06 3TOM BHJ(e yBellbH: «KpOB3Bbie H CHHHe paHbl »61 • 

B KpaTKOH npaBAe IlOCTpaAaBUIHH HMeeT npaso MCTHTh 3a ce6H HnH >Ke 

B351Tb B03HarpaiK;(eHHe B 3 rpHBHbI; B IlpocTpaHHOH TipaBt1ie y>Ke HeT 

ynoMHHaHHH o npaBe 1'1eCTH' HaKa3aHHe 3aKJII01IaeTC51 B B3bICK8HHH ,neHe>K
HOfO IIlTpacpa. Ho KpoMe 3Toro BHHOBHblH AOJI)l{eH yn.naTHTb JieKapIO sa 
Jiet1eHHe nocTpa,AaBwero: B KpaTKoii CTpaBAe rrJiaTa JieKap10 He cpHKCHpo
BaHa, B npocTpaHHOH IlpaB,Ae IlOJiaraeTCH rpHBHa Ha Jie11:eHHe 63 • 

B pyMhIHCKHX HCT011HHKax XY aeKa He coxpaHHJIOCh yKaaaHHH Ha 

To, KaKoe HaKaaaHHe nonaranoch o6HAqHKY 3a KpoBaBhle H CHHHe paH~. 
Ho 6onee no3AHHe rpaMOThl, OTHOCSIIJlHeCH y>Ke K XVII BeKy, coxpaHHJIM 

cae;i.eHMH' Ha OCHOBaHHH KOTOpbIX MO>KHO BOCCTaHOBHTb HOpMbl, KOTOpble 

~eHCTBoBaJIH H B npe)l.hIJlYI..l(HX BeKax. B MOJI,ll.aBcKoH: rpaMoTe 1673 ro]{a 

opaTb51 YpcyJI H HHKOJiali npH3HcllOT' QTO OHH HaHeCJIH yBetibS1 qeJIOBeKy. 
>KHByIUe~iy B ceJJe 06pot1eHb: «80 speM51 CB8)1:bI c qeJJOBeKOM H3 ceJJa 06po
qeHb Mhl no6HJIH ero lt npoJIOMHJlH eMy roJIOBY H 6bIJI OH B COCTO.HHHH YMH -

pa10mero. Tor~a eryrv1eH faJJaUKoro MoHaCTbipH (Ha 3eMJie KoToporo npou-

sowJia JiipaKa) noTpeooaaJI ynnaThl rJJ06h1 B 30 ne:H, a JIIO~M cena 06poqeH b 

OOTpeoosaJIH ynJJaTHTb JieKap10 H IlOCTaBHTb 11:eJIOBeKa Ha pa6oTy BMeCTo 

paHeHHoro, Ha BpeMH noKa OH 6yJl.eT 6oJieTb, a KpoMe Toro 3anJiaTHTb noc

TpaAaBmeMy" 3a nepeaeceHHYIO oo.nh »64 . H. Hopra, yKa3bIBa.ST Ha 3TOT 

CJiy11a.H, C1IMTaeT, qTo OH SIBJIHeTcH xapaKTepHhIM KaK oTpa>KeHHe pyMblHCKHx 
cpeAHeBeKoBhIX HopM yroJIOBHoro npaaa. 

flo C. B. IO w K o B, 06w,ecnweHHo-no.'lu1nuttecKuu cmpou u n.p aao KueacKoeo 2ocy · 
Oapcnzea, CTp. 476-478; _I. C. Fi .Ii l t i, \'echiul drept penal run1ln, CTp. 16. 
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e1 1\-1. C o s t ă e h e s c u, JJocumeule <[,~ la Şie/an cel ~I are, 5I cehi, 1948, cTp. 24 . 
62 PyccKaJl n pasâa, I I' CTp. 350 H 354. 
• 3 TaM )Ke. 
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npHHHMaH BO BHHA.faHHe' llTO B XVII BeKe PYMblHCKOe Q>eo)l_aJlbHOe 

o6iuecTBO Mano 11e~1 OTJJH'48JIOCb OT o6inecraa npe)lbIJt.Y~HX BeKOB, HBJISI-
u 

CeTC.H B03MO}KHOCTh npe~IlOJIO>KHTb' ttTO B cJiyqae yBetJHH' yKa3aHHblX BbllUe, 
" .:eHCTBOBaJIH Te :>Ke HOpMbl npaBa. 

CpaBHHBaH B ,naHHOM c.11y11ae HopMbI pyccKoro H pyMhlHCKoro yro.110B

Horo npaBa, npHXO,!\HM K BblBOAY' llTO B OCHOBHO~t OHH 6hlJIH Te >Ke, 3a 

!iCKJJIOqeHHeM HeKOTOpblX MaJioBa:>KHblX OCOOeHHOCTeti. 

IlepeXO)l..H K KaTeropHB HMyIUeCTBeHHbIX rrpecTynJieHH H, KaK paaoofl, 
CBa~a, T3TbOa, CJJeAyeT yKa3aTb BHatiaJie, llTO OHH BCe ynoMHHaJOTCH B py
~lblHCKHX rpaMOTax xv BeKa t KaK HanpHMep' B MOJI~aBCKOH rparvlOTe 1467 

u 

îO)I.a' y Ka3aHHOH Bblllle. 

4To JKe KacaeTCSI Tep~1HHa pa36oii - B pyMhIHCKHX HCTO'IHHKax OH 

ocraeTCH HeBhlHCHeHHhIM. B l(paTKOH Tipas,ne paa6o:ă yrroAtHnaeTcsi B cT. 19: 
«„~ H>Ke y6hIOT OfHHlllaHHHa B pa300H » 65 • npocTpaHHaSl IlpaBAa T3KlKe 
3HaeT pas6oii H ,na>Ke ycTaHaBJIHBaeT 3a Hero ca~1oe TSI>KeJJoe HaKaaaHHe: 

noToK H paarpaoneHHe 66 • OrHocHTeJibHo 3HalieHHH Tep~tHHa pa36oti ObIJio 
u u u 

BblCKa3aHO MHoro npoTHBOpeqHBblX MHeHHH B pyccKOH H COBeTCKOH JIHTe-

paType. B OCHOBHOl\1 OHH CBO){HTCSI .K TOl\iY t 1.ITO 3TO 6bIJIO y6HHCTBO, COBep ... 

llleHHoe YMbIWJieHHO no spe?\·fH APaKH - «pa360H» 67 • M.H. ÎHXOMHpoB 

CllHTaeT' t.ITO B nOHHTHe «pa360Sl» BKJia)lblBaeTCH H KJiaCCOBbIH CMbICJI' K3K 

npecTyrrJieHHSI npoTHB cpeoAaJlhHOH aepxymKH 68 • BBHJ\Y Toro ttTo pyMhIH

CK:He HCT01IHHKH He ~alOT Heo6xo;:tHMbIX CBe)\eHHH OTHOCHTeJJbHO 3Toro BH,na 

npecTyrrJieHHH' BhlBO,D_bl, K KOTOphlM npHIIIJIH COBeTCKHe cneu.HaJIHCThl Ha 
OCHOBaHHH pyccKHX HCTOl.IHHKOB, MoryT 6bITb MCnOJJb30B3Hbl )lJJH ero RCTon-

v 

KOBaHHH u s PYMblHCKOH JIHTepaType. 

CsaAa ynoA-tHHaercSI eo MHorHx rpaMoTax XV seKa, r JiaBHblM o6pa-
30M B MoJJ)l.aBHH. HeKoropb1e rpaMOThl co)'.{ep:>KaT cee,n_eHHSI, Kacaroruuecsi 

(<cBa,I\bI», B03HHKllleH H3-3a 3eMeJihHhIX BJiaţleHHH. TaK eanpuMep, s 1423 
roAy Hat1aJiaCb T.H>K6a H3-3a Me>KH Me>KAY BaTaMaHoM BepHroft n ChlHO

BbHMH PoThIMrraHa. Tiocne ycraHOBJieHHSI HOBhix rpaHHU BJia)l.eHHH, qTo6hl 
~peKpaTHTh pacnpH B 6yAyIUeM, cy,n nocTaHOBHr.lJ: «d KTO l\'T HHX' nolltlfT 3d 

„"„ XOTd,1 GSA~ so·ro~1"~ AHX01'~10 """' CKdAOK' &S)..k KOAH, TOT SdnJ\dTH'l" .3dKA\SKtS 
CT~ 3~AdTIUX' vro~CKHf» 69 • THTb6a H3-33 3eMJIH' Be):(yu.\an K «CBa)l.e»' ynoMH

:-taeTCH H B ,npyrHX rpal\rlOTax 70. 

MoJIAaBCKHe rpah10TbI roBopHT H o «cK,'A' ToproKcKoH», KorAa sap 
~OHMaH Ha MeCTe npecrynJieHHH 71• «~KAAd» BCTpe11aeTCH H B BaJiaWCKHX 

rpaMoTax XV seKa. TaK, HanpHMep, B 1474 roJI_y B HMMYHHTeTHOH rpa

'iote ~fOH8CTbip5I ,[lSIJIYJI yKa3aHo' llTO MOHaXH IIOJiyqaIOT npaBO Ha JJ.OXOJ\hl 
u 

)T cy,lla pa3JIHqHbIX npecrynJieHHH, cpe,AH KOTOpbIX npellHCJJHIOTCSI: «CKtlAd 

~· ~po1u~ H TdTkf\4)) ?2. 

- ------··-- ----

... 

8~ M. H. T H x o M H p o n, YKaa. npou38., cTp. 80. 
68 TaM 1Ke. 
67 PyccK.aJl llpaeaa, II, cTp. 149-151. 
68 M. H. T H x o M H p o B, Y1caaaH. npouae., cTp. 89. 
89 l\L C o s t ă c h e s c u, YKaaaH. npoU38., I, cTp. 159. 
70 Ta M )Ke , cTp • 468 . 
71 I. 1~ o g tl an, YKasaH., npouoo., I, cTp. 230 H 257. 
; 2 l'. P. Pan ai te s cu, JlK.a3aH. npou38., cTp. 283 . 
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B DpocTpaHHOH DpaBAe cea,a.a ynol\·tHHaeTCH B CT .cT. 4 H 5. 3Aecb 
pel!b H'°'eT o ccope, KOTOpa5I i\tO>KeT rrpHBeCTH K y6HMCTBY. TaK, B CT .4 
roBOpHTC5!: «Ho O}Ke y6HJI HJlH B CB3Ae MJIH B nHpy"l3 , a B CT. 5 ynol\~H
·HaeTCSl «pa360H 6ea HCHKOH CBa~bl». 74 

DoHHTHe «cBa~a», IIOBH~HMorv1y, OTHOCHTCH K ccope H APaKe, KOTopaH 

·MoLKeT npHBeCTH K y6HHCTBY' TaKHM o6pa30A-f OHO He flBJiffeTCH YMbllliJieH 

HblM .H 3THM OT.nHqaeTCH OT ((~,\3&~"'». 

BopoBCTBO B pyMhIHCKHX rpaMoTax XY BeKa o6o3Haqeao TepMHHOl\1 

«TaTb6a»75 , TaK .>Ke, KaK H B «PyccKOH CTpaB,Ue»76 • 3-roT BHJ( npecTynJieHHH 
BcTpeqae:M 06h11-1Ho B HMYHHTeTHhlX rpa)·tOTax. TaK, B l\tOJI):(aBcKoH rpaMoTe 
BncTpHUKoro 1v1ottacThip.H 1447 ro~a yKa3aHo, 4TO J\10HaxH, Hl\·IeH rrpaao 
.Ha cyine6HhlM HMrvtyHHTeT' :\toryT B3htCKHB3Th lllTpacp 3a BC5iKOfO BH,lla 
npecTynneHHH, a TaK>Ke H 3a TaTb6y77 ). B ttecy .LlHMhIX rpaMoTax, a KOTopbIX 

ynOMHHaeTCH BOpOBCTBO' yKa3aHo H HaKa3aHHe 3a Hero - r •. no6a' HO 6e3 
yTot1HeHHfl - B KaKoM Hf\,teHHO pa3A-tepe nJJaTH.ilCH 3TOT mTpacp, TaK >Ke 
.KaK He yKa3aHbl H BH.l(bl BOpOBCTBa. Bce )Ke H3 oomeH: KaTeropHH «T8Th0bl» 

ocoooe MeCTO OTBeAeHO sopoBCTBY' o603HalfeHHO~ty B rpaMOTax ~1e)J_yIOmH~I 
o6pa30~f: «rrdTJ\li~, IJIC' c9k :idc1~dHIT ~\Hl\f,\\ s rrp·krS» 78 • B pyccKHX cpe~HeBeKOBblX 
naMHTHHKax 9TOT BH.I( BopBCTBa o6o3Ha\JeH KaK «TaTb6a c rro.TIHtJHhI~f»79 • B Pyc
CKOH DpaB~e» npe)lBHJlHTCfl TaKoe noJIO)KeHMe semefl, Kor,na eop 3aCTHrHyT Ha 
'°'eope, y KJieTH HJIH y x.neaa. Ho Tep:\-tHHOB «„1111uo» 11„11H «no„111t1Hoe» «Pyc
cKaH Tipas,na» He yno).·IMHaeT. B x'r iKe BeKe «TaTb6a c rro"'IHtJHhI!\1» BCTpe

:qaeTCH 11acTo B pyccKHX H:\·l~·iYHHTerHhIX rpa,1orax. TaK)Ke He JIHUieHo 

HHTepeca OT~leTHTb TOT cpaKT' LITO Ha P~'"CH BO BTopor1 no.rIOBHHe xv BeI<a 

3TOT BHiA BOpOBCTBa y>Ke 6hI„l H3'b5iT KHH3el\I B nO„'lb3Y Hal\{eCTHHKOB80 • 

TaKoe LKe noJJo>KeHHe Betuefl 6hIJio H B pyMhIHCKHX KHH>KecTBax. «TaTh6a 
c no.TJHtIHblh-f» OhI..i1a H3'b.HTa H3 noA ropHC;{HKUHH cpeoAa.rra H 6b1„11a nepe,I\aHa 
CYJJ..Y ,l{BopHHKOB ... TaTb sacTHrHyThIH Ha MecTe npecTynJieHH51, oc„10JKHHwTI 
CBOe rIOJIO)KeHHe H eMy QbIJJO Tp·y,uHee omKytiumbCR OT HaKa3aHHH 3a cosep
rneHHOe AeHHHe. Ha ocHoBaHHH 11cToqHHKOB XVI BeKa 5IBCTByeT, 4TO TaKoro 

.po,ZJ.a npecrynHHKa O}KH){aJia c~1epTHaS1 Ka3Hb-noBerneHHe. TaK, B OJ\HOH sa

.[JawcKon rpaMOTe 1598 ro,u.a rosopHTCfl o TO:\t, «lJTO ÎaHHKOW yKpaJI KOHSI H 6hlJJ 

qoH:MaH Ha MeceT H xoTeJIH nocTpaAaBwHe nosecHTh ero TaM *e, Ho TaiiHKOlll 
)'MOJIHn }KynaHa ,.UaTKo ap1\tama BhIKynHTh ero ro.noey oT cMepTH»81• 

. PaccrvtoTpeB ocHOBHbie BH~hI n pecTyn„1eHHH - 'AymeryocTBO. yBettbe, 
pa300H, __ CBaAa H TaTb6a H HCI10Jlb30BaB MaTepHaJJbI «PyccKOH IlpaB.zlhl», 
Mbl 6e3 coMeHeHHff, no HHOMY, 6oJiee yr Jiy6JieHHO, noattaKo1'-fHJIHCb c npaBo
.BhIMH noHHTHHMH pyl\1hrHcKoro cpeoAaJibHoro 061uecTBa. 

73 M. H. T H x o M H p o 11, J.'Ka3aH.. npou3e., cTp. 88. 
'' TaM me, cTp. 89. 
75 ~I. Costăchescu, YK.asan. npOU38., li, cTp. 288; 1. J~ogtlan, YKa3. 

npoU38., I, CTp. 230, 257; l>ocu1nentelc lui Ştefan cel !\tare, 1948, CTp. 24. 
76 M. H. T H X o M H p o B, YKasan. npOU36., Kp. Dp. CT. CT. 20, 38; np. Dp. 

CT. CT. 17, 29, 32, 34, 38. 
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77 l\i.I. C o s t ă c h e s c u, .1Jacunwnte 111oldor,e11eşl i, I I. ·cTp. 288. 
78 I. Bogdan, JiKa3aH. npoU38., I, cTp. 230, 257. 
79 n aMRmH.UK,U pyccKOZO npaea, III' CTP. 134. 
80 TaM }({e, cTp. 89. 
s1 ~. I org a, Studii şi J>oc11.11wnlr. \", cTp. 135. 
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B 06Jiac1u cy,Ae6ttoro npouecca Heo6xo,nHl\10 o6paTHTh BHHMaHHe Ha ,, 
HHCTHTYT roHeHHH CJJe,l(a, KOTOpbIH npHMeHHJICH B opraHH3aUHH TeppHTo·-

pHaJibHOH o6mHHhI B pyMbIHCKHX KHHîKecTsax82 • 

Oco6eHHO nonHo 3TOT HHCTHTYT oTpa>KeH B MoJ1JlaBCKHX Hl\-trvtyHHTeTHhIX 

rpa~10Tax. B 1454 roii_y MoHaCTbipb MoJIAaBHlla 6b1JI ocso6o}K1°'eH OT o6R-
3aTeJibCTBa roHeHHH CJie)la; «H Ci\H„\ .31\~).iHC1~oro ,,.\d Hf rli\'1TH'r T~• CfA~ W'I'' 
CROErO xorrdp~» 83 B 1458 roAy CTecpaH BeJIHKHH' ITOATBe.p>K,LlaH npaeo 
BJJa,lleTb ceJia:l\-111 3TOMY :>Ke MOHaCTblplO, OCBOOO:>K;\aeT ero BHOBb OT o6H3a·
TeJJbCTBa roHeHHH CJie,na, Bbipa}KeHHOfO B HeCKQ.;"[bKO HHOH cpopMe: «HH CAH,::\ 

.3"0,\HHCKklX' ,\,\ Hf r~HH1y ~r CEi\\' ·r~,\\ xC'·rctpS H Hf "l'Ht\\~T» 84 . B 1467 ro~y 
.6ncTpHUKHH ~IoHaCThipb o6na~a"ri cyAe6Hbll\t HJ\1~1yHHTeToM: s cJieJJ_y10u~H~ 
TepMHHaX: «,\ HH rAQli~ HC NHX' &pATH HH 3,\ AthnErth;ci·tto, HH 3,\ C"Hr-\» as:. 
B 1466 ro,n_y CTe<J?aH BeJIHKHH noJlTBepm,Z\aeT HM~tyHHTeTHhie npaea PoMaH:.. 
cKoii MHTponoJJHH Ha ceJio HeroellIThI 11, nepeq0CJ1HH rocnoAapcKHX cnyr-, 
KOTOpble He HMelOT npaBa JI.OCTyna B 3TO ceno, yrroMHHaeT H «CAH,l,Or~Hr~'K» 86 . 

CT. 77 «PyccKoli flpaBJlhI» (npocTpaHHoM:) roaop11T TaKme o roaeH01:1 
CJleAa: «He oy~eT JIH TaTH, TO no C"1Ie~y >KeHyTh». (EC.JlH TaTh CKpOeTCH!, 

)lOJI>KHO rHaTh ero no CJieAy)87 • Tep~1HHbI pyA1blHCKHX rpai10T TO)K,qecŢ~
eeHHbI c TepMHHoJiorHeii «PyccKoii CTpaB,AhI»: cAeo u 20H.eHue. HHCT11Ty:r 

«roHeHHH c.rre,n.a» .HBOHeTCH ,l(peBHeHIIIMA-t c.naBHHCKHM o6bltiaeM, KOTOpbIH 

oco6eHHO xopomo oTpa>KeH B CTaTyTe Ka3HMHpa BeJIHKoro. Kor'Aa npec
TYIIHHK He noii~faH' (Ho OCTaBHL11 noe.ne ce651 CJie,na)' BHHOBHOro HCKaJIH 
nyTeM88 «rotteHH H c.;1e)la». ; 

TepMHHOJIOfHH' KOTOpa51 y110Tpe6.nHJI8Cb B xv BeKe B l"10JJAaBHH ,l\JIH 
o6o3Hat.IeHHSl HHCTHTyTa «roHeHHH cJie~a», co BpeMeHeM ucqeaaeT. XoTH 
Ha rrpoTSIJKeHHH XVI-XVII BeKoB HHCTHTYT eme cymecTayeT, Ho TepMli·

HOJiorHH y)l{e HHa.H. îaK, HanpHMep, B Ba11'lax1111 Bb1pa)KeHHe «KOAHTH rAdKd 
CKf3dHd»89 0003HatiaeT noBHHHOCTb' Jle>KaIIIBYIO Ha ceJ1e Oil03HaTb BHHOB ~ 

u . 

Horo, a HaH,Z\H ero CBH3aTb H nepe;:taTb BJiaCTHM. . 

r:io Mepe TOfO KaK yKpeIIJIH.nCH rocyµ_apCTBeHHblH annapaT' 3Ta ITOBHH·

HOCTh CTaJia HrpaTb MeHbllIYIO pOJib B npoue~ype OTblCKHBaHH.51 BHHOBHOro. 

Ho B cJiy11ae, eCJIH BHHOBHbIB He 6b1JI orro3HaH, o6m.HHa Ob1na o6SI3aHa ynJia
TMTh WTpa<J> CKOTOf\i HJIH :>Ke ~eHbraMH; KaK 6bJJIO yKa3aHO Bblllle, 3Ta 

061.UHHHaSI noBHHHOCTh He Hct1e3Jia H B XVII neKe. TaK~ B 1613 ro;ly Ka3:

HatJe:H 11oHaIIIKY o6paTHJICH c JKaJio6o:H K rocno)lap10' B KOTOpOH yKa3blBaJ(, 
'4TO y Hero nponaJI CKOT' a >KHTeJIH ceJJa 06bipllIH~' Ha 3eMJie KOTOpoŢ9 
npoH30IIIJia Kpa>Ka' «He XOT51T HH y6blTKH B03MeCTHTb' HH BHHOBHoro 0Il03t 

82 ''. C o s t ~1 c h e I, Despre proble111a obştiilor aţ11·arc· in Ta ro llorninea:scă şi ;li oldo11f1 
in secolele XIV-XV. ~ SLudii şi cerceturi de lslor"ie Jledie I). lI!' {1951), cTp. 10.6-108'. 

83 ?\L Costăchcscu,YK.aaaH. npou36o., II, cTp. 505. 
84 I. Bogdan, J)ocu111e11lele lui Şie/an cel 11.Jare. I, cTp. 14. 
85 :\1. C o s t ă c: h e s c u, Docurnente lui Şie/an cel „"i-1 nre, 51 CChl, - 1948, cTp. 24. 
88 I. Bogdan, YKa3aH. npoU38., cTp. 95. . · · 
87 PycCJCOJl n p Q600, II, CTp. 564. 
88 ..I\. l. Ş t e f u 1 c s c u, Docun1e11te sla1Jo-ro1ni u „,~/at i1Je la Gorj, cTp. 48.9. 
aA G h. G hi b ii n c s l'll. Surele şi i=.1•oade~ XX, N2 183. 
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HaTh»90 • B 1610 rOAY B ce.ne B3xHeHhI, npHHa,A&i1e>KaBllleM HHi\teUKO~fY 
MOHaCTblplO, 6hIJIO Haii~eHo TeJio y6HToro. MoHaxaM OblJJ J(aH Tpex,nHeB

HbIH cpoK AJIH OTbICKHBaHHSJ BHHOBHoro. B npoTHBHOM cJiy11ae oHH OhIJIH 

;(OJJ:>KHhl ynJiaTHTh lllTpacp. KorAa >Ke BHHOBHhIH 6br„1 orro3HaH B ,n_pyroM 

cene, MOHaXH llOTpeooBaJIH, 11T06hl >KHTe.nH 3Toro ceJia sepHyJJH HM paCXO)\bl, 

CBD3aHHbie c OThlCKaHHeM BHHOBHOro. 

ConocTaBJieHHe )(aHHhIX, Kaca10mHxcn HHCTHTyTa « rotteHHH c.ae,Aa », 
BblHBJISieT He TOJibKO oo~HOCTb TepMHHOJJorHH. DapaJJJieJibHOe H3y11eHHe 

:i\taTepHaJIOB, B KOTOpblX OTpa:>KeH 3TOT H HCTHTYT, TT03BOJI5IeT ycTaHOBHTb 

H ero TO>KAeCTBeHHOCTb. 

C.B.IOwKoB, roBopH o «roHeHHH cJieĂa» B TipocTpaHHOH Ilpas,ne, 

yKaa~saeT, qTo 3~ecb pe~b HAeT «o po3~CKe npecTynHHKa no ero cne~aM. 
CTpe)(TIOJJaraJIOCb, t!TO Tal\1, rAe TepHIOTC5J CJJe)J.bl, HaXO,ll.HTC.H npeCTYIIHBK»91 . 

B ,UpeBHefr PycH TaK >Ke, KaK H B pyMhIHCKHX KHSI>KecrBax «roHeHHe cne~a» 
HaKJia,tJ.blBaJio o6H33HHOCTb Ha ceJJo' Ha 3eMJie KOToporo Tep5IJIHCh CJieJ(hI 

y6HHUbl, pa3bICK3Th npec-rynHHKa H BbIAaTh ero BJiaCTHM; B npOTHBHOM 

CJ1y11ae ceJIO ~OJI>KHO 6hilf0 nJiaTHTb )leHe>KHblW IllTpacp. 
E .,[[. fpeKoa, 3aHHI\1a5Icb BonpocoM «roHeHHH CJieAa» B f aJIHUKOH 

PycH, yKa3hiaaeT, 11To OH He Hct.Jea H B X Y BeKe. 06rnJt:Ha 6hIJia o6H3aHa 
npHHHMaTb yqacTHe B «roHeHHH CJ1e,Aa9.!' HJIH p03blCKe npecTynHHKa. 

fpeKOB T3K>Ke BbICKa3hIBaeT l\IHeHHe' qTo «rOHeHHe CJJe,Z(a» W • .110 no Teppu

TOPHH coce~cKou o6mHHhI93 . 

«PyccKaSI CTpaB~a» He co,n:epJKHT o6o51CHeHHH, B l.JeIVI COCTOHT «roHeHRe 
cne,u.a». B pyMhIHCKHx rpal\ttoTax o6bSICHeHHH HaXO.LlHiVI B HCTOt!HHKax 6oJiee 

noaJ(Hero rrepHo~a - XVI-X''ll BeKoB. TaK, HanpHMep, HCKJIIOllHTeJibHO 

ueHHhle CBeAeHHH COJ(ep>KMT .l\1oJIAaBo-noJihCKHH ~oroBop 1540 roAa: «ECJIH 

KTO-JIH6o, HA51 no cJie~aM 6er JJeua HJIH >Ke no CJie,l(aM cKoTa, ,noă)(eT JJ-O cena H 
>KHTe.riH ceJia He 6y;\yT B COCT051HHH yKa3aTb B KaKOM HanpaBJieHHH CJie,lf_bl 
npoAOJI}l{aIOTCH, Toriu1 >KHTeJIH .9Toro ceJia AOJI>KHhI B03MeCTHTb yohITKM, 

npnqHHeHHbie BHHOBHhlMH' H BhI~aTb 6erneua H CKOT' c~11e,nbI KOTOpbIX npH

BeJIH K HHM. EcJIH JKe >KuTeJIH cena noKa>KyT B KaKoM HanpaBJieHHH npo
J(on.1KalOTCH CJie~bl' TOf)la 'AO..TL>KHO npOJ(OJIJKaTb npecJie;lOBaHHe H3 ceJia B 
CeJCO »94. 

3aTo B JIHTOBCKHX HCTOlIHHKax HaXOAHM BeCbMa pa3BHTOe yt1eH:ue o 

«roneHHH CJieAa». Ha OCHOBaHHH JUiTOBCKHX HCTOIIHHKOB ~fO>KHO BOCCTa

HOBHTb npoue,Aypy roHeHH51. noTeprreBWHH npecJie,nyeT Bopa HJIH y6HHUY 
no CJieJ(aM' C03hIBaeT Kony H3 )l.OOphlX JllO,AeW' OKOJIH1IHblX coce,ne:H H fOHHT 
c HHMH CJie)(. ECJIH CJieA npHBO~HT K CeJIY HJIH Jl..OMY -Kona TpeoyeT BbI){atfH 

BHHOBHoro HJIH BblBecTH cneA 3a rpaHHUY 3eMJIH ceJia ceoero. ECJIH ceno 
ne yKa>KeT cne~a, To ecTb He yKa.>KeT, KYAa cKpbIJICH BHHOBHbIH, ceno ooH-
3~Ho nJia'rHTh WTpacp. 06 3TOM roaopHTCH HCHO H B BHc.riHUKOM CTaTyTe 

Ka3HMH pa 111: «e>KeJIH 6h1 yKpaJ(eHhl OhIJIH .'lolllaJ\H, BOJibI, CKOT R .l(pyrHe 

uo J)ocu11r~~11te pril,ind Istoria Rominiei, 1Jeac. X \·11, .J.Jolclo11a, 11, cTp. 326-327. 
91 C. B. IO w K os, 06w,ecmeeHHO-nO.llumu'lecK.uu cmpou u npaeo KueBc1Co20 I'ocy-

iJapctrUJa, MocKsa, 1949. CTp. 517. 
n B . .[(. fpeKoe, KpecmbR.He 11.a Pycu, M.-Jl., 1946, cTp. 294. 
oa TaM me, cTp. 73. 
9t H u L' rn u za k i, supt. llp voi. 1, CTp. 145. 
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aemH, B ~oMe H • ..rIM ApyroM KaKOM MecTe, noTepneBWHH y6b1TOK HaWeJI 
Ohl CJie)I. CBOeH nporra>KH' TO co6paB Ao6pb1X JllO)leH' OKO~TIHllHhIX coce,l(eH' 
HMeeT OH' IIO ApeBHeMy npaBy' rHaTh CJieA» 95 . 

<I>. H . .neoHTOBHtI ycTaHoBHJI cyruecTBoBaHHe 3Toro HHCTHTyTa H y 
3ana~HhlX CJiaBHH' yKa3aB' qŢQ roHeHHe CJie]\a H3BeCTHO qewcKOMY H IIOJib

CKOMY npaBy 96 . y qexoB OHO H83bIBaJIOCb «stopa)) ~ JIOTepneBlllHH HMeJI 

npaBO Ha IlOMO~b coce)(eH' KOTOpble oopa30BaJIH «OCa){y» -CXO.I(Ky coce,LleH' 
u llIJIH «po stope» BHHOBHoro. EcJIH coce,nH He no~1oraJIH rroTepneameMy, 

Ha HHX na)l.ana o6HsaHHOCTh B03MeCTHTb eMy yohlTKH coo6w_a. Y noJIHKOB 

roHeHHe CJie)l.a Ha3bIBaJIOCb (( slad» H COCTOSIJIO T8K>Ke H3 IlOBHHHOCTH 

o6IUHHhI noMoraTh noTepneameMy B norotte no cne,AaM npeCT)'flHHKa. Coce,nH 
oosi3aHbI ObIJIH M1°'TH c HHM no cJie~y 3,,11o~e5I, HHaqe Ha HHX na.nana ooH3aH

HOCTh ynJiaTHTb eMy y6oITKH B7. 

* 
napanJieJibHOe H3ytieHHe Tepl\ltHHOJIOfHH «PyccKOH IlpaB,II-bl» H PYhrlbIH-

CKHX naMHTHHKOB xv BeKa, Il03BOJIHeT ycTaHOBHTb MHOro o6mux TepMH
HOB' yKa3aHHbIX B BBOJlHOH 11aCTH 3TOH CTaTbH. 113 60JiblllOfO 1.JHCJia o6m_HX 
TepMHHOB' Mbl BbJ'AeJIHJIH JIHlllh Te' KOTOpbte KacalOTCH HOpM cpeo,naJibHOrO 

yroJIOBHOfO npaBa, peryJIHposaBWHX OTHOUJeHH5I MeLKAY JllO;lhMH B cpe,n
HeKOBOM oomecTBe. 

Hcxo)l.H H3 HaJIHl!HH o6u~eti TepMHHo„1or11u HBH.nacb B03~tomHOCTh 
ycTaHOBHTb o6myto npaBoay10 c11creMy, a KoTopoH oOhlllaH WTpacpos, 
BhITecHuBrnHli KposHyIO MecTb, 3aHMMaJI 01.1e1-1b aa>KHoe · MecTo. B o6nacTH 
npouecca 6b1Jla ycTaHOBJieHa TO:>K~eCTBeHHOCTb HHCTHTyTa roHeHH.H CJieii.a, 
xapaKTepHoro AJlff TeppHTOpHaJibHOH 06lUHHhl H SIBJisnom_erocH nepe>KHT

KaMH nepso6hITHo-o61.l(HHHOro cTpoH. 
Ha npHMepe 3Toro HHCTHTyTa MO>KHO yoe,nHTbCSI HaCKOJlbKO 51CHee H 

nOJJHee CTaHOBHTCH Harne npe,n_CTaBJJeHHe o xapaKTepe H 3HalleHHH ero, 
o 

HCUOJlb30BaB AJiff .3Toro cpaBHH1'eJihHblll MeTOl\ H3yt1eHHH. 

BoJiee noJIHoe Hsy11enHe pa3JIHllHbIX acneKTOB yro„110BHoro npaaa coa

AaeT oJiaronpHHTHble ycnoBHH ,nJIH BoccTaHOBJieHHH ocHoB cl>e<>AanbHoro 

OOIIleCTB3 li ero COUHaJI bHblX HHCTHTYTOB . 
•• „ ...•.•.• __ _..... __ 

• & 

us PyccKaJl npasaa. II, CTp. 571. 
96 Cll. 11. JI eon To e H 11, Cmapbll'i 3e.M,cKuCi o6bletau, 0.necca, 1889, cTp. 129. 
91 îaM >Ke, cTp. 12~ . 
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Jl05PY ,WK„~HCKA5I HAJlCTHCb 94~) f(),UA 

fi a,.zeozpaQJU1leCKUU U .·1UH2HUCnzutteCKUll Of.lepl\. 

B *YPHaJ1t: l.~tudii (NQ III, 951), nocBHtUeHHOi't-I HCTOpHt1ec1{Hl\l 11 cfl11,~1ococp
cKHM aonpocal\1, ObIJJ ony6J111KoBaH Ham rra.neorpacpHlleCKHH H JIHHrBHCTH

tfeCKHH oqepK (cTp. 123-128) OTHOCHTC.llbHO Ha,ZIJJHCH 943 ro~a, OTKpbITOH 

H 1951 ro.uy B ceJie MHp4a Bo;{3, B }lo6pyA>KC. B BHAY Toro, lfTO 3TOT 

OttepK no5lBH.1iCS"J 6e3 COOTB€TCTB)'IOllLeH 6H6.n11orpacpH11 H OCTa!ICSl HeH3BeCT

Hbll\1 HHOCTpaHHblM cneu.Ha/IHCTa:rvI 1 H TaK KaK B HCTeKWHH np01\1eJK.yTOK 

BpeMeHH Hali,neHbl e~e H ,n.pyrHe CTapoc.naB~fHCJ<He H3.J.OHCH 2
' B llOCJie)ly

IO~HX CTpOKaX Mbl B03BpamaeMCSI K BhlWeyKa3aHHO!\lY 04epKy, )lOfJOJlHHH 

ero HOBbHvlH ;(aHHbIMH. 

,ll.o6pyA>KaHcKaH Ha)1-nHcb 943 ro~a 6hIJia oTKphITa ~IOJlO.i-1-hIM PYl\fbIH

CKHM ytieHhIM EyJKeHoM Ko1'tma B cpespaJie 1950 ao speMH HCCJie,I\oBaHMH 

HM ocTaTKOB yKpenJieHHoro pHMCKoro JiarepH (KacTpa ~'J'g VIII, fp. To4H
.necKy), pacnoJioîKeHHoro 3a KaMeHHhIM saJIOl\t B ceJie Mwp11a Bo.l(.3. 01· 
HeKOrAa cyn~eCTBOB3Blllero KaCTpa AO HaCT05Illiero BpeMeHH coxpaHH"11CSl 
JIRIIIh cpyHAaMeHT CTeHbI c IO>KHOH CTOpOHbI' TaK KaK OCTaTKH' cpyHAaMeHTa 

c BOCT0'4HOH CTOpOHbI 6bl..11H o6Be,AeHbl JTeT 7-8 TOMY Ha3a,A ~„TIHHHbJM pso~t. 
B CBf13H c 3Tl1M l\1aCCHBHhle l<a~lHH <PYHAaMeHTa BOCT04HOH CTeHhl 6bl . .'llt 
Bhl6pomeHbl Ha BbIKonaHHYIO 8eMJUO. 3AeCh, Ha BOCTOllHO~f OTKOCe psa 

6blJI OTKpblT M3BeCTKOBbIH 6JTOK c Ha„T\TTHCbJO 943 J"O)la 3 • 

1 3To BHJI.HO, nan pHMep, Ha ot1ep Ka <l>. B. t\1 a pe w a, Dua objavy slarycll :do
vanskych nâpisu (o SSSR u Smolenska a v Rumunsku), Slauia, XX (1951), cTp. 
497-514, a TaK>Ke Ha ot1epKOB 6oJirapcxHx ytteHbIX: E M H JI a re o p r u: e B a ( CAa
BRH.cKaa nucbAteHHocmb âo KupuAA.a u Me<fJoouR. Co<t>H.S1 1 1952 r., cTp. 91), CTa H ''o 
C Ta u q e Ba ( Cmapo67JA~apcxuam 11a02po6en H.aonuc H.a 'l.7>pey6uAama Mocmust 01n 

n peCAQB' B *YPHane «E'bJirapCKH e3HK», V' 1955' J{H. 2, CTp. 93) H B e p bi YI B a~ 
Ho B o A (H aiJnuc'bm Ha Mocmuct u npecA.a8CKURm enuepat/Jc1eu MamepuaA, B TOM me: 
*YPHaJie, CTP. 114. npHMetiaHHe 3). B KOTOpblX H3lll Tpy~ He ynoMHHaeTCH. 
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2 CM . B e p a 11 a a H o B a , y K 'l3. co't . , CT p . 9 4-115 . 
3 CM. <c Studii li, IV (1951), cTp. 122. 
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B ttacToH111,ee spet1irn 3Ta rJ1b16a c coorneTcTBy10meii 1-ia,Qrr11cb10 xpaHHTCH 
B Hapo)J.HOM Myaee )J.peBHOCTeii B ByxapeCTe 4. 

CTenem. coxpannocTH. HaArrHch 943 ro)J,a He coxpaH11Jiacb B cBoei1 
nepBoHa'llaJihHOH cpopMe, TaK KaK H3BeCTKOBbIH 6JJOK c Ha,!l.InICblO CHaIJaJia 
DblJI HCITOJ!b30B3H )\JIH I<aKOH-TO TIOCTpOHKH' )l.OKa3aTeJibCTBOM l!eMy cJiy>KaT 
OCTaTKH unyKaTypKH. coxpaHHBllleiirn Ha 0)1.HOH H3 ero 6oKOBblX rrpo,ll.OJlbHblX 
TIOBepxHOCTeii. 3aTeM 3TOT KaMeHb 6b!JI HCIIOJib30BaH rrpu KJia)l.Ke cpytt)J,a
MeHTa BbillleyrroM5rnyrnro yKpenJieHttoro JiarepH N2 VIII. Bce 3TO rrp11seJio 
K rrospe:>K,n;emno . H3BeCTKOBoro 6JioKa H Ha)l.ITHCH. CJie)l.bI noBpe:>K;::i:eHHH 
Ha,ll.ITHCH oco6eHHO 3aMeTHbl B ee sepxtteii l!acn1. c JieBOH CTOpOHbl. a 
-raK:>Ke B ee OKOHelJHOCTH 5 -

Pa:nrnpLI. l\aMeHb c tta;::i:m:tcbID 943 ro)l.a HMeer cJie)J.y10w,11.e pa3Mepbr: 
;:I.JIHHa 60 CM., urnp1rna - 31 CM. H BblCOTa - 18 CM 6 . lJTO KacaeTCH TeKCTa 
Ha)J,llHCH' TO OH HMeeT CJie)l.yIOUJ,He pa3Mepb1: )J,Jllrna BepxHero KpaH -
30 CM., HH:>KHero KpaH-27 CM., BblCOTa npasoro KpaH - 15 CM., JJeBoro 
- 17,5 CM. 

BHoJinorpa(Jnm. BrrepBbie tta.D.rrHcb 943 ro,JJ.a ObIJia socrrpoHaBe)l.eHa 
B KaTaJJore 6yxapeCTCKOH apxeoJIOfHlJ'.eCKOH Bb!CT3BKH 1950 ro,il.a 7 . .Upyroe 
<ţJaKCHMH.'le 6b!JIO onyO.'THKOB3HO f. illTecpaHOM B CTaTbe « .QoCTJi:>KeHHH 
apxeo.nornl!eCKOH HayKII B p .H .P .» B :m:ypttaJie «Hapo)l.Ho-.UeMOKpaTH
'IeCKaH PyMhlHHH» 8 . TpeTbe cj:>aKCIIMHJie H HenoJJHhrii nepeso.n. Ha,JJ.llHCH 
.iJ.3JlH Ey:>KeH l\oMilla H .UopnH TlonecKy B OllepKe: Cercet<lri arheologice pe 
traseul canalului J)unăre - Af a rea Neagră 9 • 

TeM >Ke ro;i.oM noMeG:eH 11 oG:epK «Inscripţia slavă din J)obrogea din anul 943» 
ony6JIHKOBaHHhlH B :>KypHaJie <1Studii,> N2 III (1951), npe.n.craBJIHIDW.Hii co6oi1 
KOJIJieKTHBHbIH TPY.ll.. apxeoJiornqecKaH 1I3CTb Koroporo npntta)l.Jie}KJ:IT Ey:>Ketty 
l\OMIIJa10 naJJeorpaqmlleCKaH J:l JlllHrBHCTH"4eCKaH IJaCTJ:l - aBTopy HaCTOHI..II.eH 
craTbH 11 , a HCTOpH1IeCKaH 1IaCTb - Tl .Tl. TiattaHrecKy12 . B TOM m:e I 951 
ro.n.y 'lellJCKHii JIHHrBHCT <l>. B .Mapeill ony6JIIIKOBaJI csoi1 oqepK, osarnaaneH
HblH: Dva objavy starych slovanskych ncipisu (v SSSR u Smolenska a v Rumunsku13 ) 

B KoropoM cttallaJia rosopHT o Ha)l.ITHCJ:l, Hatt,ll.eHHOH s fHea)l.ose no)J, CMo
.r1eHCKOM (CCCP), orneceHHOH K nepsoi'I 1IeTBeprn X neKa, a saTeM o Jlo6py,ll.
*aHCKoii Ha;i.rrncn 943 ro,'!.a. Pa6ora <l> .B .Ma perna ocHOBb1BaeTCH tta cpaK
CHMHJie, ony6JIHKOBaHHb!X B BbUIIeyKaaaHHOM HaMH KaTaJiore H B ynor.rn
HYTOM ollepKe Ey,n.>KeHa 1\oMwa H .UopHHa TlonecKy. <l>.B.Mapeill .n.aeT 
Hosoe ctJaKCHMHJle H rrepsy10 rpattcKpHnIJ,HID TeKcTa, yKa3h!BaH Me*AY npo
G:HM Ha ro, qTo CMbICJI Tperbero pH)l.a ,n:JIH Hero He Hcei-1: Dimitr (i?) MJIH ... 

4 CM. ~Sludii$, lV (Hl31), CTp. 122. 
5 CM. cpaKCHMHJJe N~ 6 ua cTp. 89. 
6 CM. )!{ypttaJI 'Studii şi ccrcctiiri J.c istorie medic, II, (1U5l), cTp. 170-171. 
7 Expoziţia arheolo,gică. Rez11llalele săpăturilor arheologice din 1950 in ll.P.R., Ducu-

n·şti. 1 !!50, cTp. 3,). 
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s 5IttBapbCKHH HOMep 1951 ro,Ila, CTp. 6. 
9 •Studii şi cercetări de iştorie veche», 11 (1951), llHeapb-HJOHb, crp. 17\. 

10 C:.i. CTp. 122-123. 
11 CM. crp. 123-128. 
12 CM. CTp. 128-134. 
13 «Slavia„ XX (1951). 4, crp. 447-514 tt crp. 511-514. 
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'limi H tre s-o? ,UaJ1ee Mapew nHLlleT, t.ITo pe4.h 11AeT o 6oJJrapcKoii Ha~nHCH, 
TaK KaK pycCKHll COCTaBHTeJib He Mor HanHCaTb gkl'h a TOJJbKO grk. 4TO 

)Ke KacaeTcH HaqepTaHHH HaAnHcH, TO oHa noxo>Ka Ha Ha,Arpo6Hyio Ha)ln11cL 

6oJirapcKoro uapH CaMyHJia 993 ro,na H Ha HaJ(nHcb, OTKph1ry10 B fHe3-

,l(OBe. Ee 6yKBhI noxo>KH Ha 6yKBhl Caf\oIYHJIOBOH Ha)lnHcH, a TaKiKe H Ha 

6yKBbl rpa<jlHTH nas.na XapTOcpHJiaKca t HaXOAHmeiicH B 6anTHCTepHH Kpyr
.r1oit OpeCJiaBcKof1 uepKnH. TaK, 6yKBbl d, r, „, 1\, G, "~ Hl\.telOT cxo'°'crBo c 
·6yKBaMH Ca?rtYHJIOBOH H8'AilHCH' 1"aK >K:e KaK H H, ,,, r, ~ aHaJIOfH11Hbl 6yKBal\1 

rpacpHTH nasJia XapTOcpHJJaKca, r.n.e Hl\.felOT CXO~CTBO c t5yKBOH r. ByKBa \' 
oqeHb noxo>Ka Ha ~ B Ha,AnHCH Ha fHe3)1.0BCKOH al\npope, TaK>Ke fiOXO>KH M 

6yKBhI ~. TaKHf\t o6pa30h'I, caMaH rJiaaua.H H npH 3TOM cai-1an 6oJihllia.H 

ttaCTh rpacpHKM Jlo6pyA>K3HCKOH Ha,D.IlHCH CBH3aHa c caMblMH t(peBHHMH 

3nHrpacpHlleCKHI\.tlH c.naBHHCKH!\-IH naM51THHKaj\1H KHpHJIJIOBCKOro nHCbMa, 

H3BeCTHhHvIH ,no uacTo.suuero apeAfeHH (OpeCJJaBcKo.H, CaMyHJIOBOH, fHe3-
AOBCKOH Ha)lnHCHMH) H, no yTsep>K)J_eHHIO <l>.B. Mapewa, npHMbIKaeT K 

HHl\i opraHHt1ecKH. OH A06aBJIHeT, tITO 6yKBbl, OTKJIOHH1omuec.H oT KJiacc11-
t1ecKow cpop~lbl nHCb~fa' °'eHHbl B T01Yt OTHOIIIeHHH t 4TO OHH 06orama10T . 
CBe)l_eHH5I o caMblX ,ApeBHHX TeKCTax KHPHJIJIOBCKOH IIHCbMeHHOCTH. )lo6pyJl

.iKaHCKaH >Ke Ha,AnHCb TeM 6oJiee UeHHa ~JIH H3yCJeHHH CJiaBSJHCKOH OHCbMeH

HOCTH' 4TO OHa eme H ,AaTHpoBaHa. 

CJie,ny101nuii oqep K npHHa,ZJ.Jie}l{MT 60J1rapCKO~ty yqe1-10~1y E~1uny reop
rHeB y H BXO,!lHT B COCTaB ony6JIHKOBaHHOH Hl\f B 1952 ro,ny pa60Tbl, 03a

rJiaB~'leHHOH «C . .11aBSlHCKaH nHCbMeHHOCTh ;\O KHpHJ1„'la H Mecpo~usi». B 
3TOH pa6oTe OoJirapCKMH aKaJ(eMHK BOCnpOH3BOAHT O)\HO cpaKCHJ\fHJie, H 

nHWeT cJie;(y1omee: «PaHHe10, H Ba}l{HOIO, upn TOl'II H )l.aTHpoBaHHOIO KHPH~'l
JIOBCKo.H Ha)lllHCblO HBJIHeTCSI, He)laBHO OTKpbITaH no6pyA}KaHCKaSI HBA-
TIHCb 94:'.J ro,la. 3-ra Ha~nHcb OTKpb1Ta B ,llo6py~}l{e npH npoKonKe KaHaJia 

.nyHaH-4epHoe Mope. HaAnHCb C):(eJiaHa Ha Ka~tHe; Ha HeJt.i l.IHTaeTCH HCHO - ,._, 

.,!\aTa «"t~ro S'"Hd (645J )». noe.ne yKa3aHHH Ha TO, llTO Ha~nHCb OflHCaHa 
H H3,r\aHa B BblWeyKa3aHHOH CT8Tbe Ey;J.>KeHa KoMllla H ,llopHHa nonecKy 1' 

El\·IHJI f eoprHeB Ao6aBJI5IeT CJie;iy10~ee: « IlpoH3BOJ{HT snet1aTJieHHe p.a.n 
3BYKOB B C~flore ~,1-(~h.'1 ••• ); TaKOH >Ke PHA 3B)'KOB HaXO,ZI.MA1 H B npeCJJaBCKOH 

HaAnHCH, OTKphJTOH JvlHHTeBbr?Yt: 1~hPK"111. H aJJJIHCb CBH,D.eTeJJhCTByeT o paHHeM 
pacnpocTpaHeHHH KMPHJIJIHUbI B ,Uo6pyA)Ke. HaJIHlJHOCTh Karv1ettHhIX Ha)lnHceii 
KHpHJillHIJ.hl B nepaoli noJJOBHHe X BeKa 03HallaeT, IITO KHpH.HJIHUa .u_aBHo yJKe 
6hJ.na o6nteH3BeCTHb1M IlHCbMOM. 113 HCTOpHH JIHCbMa 3Hael\{' qŢQ KaMeHHble 

Ha.nnHCH fIOHBJI51IOTCH MHOrO BpeMeHH n03iKe tJeM H306peTeHHH nHCbMa» 15 . 

Mb1 Haxo,ll_HM ccbIJIKH Ha )lo6p)'~>KaHcKy10 Ha;(nHCb 943 ro~a H B ABYX 
coBeTCKHX peueH3H.HX Ha pa6oTy El\1HJia f eoprHeBa. TaK B peueH3HH H .A. 

1' 3To )'THef>*.ACHHe He cooTseTcTnyeT ~eiicTnHTenbHOCTH, TaK KaK E. KoMwa 11 
11.. Ilonecicy ony6.11HKOB8JIH TOlibKo pyMbIHCKHR uepenoA t1a,nnHcH„ 

15 E !\I H JI re o p r I{ e li, yKQ.3. CO't., CTp. 61; B 4 npHM. TOM >Ke CTP ~ EMHn 
feoprHeB CCbIJI8eTCff. Ha l~ d. SC h \V y Z c r, Griecllische (ira1'Jlmatik, -'iUnchcn, 19:34. 
cTp. 141 co cne~y1ow;HMH TeKcTyanhHhlMH 3aMet1aHH.SIMH: « Als Zeit dcr Einftihrun~ 
des grie.chisC'hen l\.ln Ltcralphabetes (zunăchst \\'Ohl hn liandcls und Geschăitsverkchr) 
<larf n1a11 1nindcstcns 900, vielleicht so gar 1000' v. Chr., oder eine noch et\vns frtihr.re Zeit 
annehmcn <lie allcste: gri<·ehisrhe Inschrift \\'ird anf ktH':t. VOI' 700 \"'. C.hr. datiert >t. 
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KoH.ApallloBa 16 cttaYaOL11a aocrrpoH3BO~HTC51 cpaKCHMHJie Ha)J_nHCH, 3aTeM 

ynorvIHHaeTCH o <t>aKCHl\1HOL:Je, ony6JIHKOBaHHOM aKaAeMHKOM E. reopr.HeBbIM„ 
H HaKOHeu., pacIIIHQ>poBaHHe Ha,r(rIHCH ~ rrpHHa)lJie>Karuee qernCKOl\lY 5!3bIKO

Be,Uy <t>. Maperuy, co c„1eny10m11~1 saKJHotieHHeM nocJie;i_Hero: c naneorpaqn1-
4ecKoii TOlIKH apeHH51 ,D.06py)J)KaHCKaH Ha~nHCh OlleHb 6„TIH3Ka K 6oJirap
CKHM Ha,nnHCHM KHpHJJJIOBCKOro nHCh~ta' BhICeIIeHHblf\i Ha KaMHe. 

B peueHaHH M.n.CoTHHKosoii17 ynoMHHaeTCH o ,Uo6pyA>KaHcKoH 

HaAilHCH 943 ro;ia 1 KOTOpas1' corJiaCHO YTBep>K)leHHIO EMH~7Ja reoprHeBa, 

B CBOJO oqepe,nb' AOK83hIBaeT OIIIH601!HOCTh MHeHHSI' pacnpocTpaHeHHOro 
cpe,nH ylfeHhIX 06 H3o6peTeHHH KHPHJIJIHllhI B Haqa.ne X-ro BeKa K.JIHMeHTOl\t: 
Ox pHJ\CKHM. 

C. B. BepHrnTeiiu yKa3bIBaeT B cBoeH cTaTbe «0CHOBHb1e 3aĂa"LIH. 
MeTOAbl H npHHllHDbl «CpaBHHTellbHOH rpal\.fM8THKH CJiaB5IHCKHX SI3b1KOB»1s 

4TO C8Mb1M ,llpeBHH~i µ.aTHpoBaHHbl~·f C~TiaB5THCKHA-f HaMHTHHKOl\.1 HBJIHeTCH 

,!1.06py,D)K8HCKaH :Ha,nnHCh 943 ro,ua. 
MoJio~oH 60J1rapcKHH apxeoJior CTaH"IO CTOHlJ.eB B cBoe~1 otiepKe 

«CTapoo'b .. nrapcKHHT Ha.urpooeH Ha,UJIHC Ha 4opry611„TJ~1Ta MocTHl.J oT Opec.TiaB 19
'. 

nurneT OTHOCHTeJJbHO n.aTHpOBaHHH HaArpo6HOH Ha)\nHCH 1'1.oCTHlla, 'l!TO 

6oJiee )l.peBHH.TvlH, qe~1 3'fa Ha;I.nHCb, 51BJIH10TCH Ha,II.n~lCH rpacpHTH B TipeCJiaB

CKOH KpyrJio:H uepKBH «H 1'10JKeT 6b1Th 1lo6pyA>KattcKaH Ha"nHcb 943 roJJ.a„ 
a a PoccHH - TOJibKO Ha)(nHcb Ha a~upope, ttaii~ettttoii B fHe3~oBe)). 

Bo.rirapcK.Hii y11eHbIH Bepa MsattobIH B cBoeti pa6oTe: «Ha'AnHc'bT Ha 

1\1.oCTHl.I li npec.naBCKHHT enHrpacpCKH MaTepHaJI» 20 OCTaHaB.rIHBaeTC51 6onee 
no.npo6uo Ha .Llo6py~>KaHc-Ko:H Ha~nHcH 943 ro~a H BocrrpoH3BOAHT cpaK
CHMHJie 21• 06 3TOH JKe Ha~nHCH Haxo,nHM y Bepbl 11BaHOBOH CJieAylO~He 
:iaMeqaHHH: «cl>parMeHTapHaH ,u_o6py A:>K3HCKaff Ha~nHCb yKa3bIBaeT Ha TO' 

qŢQ Ca~tYHJIOBa Ha,!lfiHCb OTpa)KaeT 6oJiee CTapy10, apxawqecKylO cpa3y Apes
He6oJJrapCKOH opcJ>orpacpHH' a flOTO~fY He MO>KeT CJIY>KHTb ~1epHJIOM ,nJIH 

onpe~e~eHHn xpoHo~orHH Apestte6onrapcKHX naMRTHHKoat2 • 

3aTeM B. HsaHoBa nurueT, 1ITO ,Uo6py;\JK:aHcKaH HallIIHCb HcnoJ1HeHa 
ycTaBHblAi tte6pe>KHbI~i nHCLMOM TaK >Ke, KaK H TeKe-Ko3„1y;i.mcKaH Ha)l.

nHcb. ByKBbI ,Uo6py,n}KaHCKOH Ha;:\rrHcH yrJioBaTbI, 6e3 BCHKHX KJJHHOB, 

c Tpeyro„'1bHhIMH neTJI5IA1H y 6yKBa ", i), k, 9k 23 TaK LKe, KaK H B TeKe
Ko3ny,n>KcKOH Ha;x.r1nc11, c TOM JIHlllb pa3HHUeH, 11To B nocne~Heii 6yKBhl 

MaJieHbKHe B OTHOWeHHH HX BblCOTbI. B ,Uo6py.A>KaHCKOH HaAnHCH BCTpe1IaeM 
lliHpOKOe o H lllHpOKOe c 24, ynoTpe6JIHeTCH TO.JJbKO k, a B npe,nJiore K"f\-ej} 

16 CM. BonpocbI st3hlK03HaHHSI, 1952, .N'2 6, cTp. 144-150. 
17 «BonpOCbl HCTOpHH», 1953, N~ 3. CTp. 98-103. 
18 «Bon pocbl H3b1K03H3HHH », 1954, Ng 2, cTp. 56. 
19 «E'bJirapCKH eaHK», Cocj>HH, ''· (1955), KH. 2, CTp. 93. 
to TaM :>Ke, cTp. 94-117 c 23 cpaKcUMHJie. 
21 TaM JKe, q>aKCHMH.?Je 23, nocJie,ll,Hee. 
22 Î8M iKe, CTp. 94 H 116. 
23 Ttut '1Ce, cTp. 114, rJ(e B lieTeepToM npHMetJaHHH Bepa HaaHosa nHIIJeT, 11To 

noAo6Hoe TpeyroJJbHoe Hat1epTaHHe neTeJib 6yKB scTpe11aeTcB H e rpe'leCKOH pyKonncH 
.N'!? 1291 BaTHKaHCKo.H 6H6.'IHOTeKH, pyKonncL, OTHOCHW.eHCH K 813-820 rr., cchlJ1aHcb 
npH 9TOM Ha: \V e i t z m a 11 n, Die b yzantinische Buchmalerei des I X und X Jahrhunder/.ţ, 
Berlin. 1935, Ta6nHUhl 1, 2, 4 H 5. 

2' Peqb HAeT 06 ynymenuu Bepbl Heauoaoii, TaK xaK 6yxsa c He cymecTeyeT i~ 
llo6py )l)KaHCKOH Ha).lnHCH 943 ro.aa. 
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nponyw.eH. 3TM )laHHhre, npoAOJI}KaeT Bepa l1ea1-1osa, - cBSI3blBaioT 1lo6-
py){>KaHcKy10 Ha,ZI.nHCb c TeKCTO:f\1, Haqep4eHHbll\i Ha KepaJ\{HlleCI<HX n.riHT

Kax, oTKpbIThIX B KpyrJioH DpecJJaBcKoH uepKBH, c .1.\1.aKeJJ.oHcKHM KHpH.;1-

.JIOBCKHM JlHCTKOM, He 3H8IOW.HM COBepuieHHO epa MJIH c IlO)l.i'IHHHHKOM JleTOC
TPYH DblGKOBa' H KpoMe 9Toro_, c n pec.riaBCKOH Ty ~OpHHOH Ha)IJIHCblO. 

H, ttaKoHeu, «Jlo6py,r(>KaHcKaff Ha)(nHCh yKa3bIBaeT Ha 10, 4TO B Ha)lnMcu 
J\1.ocrHt.Ja, KOTopa.H ~fO}KeT 6bITh )~peaHee, tieM nepBan, Ho Mo>KeT OblTb 11 ,neT 
Ha ~ecHTh i'tto.no>Ke ee, apxawtiecKaH opcporpacpnn .HB.'lHeTcH B ~eHCTBHTeJlh-

~· ., 
HOCTH TOJlhKO HCKYCCTBeHHO TIOJlJ(ep)KHBae?vfOH TpaAHUHeH' a He OTpa:iKeHHe~l 

COBpeMeHHOro COCTO.HHH.H 513hIKa H' B oco6eHHOCTH' npOH3H01UeHHH epoB)) 25 • 

HaKoHeu nocJJe~Hee 3al\t1C4aHHe, OTHOCHJ1leecst K ,llo6py;i.>1caHCKOH HaAilHCH 

-943 ro~a Mbl HaXO,l(HM y COBeTCKoro na.neorpacpa JI. B. l.JepenHHHa' KOTO)JblH 

B CBOeM o6CTOHTeJihHOh-f yqe6HHKe 26 aocrrpOH3BO)lHT cpaKCHf\1H.ne ,[(o6py,rI)K3H
CKOH Ha)(uHCB 27 • 

TeRCT Ha;t;IUic11. ,Uo6pyt(:>Ka11cKaH Ha,LlnHCb 943 ro..aa npe~craBJlSlE.'TCH 
H CJiet()'lOllleM BH,ne: 

B nepeso,!\e: 

~H 1:,k • ilhll, ~X'h. 
r--- ,,--.. 

<&>~ ~\'k·r~ . S • :v li·&\ , . 
< n >PH A-kHA\HT,rk G-k 

-- - iK~~„lldH"k -- -- -· ·- -

«npoTHB rpeKOR» 

s 6451 ro~y 
flpH ,ilHM.HTpHH 
>KvnaHe - - - -- - -

"' 

nepnoHa4a.-'lbHO TeKCT Ha,n.nHCH coJ(ep>KaJI B cnoeii sepxHeii ttacTH eiue 
OAHH pH~, J{aK 3TO MhI yKa3aJIH Bhime B r.11aae „CTeneHb ·coxpaHHOCTH'", 

u 

HO ycnoBH51, B KOTOpblX HaXO;I_HJICH KaMeHb c .3TOH Ha)lnHChlO, npHBeJIH 
U U V 

He TOJJbKO K HCLie3HOBeHHIO yKa3aHHO.H 1.JaCTH, HO H HeKOTOpOH lJaCTB • .TICBOH 

CTOpOHhI Ka~tH.H' Ha l\OTOpoli 6hIJIO BhiceqeHO Ha11aJio 2 ,3 H 4 CTpOK; 3al\1eTHO 

H paapyweHHe HHîKHero Kpa.H. BcJieJJ-CTBHe 3Toro, Tenepb H3 crpoKH, 1ITo 

npeAlIIeCTByeT ~" rkpk•\*X'" coxpaHH.TJaCh JIHI.Ilb HH}KH5IH neTJIS1 O~HOH 6yKBbl, 

KOTopasi MOrJia 6hITb: li, K, ·k, I\ HJIH -k, a TaK>Ke H OCTaTKH HH>KHHX lJ3CTeH 

ApyrHx t1eTblpex 6yKB, pacno„:rio}KeHHblX Ha,U 6yKBa1vfH: r, "' ,,, X c.'loBa 

~6 C!ttt. «51>.nrapcKH eaKK», !JKU3. co11., c-rp. 114-115. 
26 CM. PyccxaJI. na,zeo2pa</Ju!l, /.1ocKBa, 1956. 
27 CM. c~a KCJf MH.ne N'!? 11 Ha Cîp . 94 H Te KCT HCI CTP . 92 H 94 ~ 
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rh.plll\~X'~· B nepsoti cTpoKe, coxpaHHBllleiicH no~TH noJrHoCTblO, KaLKerc~, 
4To nepBaSI 6yKBa 3To ~' a BTopaH H. Bo BTopoii CTpoKe nepsa.H He,noc
Ta10maH 6y1<Ba 6b1 • .11a K, a OT BTOpoH: 6yKBbl - " - coxpaHHJiaCb Jl:Hlllb neTJISi. 
B TpeTheH CTpoKe nepBa.sJ He,AOCTalOII.(aH oyKBa, BepOHTHO, 6blJia li. H3 
4eTBepTOH cTpoKH OTCYTCTBYIOT nepa~e ABe 6yKB~, a TaK>Ke H nocReAHHe 
3 - 4 6yKBbl, a 6yKBbI n, n c.11osa moyu,,u9k · pa3JIHt1a10TCH c TPYAOM. 

ByKBbI, BHeceHHb1e HaMH, nocraaneHbI B < >, a 6yKBbI: OTCYTCTBYIOI.U..He 
V 

OTMeqeHW qepToqKQH. 

Hecoi\IHeHHo, 'ITO Ha,l\nHCb coAepJKHT B ce6e JJaKOHHLJecKoe nosecrBo

saHHe o KaKoM-To aoettHoM co6bITHH. BeponTHo, petih H,IleT o Ha6ere ?\ia,llbHp 
Ha BH3aHTHHUeB 11epe3 <1>paKHIO H 6onrapHIO, Hh1eswerv1 MeCTO B anpe~11e 
943 roAa, o KOTopoM nosecrayIOT BM3aHTHHCKHe e:ieTOTIHCH: s. B npoHcuJe;i.
llIHX 6HTB3X Ha CTOpOHe BH38HTHH~eB, H83BaHHblX B Ha)lnHCH fpeKaMH. 

cpa>KaJICH " OOJirapCKHH }l{)'IlaH ,llHMHTpHH. nocne OAep>KaHHOH flOOeAhl 

,ilHMHTpHH, 6blBIIIHH MeCTHbIM BOeHHOHa4aJibHHKOM, pacnopHilHJICH coopy
~H.Th rral\1HTHHK, Ha KOTopo:l\it H 6b1J1a BbICelJeHa HaAnHCb, ~aTHponaHttas-i 
943 roAOM ~ 9 • B 9TOM OTHoweHHH HaAnHcb cooTBeTCTBYeT npoT060JirapcK111\t 

Ha)l_nHCHM Ha rpet.IeCKOM H3hIKe, CBHAeTeJibCTBYlOlllHM o no,no6HbJX co6hITHHX 30 -

~aTa. Ha,nnHCb )l_aTHpoBaHa 6951 ro~oM OT coTBopeHHH i\Uipa, TO eCTb 
" „ u „. 

fO](OM BH3aHTHHCKOH HJIH KOHCTaHTMHOnOJibCKOH 3pbl' C4HTaBllleH' llTO QT 

coTBopeHHH MHpa H ):(O HaI.IIeli 3pbI !\o1HHYJJO 5508 JieT. BoT noqef\ty MbI 

OTHeCJIH HBAilHCb K 943 ro)ly Haweil 3pb1. ,UaTa - 6951 ro,Z(-COCTaBJIHeT 
HeOTheM.neMylO '4aCTb Ha,UnHCH H He ocrrapHBaeTC5I ee HCCJ1e,n:oBaTeJIH~~H -

l'pat)HKa. ,llo6py;t>KaHcKan Ha.AnHCh 943 ro,aa Bb1ceqeHa rvtacTepoM, He 

HAieBlllHM noA pyKon Mo)(e~11H, ycTaBHhIM He6pe>KHhlM nHChl\tOM, KaK YTBep
>K.LlaeT H Bepa HBaHoBa. 

Pacno3oacen11e 6yKR a HeK0Topb1x ~tecTax acHMMeTpHqHo scne,ncTBMe 
Toro, '-ITO MaCTep He Hrv1e.n no)\ pyKoH 06pa31.1_a, pa6oTan Ka1< )'MeJI. TaK ~ 
H3TipHMep, B TO npe~tff KaK oyKBhl r, p, 9', BXOAHI.UHe B COCT3B CJIOBa r~p~-
1~-kîk B nepBOH CTpoKe, a TaK>Ke 11 6yKBbl ~\;k,rr·,o B CJIOBe "·k·r~ BO BTOpOH CTpoKe 
BbJCetieHbl npH:\10, 6yKBhI rt, i\ B nepBoii CTpoKe BhICel!eHbI c yKJIOHOM eneBo 
H pacno~TJO}J{eHbI HeCKO„TJhKO HH>Ke, tieM 6yKBhI r, ll, p, ll, TOH me cTpOKH, a 
6yKBbI A t k TOH >KC cTpoKH BblCellettbI eme HH}Ke. BTopaH H 1peTbH u11cpph1 
BO BTOpOH CTpoKe HaKJIOHeHbl BrrpaBO. OepBbie TpH 6yKBbl TpeTbeH CTpOKH 
BhICelleHbl n p Hl\10; oy KBa ~, KOTOpaH CJie).(yeT, BbICelleHa BbIIIIe, C HaKJIOHOM 

B JieBo' a rpyrrna 6yKB lf, A\, H, ~r' i), ·k HaKJIOHeHbl snpaso t B OTJllillHe OT 

KOHetIHblX 6yKs li, ·k, KOTOpb1e a1:>1cet1eHbJ noqTH npHMo. B qeTaepTOH cTpoKe 

6yKBa ~,/I' HaKJtOHeHa Bnpaao, 6yKBa ,, HaKJIOHeHa CHJlhHO' B TOl\i1 >Ke 

28 C~L oocTOHTe.'lbCTea Haoera y B. H. 3 JJ a Ta pc K n, HcmopuR 1ta 6·011,~apC1Cam<1 
O?Jp~aea npe3 cpednume eeKoGe, TOM I, tiacTb II, Coc)>HjJ, 1927, c1·p. 541. 

29 JlpyrHe eepcHH, CM. MHeHue, BhICK333HHOe n. fl. IlaHaH:TeCKY na CTp. 131-134 
>KypHana <1 Sludii ~IV (1951), N2 3, cTp. 131-134. 

3° CM. uanpHMep, co;\ep>Kauue npoTo6onrapcKnx HaAnHceH Ha rpeqecKoM Sl3b1Ke 
y r. E a J1 ac q e Ba' Cmapo-6TJAZapcKume KaAleHHU naiJnucu oni 8peAiemo Ha 6eAUICU1l 
K.aH 0.M'Opmaz, a .>KypHaJJe MHttaJJo, «o'bJJrapo-Maxeii;.oucKo HayqHo cnHcauHe, I, 
3, (1909) cTp. 219-238 H I, 4 (1910) CTP. 327-345 H Geza F c h c r, Die Inschrifl 
tles 1lr.ilcrrelit~fs uun }\/atlura, B c6opHHKe: « Rulgari!;che.~ Nalionaln111sP.11111. Cocf>Hst, 1928, 
<Pa KCHMHJ1e :\iem;i_y CTp. 124-125. 
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HanpaBJieHHH, KaK H °'·'· a 6yKBa ~ 3aHHMaeT TaKy10 )l(e fl03HUHIO, KaK H * 
u 

B TpeTbeH CTpoKe. 
Ct.1urtleM Heo6xo,ZI.II~iblM no~qepKHYTb, 11To HaKJIOH 6yKB enpano xapaK-· 

paKTepeH ,!l/151 rpa<jJHKH rpe1.1ecKHX HeJIHTyprH11ecKHX pyKonHceii VIII-IX 

;·,t C!Âe~e ~HT'lM u 
CTHYblfbI'QYbbl 
A~bbl&bf H nt: ....., 

CYMtONrfl'1 fH 
H nP1 1 eTPtt[pff' 
c. H~)t ;::A,tCA 
Tb ~ t .. 'bCi1 OCTA 
!JHBz ./'1,rovci1AA 
CTilO { Bb ce i'M '6HJ 
ffib 1.1 :rotf l>N Of H 
7,~q bi 6'6TOf\.I-\ L" 6 
8Pbl.LLH·.··f1'l...1 " CEOf'· 
<l>ur. N2 7 - HaJl.rpo6HaH ua.n.nHCb 

MocTuqa X e. 
<l>!ir . .N'2 8 - HaJtrpo6HaH H3;J.TIHCb 

Ty ,ll.Opbl X B. 

BeKoB31 • 11 c .9TOH TOtIKH 3peHHH ,.Uo6py~>KaHCKaH Ha,nnHCb QTllaCTH COOT

BeTCTBYeT rpacpHKe KepaMHIIeCKHX nJIHTOK X aeKa, OTKphlThIX B Kpyr Jioii 
TipecnaBCKOH uepKB:H32, H OTt1acTR rpa<PH1<e Harpo6Holi Ha~nHcH MocTH4a33 . 

Bce 6yKBhl ,Uo6py)J.»<aHCKOH Ha~nHC:H BhICelJeHhl B CTpOKY - BKJIIQqH -

TeJibHO :H 6yKBhl c BepxHHMH HJIH HH>KHHMH BhICTynaMH' KaK, HarrpHMep. 

p,u,,x;k,A. B .9TOM OTHOIIIeHHH noopyJ(:>KaHCKaH HaAIIHCb notITH cosep-· 

31 CM. Bepa 11Bauosa. yKa3. cott., cTp. 95 H 109. 
32 li To KacaeTc.H HaKnoua Bnpauo TeJ<cTa yKa3aHHblX KepaMHt.1ecK11x nn11To1\ „ 

cM • y" a3 . co'l . B e p bi H B a H o a o ii , cTp • I 1 I , a Ta K >K e <Pa K c HM "ne J\'b 9 . 
sa CM. cf>aKCHMHJie N~ 7 ua 3TOH cTp. 
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weHHO coauaAaeT c tta_;(rpo6Holi Ha~nHChlO 1\1ocTM4a H c HO~o6ttoH iKe Ty
AOPHHoii HaJ(nHChJ0,34 c Carv1yHJJOBOM tta,anHCblo=ţo H c ~aCTbEO 3HaKos 
rpacpHTH TiaBJ1a XapTocpHJiaKca36 , c BapolllCKOH Ha;(nHCbI037 , c TeIV1HHU-

1<o'H Ha~nHChI0 38 • a TaK:>Ke c 4aCThlO 6yKB caMbIX J.peBHHX pyKonHceii 

o·o 

'jif 1( f; (~J d. Af O ~O t\ r-t ~ >--t 1' ~'t 
nA.y; OM LX Ap T ~PY ~ r>.i o /tA & 

<l>Kr. N~ 9 -- I) rnarO.'U14ecKaH Ha,JIH!Cb 6anTH3epny.Ma CuMeOHOHCKOH uepKBH 
B Opec.'lane X n. 2) fpa<l>HT nan ... ia XaprocpH . .rJaKca TOro-JKe 6anT1tcepHy:\1a Xn. 

KHpH.fJJlOBCKOfO I1HChl\1a: c c:aBBHHOH KH.HfOH3~, c CynpaCJ.lbCKOH pyKOill1CblO 40 

H c /\'aKe;lOHCKHM KHpH . .7IJIOBCKHM "'IHCTKOM41, KOTOphie H c 3TOH ŢQlfKH 3pe-

34 CM. cpaKCHMHne Ha.i].nHcH y K p. M H H Te B a, KP~-·itunu. tfbpKau 6 fl pec11as 
(c 3ar.iaaHeM H Ha <f>paHUY3CKO:M .st3b1Ke), H:~,n.aHHSI Ha HapoAHHSI apxeo.1orHqecKH My3eif 
N~ 25, Cocllu}I, 1932, cTp. l 67 H cpaKCIL\tH .ne N~ 7 H 8 Hawero oqcpKa. 

35 CM. cţlaKCHMHne, c,II,eJia1n1oe c Ka.HhKH Ha.nnHc.H y 11 o p ..:J. a H a 11 B a u o H a, 
E?J~i2apc1Cu cn-ia.puHu U3 M aKeaonuR., cnopaHH H 06'b.s1cueuH OT... BTopo ,!J,OffbllHeHo 

H3~aHHe, H3)1.a11a 6'b„1rapcKaTa .A.Ka)leMHH Ha nayKHTe, CocllHR, 1931, cTp. 24, y Hac N2 10. 
38 CM. <PaKCHMH.TJe c TIO.!J.JlHHHHKa H c K8„'lbKH Ha;.tnHcH y K p. M H S1 Te Ba, y1Ca3. 

co~. cTp. 156, y uac Jig 9, 2. 
37 CM. cpaKCH:\tH.rte c KaJibJ<H Ha;i_uHCH y Ho p .a a H a. l1 B a H o e a, yKa.3. coc1.. 

·CTp. 27 H cpaKcHMHne NQ 11 uarnero oqepKa. 
38 CM. q>aKCHMHJJe B HaTypaJibH)'lO ac.iJn 11HHY c no)l.TJHHHHKa y Jl. C To H Ho e H 11 a. 

Te„~tHuljKu natnnuc X-XI u. (y I-Iapo,71.HOM M.ysejy y EeorpaJJ.y 6p. 2667). «.Ty>KHO· 
·C.iJOlH~HCKH cj:>HJIOJior», I (1913), s Kouu.e ot1epKa. 

89 CM. cpaKCHMHJie y B 51 q e c JI a Ba m e n K H li a, CaBBUlta K.H.UCa. n a.M.JlmHUK.U 

crnapocAa6JlH.CK020 Jl3bl1Ca, I. 2, lieTblpe cpa1<cHMHJJe B KOHUe KHHrH, a TaK)Ke ero >Ke 
Pa3cy~caeHue o R3bl.Ke CaBBUH.ou KHU2ll. «C6opHHK OT;te.1eHHS1 pyccKoro SI3h1Ka H cno
BecuocTH» H:\tn. AKa,neMHH HayK, LXVII, 9 (1901), 2 fţ>aKCHMHlie, ttaxo;u1mHecS1 e 
I<OH ue pa6oTbl. 

co c~„. cpaKCHl1HJie y f1. 1\. J1 a B p o D a, II a.lteozpac/Ju'leCKOe o6o3peHUe KUpUllA08·· 

-CKOZO llUCb.Ata, «3HUHKJlOTie)l.HSI CJI313SIHCKOH cpH,.110 . .'IOl'HH», H3).(. 0TJJ.eJieHH~ pyccKoro 

Sl3hlI<a H c.TJoHecHocTH HMn. A1ca,aeMHH HayK», BhlnycK 4, l ~ DeTporpaii. 1914, <ţ>aKCHMHJie 
Ha CTp. 33-35, 37' 39 H Me>K.ay CTp. 40-41. 

41 CM. yKa3aHHOe C01l. n. A . .TlattpoBa, CTJ). 42. 
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rtH51 AOJI>KHbl 6hlTb OTHecetthI j{ X CTOJieTHf0 42, a tte K uepsoii noJIOBHHe 

X I cToJieTHH43 • 

Paaxep O)'RR Ko~11e6„1eTcfl oT I, I cM. JlO 4 ,5 CM. 
c 3TOH ToqKH 3peHHH caMafl MaJJeHhK3SJ BTOpaH 6yKBa ·r B npeJJ.

flOCJie.n_HeH CTpOKe, a caMaH KpyunaH - 6yKBa 't· 
oyKBhl BTOpOH CTpOKH MeHbWe OYKB nepI?Oti CTpOKH, oyKBbl TpeTbeH 

CTpOKH f\1eHbllle 6yKB BTopoC. CTpOKH' a 6yKBbl 1.jeTBepTOH CTpOKH !\teHbUie 

5yKB TpeTheA CTpOKH. 
THTJIO c.1e)ly10uteii ,n„TIH Hbl: nepHoe ·-- 8 ,2 CM.; RTopoe ~ .. 3 ,2 Cl\1. 

<l>Hr. N~ 10-CaMyHJIOBCKaH HalJJIHCb 99~i r. 

11Hy6nea oyRB pa3HHTCH npH6.'JH3HTeJILHO oT I ~o 3 Cl\1.; HaHMeHblllYIO 

r Jiy6HHY Hl\tel:OT 6yKBhl '1, u., H B npe)l„'lore 1111u, caMy10 ooJlbIUYlO - 6yKab1 
r' I\ ' p t ., ' I B CJlOBe rhp~ 1rkxll. 

PaecTOHHHe 1'Ie4KAY cTpoRaMn pa3HHTCH oT I AO 2 Ci\it; cai\1oe 60.nhmoe --·· .. " ... 

Me>K)ly nepBOH H BTOpOH CTpoKaMH' caMoe 1\teHT->llleC - !\fe>Kµ.y TpeTbeH li 
... qeraepTOH CTpoKaMH. 

1IHCJIO 6yKB. B ,Uo6pyll)K3HCKOH Ha;lBHCll HaXO)lHM C.!IeAylOJI(He oyKBbl 

I<HpH„it.ilHUhl: ,,, R, < K >, r, ,\, E, 'I{, !l, H, A, .\\, H, ~, n, '1, c, "r„ ~ (\", oi,·), f, 
t\, . "I\, h' ·k. 

H3 HHX 6yKBhl s, H, ,., yncrrpe6JIHIOTCff TO.nhKO R Ka·~ecTee llH$p, a 
6yKBa d H B KaqecTBe t5yKBhI H UHcppbl . 

. --·. - .. ·-----.. 
4 CM. 06 3TOM y B e p bi 11 Ba 11 o B o fi B yK.a..1. co1t., l:Tp. I O:!· -1 O~l 1' ocoGeHHOCTH 

oTHOCHTe.nhHO CynpacJtbCKOH pyKonncic «11 fl. .t\. Jlaepos. -- nHuieT BepA lrinauosa., -
XOTe~:i OTHeCTH COOTBeTCTB y lOlUHe Tt!KCTbl K X CTOJleTHIO t HO He OCMee11H.il<."51 Hap y lll HTb 

o6w.H X li pa B.He11, c y~eCTB y fOWHX ;J.JJ SI ycTa HOBJleH H Sl 110,ll.OOH LIX }~aT». 
43 BoT tlTO nHrneT ilaapon B y1<aaaHHOM co•1HHeHHH Ha cTp. 26~ «HeT HHKaKoro 

coMHeHH.H, llTO CaRBHHa KHHra. CynpaCo1"1Ll'l\aH pyKonHcb, XHnaHAapcKHe JJHCTKH H 
JIHCTKH ~'H,ll.O.nbCKoro OTHOCRTCSJ I<O ope:\·ICHH ne no3)1.Hee nonoa1-1Hbl XI seKa, cKopee 

OHH MoryT OblTb cTapwe. H ec ... 1n HX o-rnocHTb K XI BeKy, To tto BCHKOM c.1~·l1ae oHJf 
~On)f{Hbl 6b1Tb npu11uc • .rieffbl K na:\·l.HTHHKa:\1 nepBOH rTOJIOJHfHbl 3T(>f(J ueKa\). 
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()opMa oyKB. DYKBbl HMelOT reOA-feTpnqecKylO cl>opMy. 
I. EyKBa d BCTpeqaeTCH ABa}l{,.u_hI: crrepsa B Ka4eCTBe II.Hcppb1 H BO BTopoi-i 

pa3 ··-- e KalleCTBe 6yKBbI H BMeeT TpeyroJihHYJO cpopl\iY, ee npaaan cTopoHa 
Bblllie JieBOH. Do CBOeM <flopMe 6yKBa ,\ TO)J{AeCTBeHHa C nepBOH 6yKBOH ~'\ 
B CJIOBe X'~i'T~*'"''"'ac.\\k rpacpHTH nae,JJa XapTOcpHJiaKca. BTopasi 6"yKBa " 
npH6JIHîl<aeTCH K " UHcppe' HO OT.HHllaeTCSI OT Hee pa3Meporvt H no,JJO>KeHHeM: 
" -6y1<sa MeHbIIIe H Ha1<4'10Hetta an paso. 

2. Y 6yKBbl R npHMoyrO.TfbHaH HeT JISl. flo cflopMe llOXOJKa Ha & B CJIOBe ttp·l\rO&

··b.1,\h.CTKO B Ha)(nHCH 1'1ocTHtia H c TaKoii >Ke oyKBOH B c.rrone ,1,u~„" CahiYH
JJOBOH Ha,I(nHCH 993 ro)l.a' HO B ;i.o6py)l}KâHCKOH H8)l.IlHCH neT na 60JibWe. 

3. EyKsa r, s OT..'IHln.1e OT 06b1KHoseHuoti cpop1v1b1, H!\1eeT KpJOK, HanpaB
,•1eHHbIH BBepx oT KpaH ropH30HTa. noxo>Ka Ha r B c.noae rop~rX'•P" Ha,.u
.flHCM Ha fHe3~0BCKOH aMcpope4' H c TaKoiI >Ke 6yKBOH CJIOBa CKli\T"&r~ 
Te1<e-Ko3JIV)I)KcKoff HaAnHcH45 • , „ 

4. y 6yKBhl A 1peyro.7lbH351 cpopMa' OCHOBaHHe l<OTopoA BblTHHYTO :anpaB() 
u c.• •• 

B BM~e KOCOH „1HHHH' 3aKaH1JHBaromeHCH HO.>KKOW' B.i1eBo OCHOBHaH JIHHHH 
3aKaHtIHBaeTCH eme MCHLIIIeH HO}KKOH. noxo>Ka Ha A B Ty'°'opHHOH Ha~rpo6-
HOH Ha,llnWCJf H Ha TaKylO >Ke oyKBY B C.i10Be C„l\3~k,\&i1~·1\11l,\"'k TeKe- Koa-

•• ,.., y,u_)l{CKOH Ha]\nHCH. 

5. 5yKBa m, nOCKO,JlbKY OHa coxpaHHJiaC.b, COCTOHT H~i Tpex OOKOBblX 
u ~ 

nepeceKaIOJ.UHXCH .'lHHHM, HO 33MeTHO '.' 1-ITO cpe,LlHHH JIHHHSI B BepxHeJi qacTH 

Ht:' npoxo,nHT TOllHO no cepe;I.,HHe, a HeCKO..ilbKO ~~IeBee. 

6. oyKBa 3eJIO, ynoTpe6JieHHaH B l!HCJIOBCM 3HatieHMH, H~feCT OOpCiTH)'K) 

cpop~ry c BepxHMwl yr Jiy6JieHHeM' 60J1ee Y3KHl\·1, qel\·I HHJKHHM. noxo)Ka Ha 

6yKay-uHcppy, u3oopa.>1<a1omy10 AaTy BapowcKo:H HaAnHcH 996 ro,na. Ta1<yt0 -
>Ke <topMy H!\.-1eeT H s, H306pa:>Ka10utaSI AaTy Ca~tyH"rioaofi Ha)l.nHCH. 

7. oyKBa H BCTpeqaeTCH TpH pa3a lf COCTOHT 03 )l.BYX npHMhlX &1JHHHM, 

COH;I.HHeHHbIX Ha KJIOHHOH qepT01IKOH. flepBaH 6y KB a H lll\iteeT HaKJIOHHYIO 
•.. 

coe)leHHTe&'lbHYH) tiepTOlJK)·', Hanpaa.neHHYIO C,TJCBa uanpaBo; fl03HUH51 JlHHHH 

B ee BepxHeH qacTH TaKaH >Ke, KaK H B CaBBHHOH KHHre. BTopaH oyKBa 
H H~feeT H3KJIOHHYJO coe,ZIJIHHTe„TJhHYIO t1epToq1<y' pacnOJIO:t.KeHHYJO no. cepe-

u 

Jl.HHe' c HanpaB~n:eHH€l.i HaKJIOHa cnpaBa Ha„'IeBO' KOHeu. 3TOH 11epToqKH 

BbIXOAHT 3a npeAe ... 1hl npaBOH HO>KKH 6yKBbl. ÎpCTbH 6yKBa li Ml\.1eeT TaKylO 

>Ke HaKJIOHHYlO coe~HHHTeJJbHYIO qepT011KY' KaK H nepBa.SI 6yKBa H' HO KOHeu 

"lepTO'llI<H BOCXO)lHT sa npe~eJibI npaBOH HO:n<KH 6yKBbl. 3Ta 11epTOllKa HalJH-
v V lt 

H3€TCH B BepxHeH llaCTM JieBOH llQ)KJ(H H 8aKaH1IHBaeTCH aa HH>KHeH 'laCTblO 

npaBoli HO>KKH. I)ac.cTORHHe Me}l<AY npsrMhI~tH JJHHHfll\1H Bcex Tpex 6yKB u 

OlJeHb f\.'taJIO. 

CTepBaH 6yKBa H nOXC:>Ka Ha oyKBY H B C.ilOBe ,\\~C"rH"k H8,r\UHCH TOf() 

>Ke H33BaHHSI H HeCKOJlbl<O npH6JTH)KaeTCfl J( 'fOH iKe 6yKBe B CllOBe AliKH'-r'k 
u 

TCH :>Ke Ha)l.Il:HCH. 

----··----·-·· 
4' CM . <fla l< c HM H JI e y ll . .A. . A B .n. y c K 11 a n y ~1 . H . T H x o M H p o B a , /1, pes -

HeiituaR pyccKOJI. Haanucb, «BecTtn1K AKa)J.eMHH Hayx CCCP», 1950, N~ 4, cTp. 72-73. 
4
i; CM. <PaKcHMHJie y B e p bi H Ba u o a o ii, Cmapo6?JAzapcKu naonuc om c. 

TeKe-Ko3Ayo:J1Ca, «HsaecTHSI Ha EonrapcKH.R apxeoJJorHlleCKH HHCTHTYT», Vil, (1933). 
cTp. 320, ee >Ke TpyJJ.: Haanuc7Jm Ha Mocmutt u npecAaBcKuRm enuzpa</JcKu „wa1nepua11 „ 
cf>aKCHMHJJe 22 u ~JaKCMMu.ne N~ 13 Hawero 011epKa. 
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BrnpaH 6yKBa 1t rroxoMa Ha 6yKBY 11 uo BTopoi1 CTpoKe KHpH:1.10-rnaro
.rn11ecKoi1 Ha,'l.rmcrr KOHUa lX BeKa' G6Hapy}l(eHHOH B MOHaCTbipe CB. HayMa 

cJ>Hr. x~ 12 - fHe3l!OBCKMI H11.'l,nHCh X ll. 

OxpH)J.CKoro 46 H TaKaH >Ke, KaK 6y1orn H H 0101w 1l•Mmn llpecJJaBcKoli 
npHCJIHU:hI cepe)J.HHbI X CT0"1enrn 47 . 

CJ:>1-1r. N~ 13 - Te1;e-Ko3,1y/PKCKall H3,'(nHcb X 11. 

8. y 6yKBbl A TOIJHO TaKaf! )Ke <jJopMa, KaK H y BTopott 6yKBbl ,, B 
cJJoae 1\MHwi. B BhTIUeyKa3aHHofr DpecJJaBCKOH rrp5Ic.rrHtlhT, a TaKJI{e Harro-

46 CM. cpaKCHMHJle .9TOţl Ha)J.nl!Ol y l1 op )I. a Ha l1 Ba Ho Ba' yKa3. CO'/..' CTp. 53. 
' 1 CM. lfiaKCHMHJJe c KaJJbKH .9Toii np!ICJIHUbl y K p. M H li Te Ba, yKa3. co'I.., 

cTp. 173. 
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?.tHHaeT 6yKBY ,, B C.'loHe 11(\'''"""î" ÎeI<e-Ko3JIY)l>KCKOH Ha)lnHCH H B HeKo

TOpoii creneHH TY .>Ke 6yKB)' B c.11oee qpllr~t(G1'1AllCTKO HaAnHCH MocTHt1a. 
9. IiyKBa 1\\ Bhlpe3aHa illHpOKO c nepeMbl'IKOH' onymeHHOii ,no ,11HHHH 

CT(lOKH H OK3HllHB3IOl.lleHCH 3aOCTpeHHeM. TaKoe }Ke WHpoKoe A\ HaXO,llH~1 
8 rpacpHTH nasna XapTOcpH„'laKca . H TOtlffO TBKOH >Ke cpopMbl' KaK H 
a llo6py)l>KaHCKOH H3'AnHCH' BCTpe11aeTCH A\ B nepBOM CJIOBe KHPHe11no

r • .r1aroJIHlleCKOH Ha.!l-IIHCH MOHaCTblpH cs. Hayl\ta Oxpu~cKoro. B)'·Kaa M 
,[{o6pyA>KaHCKOH HaAnHCH noxo>Ka Ha T8KYIO >Ke 6yKBY B CllOBe IA\-ktfif 
Ha]lnHCH 1'1oCTHlla. 

I O. oyKBa u, ynorpe6JJHeMaH B tJHCJIOBOM 3HaljeHHH, 110 cpasHeHHK) 

c 6yKBOH H wnpe H Hel\1HOro HaK.r10HeHa BnpaBO, coe,t\HHHTeJibHaH '1epro11Ka 
KOTOpOH HallHHaeTCH B Bepxyu1Ke ,11eaoil HO>KKH H conpHKacaeTCH c npaeoA 
HO>KKOH T04HO Ha cepeAHHe ee BblCOTbl. TaKaH >Ke, KaK 6yKBa H, BO BTOpoif 

cTpoK~ BapomcKOH ua~nHCH 996 ro;i_a, KaK 6yKsa ·u a c"1oee "~"""rl\ B 
Dpec~1ascKoH npHC.1JHUe H 6yKaa u B c„"JoBe nc-Tt;~pnH·h KHeBcKoii npH

c„'IHUhI t OTHeceHHOH K cepe,nHHe X BeKa 48 , KBK oyKBa H BO BTOpoif CTpoKe 
t<HpH.TJ„rio-r„1arol1uqecKoli Ha,nnucn MoHaCTblpH CB. HayMa OxpH"'cKoro H not1TH 
TaKas1, KaK 6yKaa 11 e noCJieAHei\1 c~rioee Ha~rpo6Hoii Ty,aopHHOH Ha,UJIHCH. 
BTopoe " B llo6pyA>KaHCKOH ua,nnHCH, ynoTpe6.:1HeMoe B Ka•1ecTBe 6yKBbl, 

3a~1eTHO 01.JeHh C„'Jaoo' HO H3 Toro. llTO MO>KHO pa3.r111qHTL' BH,l\HO. llTO 0110 
y>Ke nepaoro H H npHOJIH>KaeTcH K 6yKae H. 

11. oyKBa " flOXO>Ka Ha OMHKpOH 6yKBhl ~r B Ha~nHCH Ha fH~3AOB
CKOH aM<f>ope. 

·· 12. EyKea 11 HMeeTnesy1011pHMYlOJIHHH10,onymettHy10 HeCKOJ1bK060.;1i,we, 

He>Ke,TJH npasy10. TottHo TaKylO >Ke cpopM)'. HMeeT 6yKsa 11 a c.TJoBe ndA\h\Tk 

Caf'ltYHJJOBOH Ha,!.lnHCH 993 roAa. 
13. 5yKBa ,, ncTpe11aeTCH B Tpex f\otecTax H ee roJIOBKa Ht.ireeT TpeyroJ11>

tty10 <f>optdy. B TOllHOCTH COOTBeTCTByeT TaKoii JKe 6yKBe " B C.t10Be ,,,,li"I\ 
s BOCb~iOH cTpoKe CaMyH.noaoii Ha)lnHcH 993 ro1~a, c TOH . .rIHUth pa3HH 1.teH, 

,. 
~To y noc.iie~HeH neT.riSl MeHhIIIHX pa3~1epoB. 

14. ByKBa ·r BCTpeqaeTcH )I.Ba paaa. flepsoe ·r HeCKO.:'lbKO ttaK.noHeHo „ 
Bnpaeo, a KOHUbl nepeKJiaĂHHKH OlleHb KOJlO'fKH' npHtleM .11eBblll KOHCU 

Kopo1.1e npaaoro. BTopoe ·r, e BHAY ero l\f3.;1bIX pa31\tepoa, coaepmeHHO 
uenponopI{HOHaJJbHO ApyrH~t 6yKBaM ~oopy,n>KaHcKoH HaAnHcH. 0Ho -raK>Ke 
HaK„lOHeHO BnpaBO, KaK H ero nepeK.ilall_UHKa' npHtle~l npaBhlH KOHell nepe. 
K~7Ja,.lHIIKIJ ~080,fJbHO He6o.Tlblll0tt. 

nepeoe ·r TaKoe >Ke, KaK B CJIOBe 11o·rKOpHH~ KueBCKOfl 11pHC.HHUbl, 

yKa:iaHHOH Bhlllle' H KaK oyKBa T B C.'IOBe AdKTf Ha'Arpo6Horo Ty~op11Horo 
1\aMHH, noxo>Ke Ha TY >Ke 6)-'KBY a c~~oae n~13sH·r1pd TeKe-Ko3JIY~iKCKOH 
HaAnHCH H npHOJ1H>KaeTCH' HO QlleHh Ma.-10, K 6yKBe 'T B CllOBe "'*HT1' 
Ha~nHCH 1\'\0CTHlla. 

BTopoe ,. noxo>Ke Ha T B c.rioRe CKn\Tdfr~ îeKe·Ko3.TJY.Ll>KCKOH Ha~nucH. 
15. ByKBa or Hl\1eeT ABOHKOC Ha'lepTaHHe: ~ c lllHpOKO paccTaBJieHHblMH 

BepxHH~·fH qacTHMH H °'!9'. KOTOpaH Hf\1eeT .!(„'JHHHYIO cf>op~1y '", HaI<.'lOHeHHYIO 

-··· ··-· ··-·-···--

" CM. <}>aKcH~tune c J\a„ibKa npRC.'l"llbl y o. ·A. P 1J1 ~a 1\ o A a, Pe„tecAo iJpe6Heu 
Pycu. .\\ocKna, 1948, CTJl. 199. 
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Bnpaso u TaKHI\t o6pa30i\·I nptt6JlHX<aIOmerocH K 1t:1KHU.e, ynoTpe6 .. :rHe~roii H 

Ka '-leCTBC U.H<jlp hi :6 

16. H)KHUa, BXOJ\Hman B cocTaB ,a_a·rhI, noxo*a Ha TY LKe 6yKBY ctlroBa 
K~'P Ha DpecJiaBcKoM Kupn11qe 49 ) oTHocHmeMCH K X BeKy 50). 

17. ByKBa X coCTOHT H3 AByx nHHHfi o~HHaKosoA Be~HqHH~, oKau-
u 

lj HBaf:OIIJJ1XC51 Ha JIHHHH C.TpOKH; nepece11eHHe Jl HHHH H3XO)l,HTC5l Ha flO.TJO-

BHHe BhICOThI CTpOKH. 3Ta cpopMa 6yKBbI x BCTpeqaeTCH Ha rpacj>HTH DaR/Ja 
X a pTocpHJiaKca. 

18. 6yKsa lţ Hl\lleeT .I\OBOJlbHO ~111HHHhlH XBOCTHK, KOTOpblH HBJJHeTC5l 
u 

npo,noL11:tKeHH:e~1 rrpHMOH t HO OH He nepeceKaeT HaK.nOHHYIO .iIHHHIO CTpOKH; 

OH j Hel\.IHOro HaK.HOHeHa BJieBO~ qepTOlIKa, coeµ;HH5IlOI"'aH ee npHMbie, HeCKOJ1bKO 

tta K„TJottetta, noJio>KeHHe HaI\JIOHa ~ cn pasa Ha"11eBo. 3Ta cpopl\.ta HMeeT --
CXO)(CTBO c 6yKBO H: I~ B CJIOBe ., ''" Ha~n HCH . ..i'vlocTH li a ' c Ta KO H /I{e 6y KBO fi 
B cJioBe ·~h.ill~"h.I rpacpHTH CTasJia X a proQ>uJJaKca H c 6y KBOH 1.~ s cJJoBe 
w"rh.1~J B CaIVryH.noBo.H Ha)1-1111cH, a TaKme c 6y KBOH rt B carvthix ApeBHHX KttpH.n

.r10BCKHX pyKonHC51X, B ocooeHHOCTH B Cynpac.ribCKOH PYKOOHCH 51 ). 

19. 5yKsa rh. Bbtpe3aHa npaBHJibHO. 31-oT ep ("h) TO)KAeCTBeHeH C BTO
poMy "k B C.,llOBe l~P"h.crrwkx·~ Ca~1ytt-.JJOBOH HaAnHCH, HO JIHUih c. TOM paatt11ueif, 
l.ITO nocJie,LLH.HH "k HeMHoro oo.nee Ha1<J10HeH BJieBo 11 ero neT..r1 .H .i\feHhUie. 

20. oyKBa k BCTpel!aeTC51 B Ha~nHCH qeTbipe pa3a: nepRaH .H TpeTb51 

6yKBa b OTnH4aIDTCH 60AbillHM HenponopUHOHa~bHWM HM30M R cpaBHeHHH 
c np511Y10H JIHHtteH: 6yKBbI. flepBhIH H BTOpoti " paBHbI Me.IKAY co6oii' HO 

o 

iVleHbllle TpeTbero ~' HH3 rrepBoro ~\ TOH )Ke Be~JIHl.JHHbl' KaK H HH3 TpeTbero ~, 

a HH3 BToporo k HpH6JI.H3I·i'reJihHO TOH Me BeJIHIJHHhI ~ KaK H HH3 lJeTBep

TOro h. BTopow h. ,[lo6py;1)KaHcKoI1 HaArrHc11 noxo:1K Ha 6~/ J<By h. A c.rrosax 
1~kfiK„1\1 H n"~-A~t\\k rpacp11T.H. DasJ1a X a pTocpH.n a Kca. 

21. ByKBa ·k BCTpeqaeTcH nHTh pa3 n npe)l.cTan.11HeT co6oi1 6yKBY t\~ 
u 

HeCKOJihKO HaK-.ifOHeHHYIO B ... 1eBo „ np HMa5l KOTOpoH npo,n/IeHa HeMHOro _BBepx' 

a ee nepeKnaAHHKa, B CBOID oqepe~b, HaK~oHeHa cnpasa Ha~eao. IlepBoe 
1' OT„!IHllaeTCH no cpopMe OT inpyrHX TeM' lJTO ero HH3 H30JIHpoBaH OT rrpHMOH 

nHHHH, Ha cepe~HHe KoTopoli HaxoAHTC~ nepeKna~HHKa. B Haweli Ha~nHCH 
BCe 6yKBbl ~ pa3JIM4Hbl no CBOeH BeJIHqHHe, nepBoe i~ caIVIO~ BblCOKOe, 3a 

HHM CJie~yeT TpeTbe -k' aaTei\l BTopoe "k, 38 HHM qeTBepToe -k' CaNIOe M3JleHbKOe 

3TO nsrroe "R' sepxHHH I<OHeu HH3a KOTOporo coe,IIJIHeH c npH1\.lOH JIHHHeH, 
KOHeU KOTopoii BbIXO):{HT He:l\IHOfO 3a IJepeKJia;t.HHKY. ÎaKaH JKe q)Opl\i3 

6yKBbI ~ BCTpeqaeTCff B BapoIIICKOH HaAfIHCn 996 ro~a ~ HO B HeH oyKBa "k 
CH~!IbHee . Ha KJIO He Ha B n p aBo . 

EyKBLI - ~1uppL1 cocTaBJieHHbie 113 s, ~r, n, 4.1 y Ka3aHhr THT.Jiarvr11. 
o:.• 

9 HMeeT cnepeaH BHH3Y Ha CTpOKe TOGKy, nOA HeH HaXOAHTCH AB~ ManeHh-
K.He KOCbJe JIHHHH' 06oaHaqa1o~He 4HC.no TbICH4 6yKBhl-U.HQlpbr; BBepxy' B 

„ 
npaBOH t.IaCTH, Ta K:tKe HaXO,UHTC5I ABe TOlf KM' sepTH KaJJbHO pacnoJIO>KeHHhie. 
H TO)Ke B upaBofi qacTH Haxo)(HTC51 TpeTbH TO'• Ka, pacno.no>KeHHaH nocepe
AHHe cTpOKH. Me)l{„1J_y 6yKBa?\-1H-UHQJpaMH H H ,, TaK>Ke HaXOJ.ll1TCH To1..1Ka 

nocepe,I\HHe CTpOKH' a IlO}l J HaXO.JJiTC51 O}lHa TOlfKC:I. 

49 c:i\L cpaKCllMU:.n.e j\fo 20 y B e p hl 11 B a Ho B o ~i t yKa3. COfl. 
!lo Cl\t. )laTH pona 11 ne y B e p hi 11 B a n o n o u, yKa3. coq. , rTp. I 10-11 l . 
;,i c~1. nanpnMep' n. A. JI a B p o B. !/Kaa. cort.' CTP. 36. 
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THT38 npocTaBJieHhl TOJlhKO HaA 6yKB8MH-l.lHcppa~lH' TaK KaK coxpa

HHBillaHCH 'tlaCTb ,llo6pyA)l{aHCKOH Ha,nnHCH He HMeeT COKpaiueHHbIX CJIOB. 

3AeCb BCTpeqaeM ABe pa3HOBHAHOCTH THTROB: nepean ~ KpHBaH nHHHH HaA 
oyKB8l\'1H-II.Hcppal\fH S, \{, M BTOpaH - KOCaSI JIHHHH, C HaK.rJOHOM BJleBO, 

3aKaHl1HBa10maHCH ~B)'MH HeOOJibllIHMH Kp1011K8MH' pacno.rioiKeHHblMH Ha 

oyKBaX-UHcppax H, d. 
S.CaLIR. Ban;i_y Toro, lJTo n ,ao6py,.nJKaHcK·oft HaAnHcH ecTh nponycKH. 

OHa npe~CTaB.HHeT co6oM XOTH H He6o.HhlllOH JIHHrBHCTHlJeCKHH MaTepna„1 t 

HO Bce :>Ke eeCbJ\.la Ba>KH bIH. I1aBeCTHO J lffO xpoHo.riorHH .i1lOOOro ~peBHe
c.JiaBHHCKOro TeKcTa ycTaHaBJIHBaeTCH npeJK~e Bcero H r naBHhIM o6pa3oM no 
creneHH HCnonb30BaHHH IOCOB H epos. 

B ,llo6pyAiKaHcKoii HaAnHcH He BCTpeqa10TCH JOChI, Ho sa TO k npHMe
HHeTcn )l.a}Ke TaM' r;ţe )J.OJI.>KeH npHMeHHTbCSI ~I\. TaK' l\tbl BCTpe11ael\t: I\ B KOHUe 

npe~Jiora Kil H B ?vteCTH. rr.a;i.e>Ke MH. IIRCJJa CJIOBa rlltl~•\*X", TaK>Ke B c„TJore 

~" Toro >Ke c.i1osa. B 3TOM OTHollleHHH ,Uo6pyALKaHCKaH Ha;\nHch cxoAHa c 
MaKe,ZJ.oHCKHl\1 KHpH„ri~11oscKHM JIHCTKOl\1, B KOTopoM Bea)(e BCTpei1aeTcn h 52• 

ÎOT >Ke h BCTpe11aeTCH H B CJiore - "" - CJIOBa l~""K1'.1 rpacf>HTH 0aBJia 
XapTocpHliaKca. Heo6xoAHMO TaK:IKe noJ(ttepKHYTh H <PoHeTHlleCKHH xapaK

Tep - 1t.pk B MeCTHoM naAe>Ke MH. tIHClia CJIOBa ra.pk1ţ-kf~. KaK nepBhIH 
<PaKT HaJIHllHH nOBCIO~Y ~' TaK H BTOpOH cpaKT HaJJHllHH - ""~ - HBJI.SHOTCSI 
11pe3BhJll8HHO Ba>KHblf\.i11 ,!l . .'l H H3)'l.JeHHH cpoHeTHKH CTapoc.aaBSIHCKHX TeKCTOB, 

TaK KaK nepaoe o6cT05ITe~TJhCTBO AoKa3bIBaeT, llTO eme B nepBoi1 no„rroBHHe 

X BeKa 6e3y;lapHbie epb1 noTepHJJM csoe <PoHeTHttecKoe 3Hal!eHHe, coxpa

HHBlllHCb .nHIIIb B KatieCTBe rpacpH4eCKHX 3H8KOB H 3TOT cpaKT onpoeepraeT 

cymecTBy1omee l\iHeHHe o TO~t, lITO .rIHlllb B KOHUe X seKa 6e3y)J.apHhre epb1 

noTep.HJIH CBOe cpoHeTHlfeCKOe 3HalleHHe 63 • 

BTopoe oocTOHTeJJbCTBo, no~TBep>K.n.e1-1Hoe a ue.r10?\1 np 11 noMoIUH 
CJIOra - l\P~ - )"Ka3bIBaeT Ha TO, llTO B 3TOM OTHOllleHHH ,lloopyt{>KaHCKaH 
Ha)J.nHCb npH0 ... 1H:>KaetCfl K CTapocJiaBSIHCKHM TeKCTaM pyccKOH pe)laKUHH' 

u6o, HanpHJ\.fep, e OcTpoiiH poaof\1 eBaHrelIHH I 056-1057 rr. BCTpe11aioTcs.1 
CJJOBa: llllpl\CH, lţh.l}kl~'kKH. 3h.PkH", K~pkril\T~ 54 • l!TO >Ke KacaeTCH HMeHH 

A-kHMHTp~, BcTpe4a10merv1cH e ,lloopy,I\>KaHcKoH HaAnHCH: To ecJIH Hame 
t1Teaue npaBHJibHO, o Ho MoiKeT npe)lCTaBJIHTh coooA uapo)J.HYJO <PoPM)' 
HMeHH ,[lH~lHTpHH. 

02 He HMeH no;\ p YKOH pa60Thl r. l·f „, b I( H c K o ro~ ,w aKedOHC1'UU „1ucmote. Ompbl-
601' HeU38ecmH020 naJtJlm1tuKa· K.upuAAOBCKOii nucbMeHHoc1nu Xl-Xll BB., Hane11aTaH11oi1 
B KonneKUHH «flaMRTHMKH cTapocnanHHCKoro .SI3bIKa», T. I, BblfI. 5, CaHK-CTeTep6ypr, 
1905, Mbl CCblJJaeMCH Ha C.TJe,nyJO~He ipy,uhl: 0. ,A._ •• ,fi a B p O D, YICa3. CO•l., CTp. 42, 
H Ba H Or He H K o, HaHaa)KHHUH naM'$1TKH uepKOBno c,11oa'.st11ChKoi Mosi X--XI 
BiKiB, BapwaBa, 1929, CTP. 48 }{ st. '' nr ha k i n. f1C Pieux slcu1e. Paris. 1f.J2~'. 
CTP I 151. 

~ B CBR3H c 3THM CM. 11. B. 51 r li \{, n a.ffJltflH.UK 2/l(l20llU&leCKOU tlUCb„HeHH.OCtnu. 

M apuuHcKoe 'temBepoeBaH2el1ue, c npu.uettaHUJVAU u npullo:JICeHU&ffu. CaHKT-0eTep6ypr, 
1883, cTp. 430 H ~\. M. Ce n Hm e e~ CmapoclltUJR.H.CK.Uă Jl3buc,, 'llaCTb nepaaR. Bee}leHHe. 
(~oneTHKa, MocKBa, 1951, cTp. 293. C\t. TaK>Ke B e pa H Ba Ho Ba, y1Cll3. co'l., cTp. 101 
H Hawy pa6oTy: J)iplomalica sla1Jo·romină, OTJJ.eJibHblH OTTHCK - H3 Documenlt· pri11i1uJ 
istoria Rominiei, introducere, II, ByxapecT, 1956, CTP. 65, npHMetJ.aHHe 5. 

5~ C~l •. npHMepbl y \\·. \~o n dr â k'." Altkircllensla11isc/le r.rammnfik~ l~C'rlin, 1~)12. 
CTp. 181 H y S t. ){ t1 l' h ~ k i n ~ YK03. CO'l, , CTp. 150. 
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B cpneKCHSIX ,[(o6py,lt>K8HCKOH Ha~nHCH CJJe,nyeT O'fltteTHTb' llTO BHH. 

na]te>K eit. tjHClia cpeJtHero poJ(a cnoea "*To cor JiacoeaH c npe).lnoroM Kh., 
MecTHbIH na~e>K e,ll. tIHc.'la M·y}KcK. po,n_a: A*H•ttH·rp~ H iKorndH~-B noCJie~
HeM CJ1yt1ae OlllHOO\leH, BMeCTO HMeH. na,rte>Ka e,ll.. llHCJJa, KOHel.IHO, eCJIH 

TOJibKO npe;r_JiaraeMoe HaMH 11Ten11e npaBH.11hHo; To >Ke aaMet1aHHe - npa

BHJihHOCTH llTeHHff - OTHOCHTCSI H K CHfl\iaTHtfeCKOMY aopHCTY (HOBOH 

<PopMbl HECOX'1') 3 JIHU.a eJ(HH. 'IHCJI3 Er~. 
Opif>orpafllu.JI. 113 3HaKos npenHHaHHst Mhl ecTpe11ae~1 e ,lloopy~>KaHcKou 

Ha;\nHCH TOJlbKO nHlllb TQqKH. TiepsylO TOllKY ?.-lbl BH,ltHM noc • .rie CJJora r~' 
a cJJoee rllLlll•rkX'k ; 9Ta ToqKa pacnoJio>KeHa notITH Ha BblCOTe cTpoKH. B 
3TOM OTHOWeHHH !lo6py~>KaHCKan HaAnHCh HMeeT CXO~CTBO c Ha;{rpo6HOH 

ÎYAOPHHOH HaAnHCblO, r,lle 1'011KH HBJIHJOT COOOA opcporpact>u11ecKy10 OCO· 

6eHHOCTb H HJ\YT aa cne,a_ylOlUHMH cnora~IH: < ,. >~r, AO, ll"' BO BTopoH 
V 

CTpoKe; <'1>", s~, GQ, B TpeT1.>ew cTpoKe; oT, K,\ B L1eTBepToiv1 pH'AY; 111, ci, ro 
e n~TOM PHAY; ""' KT• - B mecTo~i pn~y; c·r~ - B ce)\bMO~f p51.llY H B 
KOHUe C.JieAylOU(HX C~1JOB: <r>~O& B nepBOM p~1,ny H GO>K<H>m B 3 H 4 CTpo
Kax M. B 3TOH Ha){nHCH T01IKH pacTaBJJeHbl noCJie cnoroa H y·Ka3aHHbJX 

CJJOB HHOrAa HeCKORbKO BhlWe cepe'AHHbl CTpOKH - B c611orax: <T>~r, ).O, pili, 
Pd, Ehl, OT, "'' Cf, r~, ~Tf, CT°k H B CJJOBax: <•·>il~E. 60)K(H)A\ HHOr){a B 

sepxHeM KOHUe CTpOKH - B CJJorax l\d H A,\. 

YnoTpe6.„eHHe "" BMeCTo ·kl npe,ncTaB~7lHeT co6oi-i opcf>orpacpu1.1ecKoe 
s1s~JJeHHe, H3BecTHoe cTapoc.riaB5THCKHM TeKcTaM; OHO ycTaHOBJieHo BapTo
c,11aeof\t 51rH1.1el\-1 56 ; HanpHMep, ""P•tt111·~w eMecTo Hdi\1t11n·~1H. B caoID oqepeinb 

lto6pylI.>KaHCKas1 Ha'AnHCb opcf>orpacpHeH s·k BMeCTO &1'1 nO)-lTBep>K)\aeT' llTO 
npHl\lepbI, npHBe)\eHHhle 51rH lleM He 11pOCTbJe OWH61<H nepenHCl!HKOB' KaK 
3TO yTBep>K,naJJOCb 57 , a npe).{cTaRJJHeT co6oii opcporpact>n1.1ecKHH 3.neMeHT, 

u 

CT8BWHH BnoCJie)lCTBHH Tpa,nHUHOHHblM, TaK 'ITO IlOSIB.fJ51eTCfl H B CJiaBHHO-

PY~lblHCKHX TeKcTax; HanpHMep, B rpal\toTe Po~taHa I ~1ymaTa OT 30 MapTa 
1392 r. Mbl BCTpeqaeM ·~ BMeCTO 1\1 B C.tJOBax: CdA\O„\li\n\,\KH"b~·I, H3'bSIBHT. 

H3KJJOH. HaCT. BpeM. I MH. 1.JHCJJa: ICA\·h, TBOp. naA. ~1HO>K. 11HCJia: A\\\H•\\"k 58 • 

YnoTpe6.r1eHHe 6e3y'AapHoro ~ BMeCTO 6e3y~apttoro 'I\, a HMeHHO B 

CJiore -- "" B c„1oee rh.S\h.lrkx" H B KalJeCTBe KOHelJHOro ~ B TOM .>Ke CJIOBe 
H B npel\JIOre Kl\ TaK)Ke npe,ncTaB • .TIHeT co6ofl oprporpacJl1i1qecKHH 3.neÎ'tteHT, 

a He >KHBOe npOH3HOWeHHe so. 

3AKnlOllEHHE 

113 acero 8blWeH3JJO>KeHHOro MO>KeM CAeJlaTh CJ1eAyt0mHe BblB0,!1.bl: 

I) no6py;:(>K3HCKaSI HaAnHCb 943 roAa HBJIHeTCH caMott CTapoH Ha)l_

UHCblO KHpH.'lJlOBCKOfO HHCb"ta' Rh1Ce4eHHOH Ha KaMHe H CHa6>KeHHOH A3TOH. 
·--·--·--·- ·-·--

~:; CM. TeKCT Ha).lnHcH y K p. ~1 H H Ten a, Kp~,iamu 1rr,p,.;oa B flpecAao, cTp. 166. 
se H. B. 51 r H q, ytC03. coit .• cTp. '125. ·CM. H A. M. Ce~'' 11 lU e o, yK.u3. CO't.. I, 

CTp. 294. 
r.7 CM. St. J( u I' ba k i n„ yKa3. coit., cTp. 64. 
58 CM. <}>aKcHMH.TJe 3TOH rpaMOTbl y A. u re l la n SC:) cc r el o t c n n u H D a 111 ia n 

P. 11 o g <la n, Cule.gerc de fac_similc, Scria Slav~•, I, (M 1-20), ByxapecT, 1943, CHH
\IOK I V. 

S4' «l>aKT, no,1p1epKHYThlH H B e p o .H 11 n a H o u n 1i R yl\.a3. CO'i., cTp. I Ol. 

103 

https://biblioteca-digitala.ro



2) }loopy,!{}KaHcKaH Ha)lnHCb 943 ro,l.(a HBJIHeTCH ,!l_OKa3aTeJibCTBO:\f Toro. 
~To e uaqane X eeKa KHpH~noBCKaH nHCbMeHHOCTb npowAa ceo~ neps~A 
<f>aaHc H _aocTHr~r1a caoero r JI y6oKoro pa3BHTHH, 1160 Me>K,u.y HatiaJibHOH .. 
CTa,rui1eH 3Toro nHCbMa H MO~teHTOM HaI.Ja.ria ero BblCelJKH Ha Ka1'.1He npomJIO 

MHoro epeMeHH. 31'o n peAnoJio)l{eHHe ,aoKa3aHo HeMeUKHM ylleHhltd Be:Hu.~1a
HOM H IIOAttepKHYTO oo.nrapCKHM aKaAe~tHKOIVl EMH1110M feoprHeBhllv-1 B OTHO

JIJeHHH CTapoCJiaBffHCKHX TeKCTOR 1<HpHL1JJIOBCKOfO 11HCb~1a. 

3) c rpacpHqecKOH TQl{KH 3peHH51 ,Ilo6py,!.(>KaHCK8SI Ha;~flHCb 60.Hee acero 

npH6.;1H>KaeTcH K CaMyHJIOBOH tta,a11HcH 993 ro~a, 3aTe~1 K HaAnHCH MocTHqa, 
K rpa$HTH n·aa.na XapTocpH,TiaKCa H' HaKoHeu, K ÎeKe·l<o3„11y;t_JKCKOH 

HaJJ_nHCH. 

4) llo6py,rt_)({3HCKaH Ha)l:nHCb 943 ro;la )lOKa3bIBae'f, 4TO eme B Ha43JH! 

X BeKa 6e3yJ(apHbie ephl, B OTKJlblTOM H 3aKphlTOI\tI ClJorax, cTaJIH npocTblMH 
rpacpHtieCKHMH 3HaKaMn, ecJieJ~CTBMe 4ero coaepillHJiacb H 3a~teHa ~" nocpe,!l
CTBor.1 h.. He rosopH y)Ke o 3aMeHe epoB naepoKaMH H HX IlOJIHOro OTDaAeHH.H 
e ApyrHx CTapoCJIOB51HCKHX naM~ITHHKax. 3ToT <flaKT nepaocTeneHHoro 
3HatleHH.H MeH.HeT )lO CHX nop cyu.{eCTBYIOH~He BblBO)lbl o TOl\t' 1ITO y Ka3aHHOe 

cpoHeTn11ecKoe 51BJJeHHe cyocTHTY°'"" npoHBH„riocb JIHIIJb e KOHU.e X CTOJteTHH. 

5) c clJoHeTHtieCKOH TO'IKH 3peHHH ,Uoopy~>KaHCKaH HaAIIHCh 943 ro)l.a 
np06.HH:>KaeTCH K CTapoc.'laBHHCKHM TeKCTaM pyccKOM pe;:(aK~HH. 

Bce Bh1mecKa3aHttoe ~oKa3bIBaeT HCK.rt1011HTe . .TibHO 60.11I.>rnoe 3Ha4eHHe 

D.o6py)l>K.8HCKOH Hail.TlHCH 943 ro;,a. 
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Tr. lonescu-Nişcov 

KIHD.JALl DA'l\JS LA LITTEHATURE llNIVEHSELLE 

I. I!'THODlJCTION 

L'epoque romanlique est, sans conteste, l'un des mouvements litternire 
le:; plus feconds et les plus varies, qui aient jamais existes. 

Debarrasse de l'emprise des rcglcs classiqucs et attire par la nouveault· 
dt la poesie pn;romantique, l'csprit du xrxe siecle prit son essor hardimenl 
t'Il dissociant Ies themes Ies plus subtîls. 

Alors quc tonle une serie d'elements n'avaient pas encure acces au 
royau rnc des muses, le romantisme ouvrit toutes grandes Ies portes de l'art~ 
comme devant un miracle. Rompanl Ies digues de la tradition classique, ii 
accrnt aussi la variete des themes artistiques et, introduisit la dialeclique de 
I' anti these. 

On connaît a cct egard Ies preferences des romautiques pour Ies elements 
d'e,pouvante et d'horreur contenus dans le folklore. 

Ce que le preromantisme avait Jaissr. entrevoir dans la poesÎl' macalm· 
des cimetieres comme dans l'idilisme pastoral, trouve maintenant sa reali
sation dans la lilteralure romantique en une variete feconde d'idees et de 
forrnes neu ves: Ie gen des historiques, scenes de revemrnls, aventnres de hai
douks, enlevements de vierges, histoires de rencgats, etc. 

A cet egard Ies Baikans offraient aux ecrivains romanliques des tlH'mes 
nouveaux et d'unc vigoureuse originaliLt~. Des circonstances historiques parti
culieres ont en effet cree chez Ies peuples des Balkans des conditions de vie 
proprices a ce genre de production. La domination oltomane 1, qui a dun1 

quelques siedes, a amcnc non seulement ses propres elements de culture 
asiatiquc, mais a aussi determine chez ces peuples par suite du baillonnement 
du sentiment populaire, le retour aux vertus ancestrales dans lesquelles ils 
ont rctrouve la verilabie image de leur propre existence. Sans la lutte. dcclan
chee contre le joug ottoman et maigre l'influence de la poesie occidenlale, 
la naissancc de la poesic epiquc serbo-croate n'aurait pas ete possible. 

Sous l'influence des institutions turques, la vie sociale locale s'est disloquet· 
et s'est vue forcee d'adopter des formes qui ne· s'accordaient: pas avec Ies i<lraux 
de ces peuples. 

1 Cf. A mie B o u e, La 1'11rq11ie d' Erirope, Faris, 18·10, I V, p. ,\.12---467 el F. li y lJ I. 
nejîn11 naroda bullrn.rskeho, Pragne, rn:~o, I, p. 2\lO sq. 
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D'autre part, Ies guerres, inti1nen1ent liees a cette e1>oque, ont entraîne 
partout l,instabilitc et l'insecurite. En l'absence d'une protection reelle, Ies 
habitants devenaient des haidouks pour corriger dans une certaine mesure 
Ies abus et Ies injustices du pouvoir. La poesie populaire epique roun1aine, 
bulgare et serbo-croatc four1nilie d'episodes et de motifs ou Ies « haidouks » 
suppleent â l'abscnce de justice sociale 2, en sacrifianl leur vie. 

Autremcnt dit il y a eu ici une lutte acharnce entre chretiens el paiens 
qui se reflete ciaircn1ent dans Ies legendes et les ballades des peuples de la 
peninsule balcanique ; Iul.te sourde des populations autochtones dirigec contre 
l 'heterogeneite de la culture · otto1nane 1nais qui a laisse subsister malgrl~ 
I out des portes ouvertrs vers la hierarchie des dignites otto1nanes. BeaucouJ> 
de chretiens ont renoncc ainsi a leurs croyances pour penetrer dans la sphere 
d'activite 1nusuI1nane, ouvrant ainsi le plus triste chapitrc de l'histoire des 
rapports turco-chrctiens, celui des renegats 3• 

l"es pays do1nines par Ies Ottomans presentaient donc une serie d'e.lc-
111ents qui ctaient â n1cme de capti\1er la fantaisie de n'importe quel ccrivain 
ro1nantique 4. l\lais il fallait aussi des circonstanccs capables d'cvciller l'in
terct pour ccs forines de culture et clles n'ont pas manque. Cettc penetration 
de l'ele1ncnt balcanique dans la civilisation europeenne, dont elle a reussi 
â susciter l'intcret n'est qu'un cl1apitrc de l'histoire des influences occiden
tales sur Ia litterature slave et vice versa. Car le ron1antis1ne a aussi le 

·merite d'avoir facilit.e ct nccru la circulation des t'lements de culturc sur Ic 
plan europeen. 

En ce qui concerne Ies Principautcs roumaincs, situees dans la zone 
<>rientale de l'Europe et dans le voisinage imme.diat des peuples slaves, la voie 
de la culture occidentale lui a cte ouverte â la n1eme epoque qu'â ses voisins. 
Nous n'insistcrons pas, bien entendu, sur ce probleme con1plexe et d'une 
grande importance pour la litterature slave co1nparee (\t nous ne rappelerons 
que quelqucs-unes des circonstances qui ont permis aux regions, dont nous 
nous occupons, de s'i~Ie·ver \1ers la sphere spirituelle de l'Europc. 

II convient de rappeler aussi, qu'cn dehors de la conception ron1antique. 
generale qui a accru l'interet pour le destin et la vie des petits peuples, 
il existe quelques autres periodes decisives dans ce n1eme sens. 

II s'agit en pren1ier lieu, de l'admiration soule\'ee antour de la poesie 
populaire serbo-croate, qui fut une \1eritable revclation. Le fait eut lieu avant 
la pubJication du recueil de Hcrder, 6 et cela a une epoque ou l'Europe connais
sait fort peu de choses sur la structure et les themes des productions populaires 
En 1771, aprcs un voyage dans Ies contrees croates, l'abbe Forth; publia un 
premier volu1ne intitule: Osservazioni sopra l'isole di Cherso et Osero, (Venise, 
1771) suivi trois ans apres de deux autres volumes: Viaggio in Dalmazia, del/" 
Abate Alberto ~„ortis, (Venise, MDCCLXXl,7), auxquels ii annexa toute unl~ 

2 Cf. aussi notrtA etude }i'uncfia s<1cială a /ulclurului balcanic, V:ilenll de ~Junte, 1910. 
a Par bonhcur, fort pcu de rou1nains ont ~te seduits par la charine d'un tel traves

lisse1nent. cr. N. I o r g a, Renega/ii fn trecutul ţărilor noastre şi al neamului romtnesc. 
~ _,\nalele Academiei Romtne, Mem. secţ. ist.•! li-e serie, t. XXX\rl (1913-1911), 1914. 
J>. 799-806. 

' Cf. aussi N. I o r g a, La creatio11 du Su<l-e.-;l curopeen, Ducarest, 1919. 
5 ..J o h. (~ o t t. He r de r, Stimmen des l. oll\t•r in Liede.rn, liall~ u. Sanlt'. 1778. 
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scrie de vieilles chansons populaires. C'est ainsi que Ies ballades serbes sont 
arrivees a la connaissancc des ecrivains allemands qui se sont empresses d'en 
traduirc quelques-unes dans leur langue. Entre autres, Herder traduit unc 
ballade sur <cl\filos Kobilicl1 » 6, tandis que Goethe transpose, tout co1nme Herder, 
dans sa. langue, la ballade bien connue, intituli~e: «La complainle de la /emme 
d' Assan-Aga » 1 • Di~sor1nais, la voie ·vers la poesie Jitterairr est. ouverte et. 
on peut par Ier, au debut du XIXe siecle, d'une Jlen(~tration sensible ele J' e
pique serbe dans la litterature europeenne a. 

Les poetes ron1antiques traduisent, pastichent el transforn1ent en cr(~ations 
nouvelles d'une fraîcheur bucolique, poussee jusqu'a la subtile 1nystification de 
Prosper l\leriu1ee, une bonne partie de la richessc des balladcs serbes. ~..:t c'csl 
ainsi quc par l'inter1nediaire de la chanson populaire, parcourue de vibrations 
profondes, le monde europren apprend l'histoire tourn1entee d'un peuple petit 
1nais guerrier. Et au fur ct. â inesure de la mise au jour de nouvellcs enquetes 
et de la publication de nou·veaux recueils folkloriques, l'intt'rrt pour l'histoire 
et la culture des Sla·ves du Sud aug1ncnte. 

lJne aut.re circonstance, mais d'une tout autre nature, est en liaison 
directe avec .. le 1nouvement des idees f(>Jnantiqnes. c~est sans conteste le reveiJ 
de la conscience nationale, une des idees les plus vivifiantes du comn1en(·.crnent 
du XIX-e siccle, aux idee racines profondes et qui a transfor1nc la structur(• 
sociale de l'F:urope. 1.,e problen1e de la libertc et de l'independance des na·
tions devient uue idee tout aussi prt'cieuse que la libe·rtt' individnellc. Par111i 
Ies llcuplcs domines par Ies "furcs, Ies Grecs fnrcnt Ies pren1icrs dont le 
sort attendrit l'opinion publique e.uropeenne. A une epoque suffisan11nent 
avancce, ils vivaient encore aurcole.s du nimbe de I' .c'\.ntiquite ct leur sorl 
paraissait un vcritable rnartyre. Quelque chose co1nn1e un. re.rnords snhsistail 
dans l'at1nosphere de l'Europe romantique envers une nation qui avait dolt· 
le 1nonde, d'un tel ra)ionnement de penst~e. (:'est pourquoi le rnonde civilist\ 
considerait qu'il a·vait le devoir de re.stituer sous une autre for1ne la contribution 
du genie grec â la solution des grands proble111es de l'existence. Des traductions 
des anciens textes hellcniques co1nmencent partont a prendre. place aux cotes 
du liris1ne anacrcontique de !'Occident et un interet scicntifique evident se 
manifeste en\rers la civilisation et la culture grecques. L'enthousias1ne provoqut~ 
par cett.e causc resserre Ies rangs des revolutionnaires du mouvernent dt~ 
liberation et les poetcs grises par un noble elan, s'enrolent et meurent pour 
la liberation de la Grece moderne (tel Byron a Missolonghi Cil 182·1). 

1:-:nfin, unc troisit:~1ne phase, datant de la meme epoquc, et intin1e.111ent 
lie.e au present ouvrage, se concretise dans la presence de Pouchkine a Kichinev„ 
t)n connait 1nainte.nant jusque dans les plus infimes details, la 1naniere. dont 

6 I bidr.111, p. 1 I O - 11 lt 
7 ~i. !\I u r k o, Dom<.11Ji11a .„l~alla[1inice. dans ca (i-oethfiv Shornik ~ Prngu('.„ l ~J:U. 

:·. 252-2t>li. CL au~si :\1. Ci u r c I n„ JJas !\('rhisr.lle \"olkslie<l in dr.r rleul.t;che.11 J..ileralur. 
I .eipzig, t 905. 

8 )f. :\-1 a I" k O V Î l <: h~ f„a delte du l'OllUlltlisme. a /a /Jfll!sie popufaire yougoslave, duns 
~ H~„licon •, 1938, I, p. 259-26H et du n1e1ne uuteur, llyLUK.UH, MepuMe tt Haula HapoHa 
~oe3uj a dans t Prilozi za poucavanje narodne po~zije », Belgrad, 1937, No. 1, p. 60- 87. Pour 
~ :1 litt. polonaise, cf. le travnil -de K. c; e o r g i e v i (:. CpncKo-xpeatncK.o HapoiJHa nec.Ma y 
~O„ibcKoj KHbU"'ee1tocrnu, Belgrad, 1936. \ 1 oir HDssi .J o " a n S k ~ r I i c. r/JpaHqyc1eu 
·-:io.waHmll'tapu u cpncK.a HapoaHa noeauja, Mo~tar~ 190~. 
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d <i vccu parn1i le8 habilants de cett~ pro·vince d'entre le Prouth el Ic l)niester „ 
Quoique de courte duree et avec des inter1nittences, =- Septembre 1820 - Juillet 
1823, = cet exil force constitue toutefois un n1oment crucial ponr l'evolution~ 
ar tistique du poete. 

Pouchkine a pris contact avec ce n1ilieu du Sud-Onest de la Russie a 
un âge encore tres tendre, a 22 ans, par consequent â une epoque ou sa 
personnalitt~ etait en pleine forn1ation. D'un tempt~rament instahle ct ca1>ri-· 
cieux, mais con1i1lexc et receptif, Pouchkine a perc;.u avec l'intuition de son 
genie toute l'harinonic de cette terre d'au-dela du l>routh. Malgre Ies diver-· 
tissen1ents de la societc de Kichine'" et en dehors de ses aventures galantes, 
le poete russe a eu en outre tout le le1nps necessaire pour preter l'orl'ille 
aux chuchoten1ents Jcgers de la tradition venus a lui par Ies legendes et Ies 
recits du passe. Vagabondant parmi Ies escarpen1ents de la region, Poucl1kint.~ 
a certaineinent rencontre le ca1npe1nent des tziganes non1ades qu 'il a in11nor-· 
talises dans son celel>re poe1nc du me111e non1. Rien ne l'en1pechait de per-· 
cevoir la magie et la couleur des choses que cherchait son â1ne ron1antique. 
Envahi par la nostalgie de Pctersbourg, Pouchkine consolait son exil dans 
la tristcsse des 1neditations d'Ovide, auquel ii a dcdit\ une od~. D'autrcs fois 
ii ecoutait avec interet Ies chants populaires et Ies rccits du passe faits par 
des ).loldaves et par Ies hetairistes qui erraicnt dans la region. Son an1itie 
}JOUr Ies freres Ypsilanti ct ponr d'autres hetairistes e.Yeillerent son intl~ret 
Jlour l'histoire de l'IIellade. 

Il nous est facile de nous rendre con1pte â quel point Pouchkine etait 
conquis par l'idealisn1e du mouvement pour l'independance grecque, en lisant 
non seuJen1ent sa correspondance de Kichine\· 9, n1ais aussi Ies odes qu'il a 
dediees aux Grecs. 11 est interessant de constater que, parmi toutes Ies le
gendes 1noldaves existantes, l'attentio11 de Pouchkine s'est fixee sur certains 
recits dont Ies simi,itudes avec Ies 1nodcles romantiques sont frappantes; 
Duca-\'odă, legende moldave du XVll-eme si~cle et Da/na et Da/Jija recit moldave
de 1663, qui ne sont toutefois pas pervcnus jusqu'â nous 10• Ces deux legendes 
ont et.e remaniees par la suite (presque dix ans plus tard) par Alexandre 
Hasdeu qui en a fait u 11 seul recit intitule: ]Juca-\' odă 11 • 

C,est, parait-il, da ns l<~s n1e1nes cercles hl~tairistes que I->ouchkine aurait 
entendu parlcr aussi tic Kirdjali, clont Ies exploits etaient connus jusque 
dans Ies r<~gions du Bas-Danube. C'est par cc>tte voie quc. des elements rou-
-~· ------·· ----

9 Cf. sa lctlre adrcss~e a .A. N. I\ a j e vs k i, t.rcilluite par Ş te fa n 13 ere c h e t 
dans • Nea1nul ltominesc •, Bucaresl (1910), II, nr. 45, p. 712-716, reproduite par le meme 
dans Documente slave de prin arllivele ruse, Bucarest 1920, p. 41 - 45. J .c texte ă ~t~ cgaJemcnt 
traduit par A. B o r t k i e v i c i et C. I o r d ă c h c s c u dans " ltevista l\f oldovci •„ 
Iaşi, (1924), III, nr. 10, p. 1-:i. 

IO H:n, OHe8HUICa u 6ocno„HUHaHiR H. n. JlunpaHiJU, daus • Itusskij Archiv •„ 
~loscou, 1866, p. 1409-1-ll 1 ct E. JJ voi ce n co, lnceputurile nuvelei ronzineşti in rusqte„ 
dans " Viaţa I~omlneasci"l „, laşi, (1937), XXIX, 4 - 5, p. 32. 

11 Publi~ dans • Vustnik Evropy ~, Moscou, 1830, nr. 23-24, tl~cen1bre. Voir aussi 
notre ~tude dans • Romlnoslavil·a o, Prague, 1948, nr. 1, p. 90-110. \' a I. Ciobanu 
a puhlie une ctude intitulee "i\. S. Poukchine ct la litterature roumaine *, cu ii efleure aussl 
ce probl~me. (Relaţii ro11ti110·1·usr. în lrecul, Buc., 194 7, 4. p. 127 -29 et l'article d'E. 
I) voi ce n co - Mark o f f dan~ • 1"'he .t\merican Slavic anrl Rast European Review >l• 

V I 11 (1 ~l48), p. 14·1 - 1 ·HL 
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1nai~1s ont pe~1etre dans roeuvre de llouchkine 12 et se sont eleves ainsi jn~qu•a 
ta sphere de la litterature universelle, tandis que des idees et de nouvelles 
suggestions detacl1ees de l'al1nospl1ere de l'epoque se glissaient par la n1erne 
voie, dans la culture roumaine au debut du siccle dernier 13• 

Personne ne peut donc nier l'i1nportance dont jouissaien.t lt-s Balkans â 
l'epoque romantique, pas plus que sa signification. Goethe, Byron, l\1lickicwicz, 
Pouchkine, c.:zajkowski et d~al1tres encore ont ecoute la respiration artistique 
des peuples balcaniques el ont introduit dans la litterature universelle, Ies 
then1es et les legendes de lcur histoire et de leurs traditions populaires. l/his
toirc de Kirtljali en fait part.ic 14• 

II. Qli l :FP1' I< IJl[>.J.Al..J ·t 

Nous ne so1nn1es t;vide1n111ent pas partisans de la n1ethode de J'identifi
cation des treations artistique.s. Car, si l'oe.u\rrc d'art naît bien <le la ·vie, 
elle se dc.vcloppe et se detache 1nalgre tout des contingences 1nateriellcs 
jusqn'a une certaine fortne d'independance que rimpulsion artistique lui per1net„ 
lJne recherche des sources serait donc dans lt> cas pr('sent tout a fait inat
tendue. !\-13.is e.tant donn(' qu'il ne s'agit pas ici rl~une analyse de valeurs 
~sthetiqucs, mais d'une etude de litti\rature co111paree, on con1pre.ndra que, 
pour arriver a une clarificat.ion aussi co1nplete. que ·possible dr ce then1et il 
convient d'insister aussi sur l'existe.nce l1istorique du heros, autour duquel 
s:esl forgee la legende dont nous nous occupons. Et cela d'autant plus que 
toute une serie de temoignages nous facilitent l'identification au n1oins 
generique de ce personnage. D'ailleurs, Jlouchkine lui-memc qui a introduit 
le non1 de ce brigand dans la litterature universelJe, le decrit comn1e un ctre 
ayant existe en chair et en os. C'est pourqnoi nous allons essa)'er de 
detacher rimage de Kirdjali de l'atmosphere- ele l'epoque â laquelle s'est forn1ee 
la legende qui l'a rcndu fameux. 

En effet, apres la longue don1ination otton1ane et phanariote, Ies payg 
balcaniques traversent, au cours des 3 premicrcs decades du X IX-e siecle, 
une periode d'agitation et de revoltes qui se soldent par l'in.stabilite, Ies 
1naladies, la misere et le desespoir. Entre Ies l"urcs et Ies Russes, Ies guerres 
ne discontinuent pas et elles ont lieu, comn1e d'habitude sur l'etendue du 
territoire roumain 1~. A cause ele. la pau,1r<'te et des impots, Ies habitants 

----~--

u Voir J..:. G a n e, 1\f ulir>e 111oldo1>eneşli ln crea/ia poetică a lui Puşchin dan~ "\riaţn 
Hasarabiei 1>, Kichinev, I I (1933), no. 6, p. 297 -307, no. 7, p. 38 t - 392. 

13 E. J) Y oi ce 11 co, Via/a lui Puşchin ln Basarabia, Bucarest, 1 H37. Au sujet de 
rexil de Pouchkine â Kichlnev, ii existe une foule de travaux que nous jugeons inutile de 
mentionuer ici. On peut en etablir tres facilement la bihliographie. Pour l'~claircissement 

4jes rapports existant entre l'reuvre tlu grand poete el la culture occidentale, on peut avoir 
recours aux contributions precieuses et suhstantielles parues â Poccasion de la comrnemo
ration du centenaire de la mort de Pouchkine (1937). Il s'agit tout d'abord du volume, 
-«llyutKUH», Moscou, (1939) _et de Ia (' Revue de l~itterature comparee•, Paris, 1937, no. Jl, 
·iedies cn en tier a ces problemes. 

14 La forme roumaine est Cârjaliu (L'accent tonique portant sur l'i). 
11 L'etat d'appauvrissement et l'absence totale de salubrite publique ont ete notes 

µar Ies medecins qui acco1npagnaient Ies armees Lzaristes au cours des guerres contre Ies 
Turc.4). II existe t1cs informations interessantes (\t instructives a cel ~gard. \ 7oir S. l> o -

109 

https://biblioteca-digitala.ro



s'enfuil·nt. Les plus n1alins quittent leurs fa1nilles et prennent. le chc1nin des 
forcts ou bien s'enrolent dans Ies rangs des rcvolutionnaires. Philippe Phili
povic 'Vigel, qui a passe quelque te1nps dans le Sud-Ouest de Ja Russie„ 
parle dans ses n1e1noires de la terreur dechaîne.e par Ies « hafdouks t refugies 
dans Ies forcts de cette region 16• 

La situation elait identique dans Ies pays situes au Sud du Danubc. 
l)es avant l'avene1nent de Selim III, n1ais surtout au cours <le son regne„ 
l'anarchie avait envahi toute la Peninsule Balkanique. A. la revolte de Pazvan, 
pacha de \rid in, se sont ajoutees Ies revoltes des peuples balcaniques, 
1necontents des abus de l'ad1ninistration turque entrc~ en decon1position. n 
sen1ble qu'au debut, ccs bandes de n1econt.ents aient cte forn1t~es de Turcs 
originaires de la region de Kirdzali 1", d'oil vient lcur nom, et quc, un peu 
plus tard, on ait t.rouvc aussi par1ni eux, des individus de provcnancc ethniquc 
diff erentc 18• Ces Kirdjalis pillaient surtout Jes Turcs et les tchorbadjis. Il n'existl' 
presque pas de villcs des Balkans ct surtout de Bulgarie qui n'aient etc 
ravagees et incendiees par les Kirdjalis. 

Les pillages des Kirdjalis furent si grands qu'ils nous ont laisse aussj; 
en dehors des ruines de leurs residences te1nporaires (ruines de la <c Tour des 
l{irdjalis » situee au soflunet de la vallee de Trekljeno entre Izvor et BoZica 
en Bulgarie) un chapitre de l'histoire des souleve1nents otto1nans, chapitrc 
intitule « l'Epoquc des Kirdjalis & 19. 

Les Kirdjalis ont donc continue a operer bien au-dela du debut du XIX-e 
siccle et quoique les Turcs n'aient pas reussi â Ies liqui<ler, ils ont disparu 
a vec le te1nps. 

Par consequent au n101nent oit Kirdjali arrive â se faire connaître el 
surtout a acco1nplir Ies exploits qui ont depassc le cadre de la le.geode pour 
entrer dans l'I-Iistoire., (il est queslion conunc nous allons le voir, de sa 
uecision de lutter pour une ca usc politiqne), le non1 de Kirdjali avait deja dans 

h ro nr avo v, 1Weau1eo-mo1ioepacpu1tecKoe onucaHie JWo_,iaasiu u Ba/laxiu u Kp·l>nocmu 
Cu11ucmpiu C?J npucoBOK!JnAeHie„w?J cmamucmuctecKou ma6AUl.(bl zopoda 5yxapecma 1831 
eoaa. Mo~cou, 183:'l. (L~nc comptc n•1Hh.1 <.le ce travnil <lans 41 Iliblioteka clJja clenija „, St. 
Pct.ersbourg, 1835, XII, scction \' l, p. 51 -52) et C h r i s t 1 an V i t t, O ceoucmeax'b 
K.'lUMama BaAaxiu u lvf 011aabiu... St. P(~tersbourJ-t, 18-12. Au sujct de la peste dont souf
frit en 1829, rarmec ru::;se entre Constant1.a et Mangalia dans (I Voenno-medidnskoj z·.1:nal ~. 
St. Pcte1·sbourg, 1836, XX V II, no. 2 - :-l. 

11 3anucKu c/JuAuna <PuAunosu11.a BuzeAa, dans « Russkij .:\rchiv ~, l\.foscou, 1892„ 
no. 12~ p. 162-165. 

11 Le lcrritoirc situ6 sur la crete orientale du mnssif du Hhorlope, la ou Ic Perperek
Derc prcnd sa source, ainsi que celui qui longc la valJee <le Ja riviere s'appeJlenl aujour<l'hui 
cncore Kir<ljaH. Les habitnnts, el' origine turque, cultivent le tabac (I<. J i re cc k, Das 
Ji'iirstenlum Rulgarien, Vienne, p. 2:i 1891, el 189). 

18 V. J a z v Ic k i j, qui s'cst occupe d'une fa~cu1 toute speciale de cc personnagc, 
admet quc Kirdjali n'etait pas un no1n propre, commc J'a cru Liprandi. Faisant une analogic 
avcc Jc mot cazar., Jazvickij croit qu'il s'agit a l'm·igine cl'un mot turc ayant le sens dc
troupcan (troupe) et qui, elant arrivc a un moment <lonne, a exprimer une forme d'organi
sation collective, s'est etcndu aussi aux mcmbres de la collectivit~ (Cf. V. J a z vi c k i j, 
Kmo 6blll Kupo:J1Ca11u, dans, • Golos n1inuv§ago, • !\loscou, 1919, 1-4, p. 47 note 2). 

u I< .. J i re cc k, ouvr. cili, p. 482. Cette epoquc des Kirdjalis est enrore ~voqucc 
par !\ii u k o v C v e ta n dans son e roman o lntitul~ « KirtlzaJii &, (Sofia 1934, BibUoteka 
b'h,garski istorlceski roman, IV, voi. 8), qui est plutOt un r~cit n'ayant aucun rapport aVE't· 

Ic themc ciont nou~ nous occupons. 
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les Balkans, une. signification grne.rique. Un Kirdjali t'tait celui qui, soit en 
faisant partie de l'organisation des Kirdjalis, soii en travaillant pour son 
propre co1npte, con1n1ettait un<> ccrtaine categorie d'actes, un certain mode 
de brigandage. ~l\.in~i donc, ce non1 n'indiquait plus n1aintenant !'origine de 
quelqu'un n1ais avait acquis une certaine fonclion sociah.„. l„e te1noignage de 
Ion flhica dans : „')crisori către Vasile .:'itecsandri est â cet egard edifian t.: 

« .... Jusqu 'en 1826, lt:'.s C1ârjalii faisaient des inc.ursions dans le pays et 
\·enaient jusqu'aux harrieres de Bucarest, tuant f't incendiant », ou bien dans. 
J>o/covn icul Ioniţă l'eganu. 

(C ••• On no.us a places a Talargic a Ufit>. port(\.e de .canon de \!idi n, ari u 
d 'e.n1pccher lr.s Cârjalii de l\1lolo-.t\.ga de sortir de la f orteresse » 20• 

Bien plus, apres la inort du celebre brigand, Ies l>andes qu'il dirigeait 
se disperserent et Ies plus hardis d~entre ses co1npagnons ajoutcrcnt a leur 
non1, e.n souvcnir de leur terrible chef, le sobriquet de. Kil'djali, qui €.tait plus 
sonore ct plus efficace. Liprandi, qui note cc fait, n1entionne que une grand~ 
partie de ces brigands avaient ajoute a Jeur non1 celui de Kirdjali 21 • 

IJ se1nble que ce no1n etait alors si frequent el que Ies habitants des 
BaJkans le pronon\-aient tout bas avec tant de frayeur qu'il ne lui. a pas 
ete difficile de penetrer dans quelques Iegende.s qui circulaient probable1nent 
aussi au-dela de son the.âtre d'operations. C'e tait naturcl, parce qu'il fut 
aussi un revolte qui se dressait contre Ies exactions etrangeres. Ses exploits 
etaient connus depuis Ies Balkans jusqu'aux sources du Dnieste.r et ii est tout 
naturel qu'on lui ait atlribue aussi des faits ne lui appartenant pas„ "I'out 
ce qu'il a fait est aureole de legende et l'on ne pcut pas trop tabler sur Ies 
1nentions historiqucs, parce qu'ellcs ont Ia me1ne source. J.,a vie du revolte 
qui 1utte pour aneantir Ies injustices sociales, entre, des son pren1ier exploit~ 
dans la cîrculation verbale de la collectivite et echappe â toute possibilite 
de controlc. Ces exploits s'amplifient dans l'espace illi1nite de la legende 
et deviennent incontrâlables. II existe toute une scrie d'inforn1ations et 
de renseignernents sur Kirdjali, niais aucun ne porle la n1arquc de rau
t.henticite. 

Kirdjali a ope.re dans 1es territoires situes sur Ies deux rives du Bas -
Danubc et ju~qu'eu Moldavie ct dans le Sud-Ouesl de la Russie 22 • D'origint• 
inconnue., quoiquc d'apre.s son nom il paraisse avoir e.te Bulgare, Kirdjali 
apparaît pour la premiere fois en 1808, lorsque, poursuivi pour un n1efait 
quelconque, ii s'enfuit de l'autre cote du Danube. 

11 avait a ce 1noment 25 ans. C'est alors qu'intervient un cpisode qui 
aura sur sa vie une influence decisive. De retour chez lui, Kirdjali apprend que 
le chehaia (intendant) du village lui avait enleve sa fe1nme et il decide de 
se venger. 
----- .- ------

2o l o n G h i c a, Scri.~ori către Vasile A lescanclri, <' Scrieri », Ilucare.st, l H4~1, I 1 J. 
p. ~3 et 29. Cf. aussi ~- for g a, (ie.-;chichle cles O.<;n1a11ischen Reiches, G·otha, 1.913, ·v, p. 155. 
On y parlc aussi d'un caµitaine « Iordache Cârjaliul », qui "lvait cn Ol tenie (Petite Valachk) 
pendant l'annce 1821. (N. I org a, Studii .~i documente, XXV, p. ()0). 

21 1. P. L i p r a n d i, ouvr. cite, p. 1399. 
~2 c. D. J-\ r i ce s c ll menlionnc que parmi Jes baidoul{S qui operaieut de ce cote-ci 

du J\·'filcov, oulrc "!'unsu et J'ianu, ii y avuit aussi « Cârj-aliu ~. (Cf. Istoria revoluţiunii <le la 
1821~ Crai"ova, 1874, p„ 5). 
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llans ce hut, ii pousse ses concitoye.ns a la rebellion ~·t Ies reunit tous 
<levant la n1aison du chehaia. Somme d'i1nplorer son pardon de\1ant Ja f oule, 
le chel1aia refusl' et Kirdjali, de,?enu fou de colere, l'e1npoigne et le preci
J>ite par-dessus le bal<'OD de l'habitation. II s'enfuit ensuite en ' 1a1acl1ie el 
entre au service nu bo·yard Dudescu, ou il sp lie d'a1nitic nvec le serbe Svedko „ 

~l avec ~'lihalacht\ 23. 

A partir eh> cc JUOlllelll sa haine. des rfurcs ne connalt plus dl· borncs . 
. t\.cco1npagne de ses amis, Kirdjali detrousse Ies trhiorhadjis el les negociants 
qui faisaienl. du co1nmercc sur les deux rives du Danube. Vaillant le decril 
co1n1ne un voleur dt• grands chemins: 

" ... (Kirdjali). . . detrousse Ies chrctiens, 111et a ran~on Ies villages, 
pille les 1naisons de ca1npagne et malheur a qui lui resiste t L'incendie et 
la rnort ! C'cst ainsi que, chef <l'une hand~ de trois cents 1>andours, ii se pro-
1nt"nait d'une principaut.e â l"autre, en respirant voi et carnagt' » 24. 

Un autre fois ce n·1en1c Vaillant. apprit de la bonche du sluger (ancicn 
t i lre ele petite noblesse rou1naine) Anghelescu que, vers 1819, celui-ci avait etc 
devalist'~ a proxin1itt· de Cân1pina, par 7 hn;~douks ayant. Kirdjali a ltiur tete. 
()n luit prit sa poudre et 30 ducats 2s. 

Kirdjali, en compagnie de Mihalache et de Svedko, detroussait sur la 
grande routt~, Jes boyards et les phanariotes. Ils distribuaient aux pauvres 
rargent ainsi recolte et jetaient cn pâture aux betes satrvages des forets, Ies 
cor1>s de ct>ux qu'ils a,~aient tues. Quant aux 1"urcs, ii leur 'louait une haine 
n1ortelle. Les ev·encn1ents de 1821 leur offrent l'occasion fa,·orable a une 
d~cision qui ·va hâter leur e11tree dans la legende. D'une part, ii ). avait le 
n1ouve111ent d'Ypsilanti et d'autre }>art la revolte d~ 'fudor \ 1ladimirescu. 
Le premier faisait route vers Focşani, tandis que Tudor Vladimirescu avait 
quittt~ Craiova pour Bucarest. Kirdjali se trouv·ait de\'ant un dile1nme et ii 
de\1ait ccpencbtnt cboisir. II n'avait pas de s~rmpathi~ pour Ies Grecs ct ne 
pon,rait pas non plus 1narcher avec Ies pandours 26 • C'est i>ourquoi, ii reunit 
scs co111pagnons t't apri~s une vibrante allocution, il leur donna a chacun la 
liberle de choisir. ])eux cents d'entrc eux, en co1npagnie de Mil1alacl1e, suivirent 
Kir<ljali~ pendanl qutl ll·s autres, Svedko en tete, passerent du cott.' ele „fudor 21. 

Unc fois ent.re dans le camp d''\„psilanti, Kirdjali prit part â tous Ies 
co111bats contre Ies 'J'urcs, luttant comme un heros ss. Des le debut il se battil 
~•nx cotes dt• (:antar.uzenc, l'un des capitain<„s d'~·psilanti~ qui s'enfuit au 

n J. A. V a I I lan t; La llu1ununie ou ltisloi1·r„ la11g11I'. lillerafurt'. <1r(lyrllphie, slatisli
~1ue des Roumains, Paris 1844, III, p. 238. \'oit· aussi St. 8 e I J u n g e r!t Le Kerout:a, r1oyage 
en "i\lloldo- \'ulachie, l, Paris, 1846, p. 56-58. 

M J. A. V a i I I a 11 t, QllDr. cite, p. 240. 
25 Ibidem, J>. 236. - Au rnois de mars 1821, un (.ieorgc Kircljali, at'co1npagne de 

t -500 honunes. fut signale pillant Jes villages d'Olte.nie (C. D. A r I ce s cu, Acte justifi
cative la istoria revolu/iunii romtne de la 1821, Craîova, 1874, p. 43, N. I org a, Izvoarele 
co11le1nporane asupra mi.1cării llli Tudor V ladimire.~cu, Buca rest, t 921, p. 58 et Studii şi 
dnc-u1nente, \ 11 II, p. 133). 

• C'est alnsi qu'on appelait Ies soldats de 1'udor \:-ladhnirescu sans aucun sens pejoratif. 
27 E. Re g n a u I t, Histoire J>olitique el ,ţociale des Principaut's Da11ubien11es, Paris, 

t 855, p. 121 -134. J .. A.. V al l I a n t, ouvr. cite, p. 241 et St. Bellanger, ouor. cite, p. 59-60. 
18 c. J). Ar i ce s c u, rappelle que I ln bravoure de celni-ri etait <levenu provcr

hinlc •. (Ct'. l~loria re„olu/iunii ... p. 241). 
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(fcla du Prouth ai>res la pre1niere defaite. La bataillc decisive entre Ies troupes 
turques et Ies hetairistes cut lien, commc on le sait, a Sculeni au bord du 
Prouth. Kirdjali acco1nplit <lll cours de cettc bataillt'. des prouesSl'S veri-
lnble1nent legcndaires 29. · 

En pass~nt par Jassy av<.'C le reslt~ de ses compagnons, le brigand enleva 
le canon qui se trouvait dev·ant h\ palais princier et le transporta sur le Prouth . 
• ~vcc cetlt~ piece d'arlillcrie, l{irdjali acco1nplit des 111iracle.s de bravoure, d'au
tant plus grands que la proportion nu1neriquc des deux camps etait inegale: 
12.000 Turcs contre 900 Grecs, auxquels t'taient vcnus s'ajouter Ies 60 J1om1nes 
de Kirdjali 30 • Le combnt ful. acharne. J.Je canon qui etait un trophce et qui 
servait d'ornement dans la capitale de Ja !\toldavie, faisait de grands vides 
dans Ies rangs des "furcs. Ayant termine ses munitions, Kirdjali au plus fort 
de la bataillc demanda a ses con1pagnons blesscs de Jui re1nettre lcurs armes: 
yatagans, couteaux et sabres, avec lesquels il put continuer le feu. II arracha 
finalen1ent ](.A.s boutons de ses \•etements et '"ida ses poches des thalers el des 
bechliks qu'eJles contenaient pour e.n charger une dernierc fois le canon. Blessc 
a la tete et le bras casse, Kirdjali cria a ses camaracles: (( Freres, sauve qui 
peut t et la-dessus il se je.ta dans Ies eaux du Prouth ct suivi de ~1ihalache 

R . 31 passa en uss1e . 
Les avatars de I<irdjali a Kichincv, son arreslalion et son evasion sont 

relates par Vaillant, Uhicini l't Bi~llangcr a·vpc des details sur lcquels nous 
insisterons au chapitre sui\"ant, car cet episorle t"\st relate en entier dans le recit 
de Pouchkine. 

Apres avoir echa1>pi' â Ja prison. Kirdjali recomn1cnţa ses briganclages 
dans toute la Moldavie. (:ependant, un document conten1porain nous infor1ne 
qu'au mois d'avril 1823, t111 « Gheorghe Cârjaliul » operait avec d'autres l1ai
douks dans Ia contree de Vilcea (Petile Valachie). Par consequant, a cettc 
date la confusion des noms e.tait assez evidente 32. Un beau jour le prince 
regnant du pays: .Jean Stourza, lui-me1ne fut somnu~ d'avoir a lui deposer dans 
un delai de 8 jours la somme de 2.000 ducats autrichiens, fante de quoi la 
capitale serait incendice. J ... e 24 septembre 1824, « deux cadavres, couverts de 
blessures, se balan~aient au gibet dr c:opou » 83• Chopin ~l Ubicini attrihuent 
la fin de Kirdjali a la trahison. 

L'un des siens l'aurait vendu et Ies ho11unes du gouvernc1nent s'en seraient 
~mpares pendant son somn1eil et l'auraient pendu Jui et son compagnon le 24 
septe1nbre 1821· .• .\insi finit le celebre Kirdjali 34• 

L'ecri,·ain rouinain C. Negruzzi 1nentionne lui aussi la n1ort de ce brigand 
a une date ou Pouchkine etait encore en vie. 

« I.e Kirdjali cree par J.Vlr. Pouchkine comme un brigand â la Salvador Rosa, 
fut un voleur fort peu poetique . .Je. ne sais pas,s'il a demande 5.000 lei, ce dont 

~9 II est interessant de noter quc Philippe Pllillpovic Vlgcl'.' qui dec·rit l(· combat ele 
Sculcnl, ne dlt rien ele I<irdjali (ouvr. cite, p. 162-165). 

30 V a i I I a n t. ouvr. cite, p. 248 . 
. 3l R. R c g na ul t, ouvr. cite., p. t:i2-133; \'!ai 11 an t, onvr. c:ite, p. 2.19 et 

st. De 11 an ger, ouvr. cite, p. 62-6:-t 
32 Acade1nia R.P.R. CI.XXX/17~l. 
33 \'a i I I a n t. ouvr. cite, p. 257. 
31 C: h o p i n el lJ b i c I n l. J>ro11inces <lanubiennes el rou1nnine.ţ. Paris, 1856. l I, 

p. 114-115 . 
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je doute, je n1e demande surtout si on Ies lui a donnes, ce que j(~ ne crois pas. 
mais ce que je sais c'est que le terrible l{irdjali, qui avait t!chappc nu pal 
turc, n'echappa pas au gibet moldave, 0\1 i1 finit fort pro!-=a:'qut ml'Dt ... 
cn 1824 36• » 

Sa n1ort par pendaiso11 reste plausiblc si nous ne tenons J>as conl}ltc, ce qui 
est d'ailleurs sans i1nportance, des divergt:nccs qui existt'nt entre Ies deu x 
auteurs apropos de la so1nn1c den1andee par Kirdjali au princc (Vaillant parle de 
2.000 ducats autrichicns et Negruzii de 5.000 lei). En tous cas, iJ est un fail 
certain, c'est que, si Ncgruzzi ne co·nnaissait pas par unt~ autre source ie 
montant de la son1n1e en question, ii l'a appris dt• toutfs fa~~ons pllr le rri'Îl 
de Pouchkinr. 

111. r:~·rtiI~ 1't-I 1s·ro 11~1·: J·:·r 1..\ Ll·:c; 1~!'1l>E 

On con1prendra que Ies te111oig11agcs ci-dessus n'aient a uc:unt.~ valeur his
torique, car on Ies sent invraisemblables. Nous so1n1nes dans l'in1possibilitr 
aujourd'hui de reconstituer la vie d'un brigand du debut cin siecle dcrnier, dont 
Ies exploits etaient alors deja entres dans la lfgende. Ses contem1Jorains eux
memes, quoiquc encore sous l'impression de ces evcnements, ont etc incapablt1 s 
de localiser des actions commises dans une at1nosphcre dominre par la crainte. 
„~utour des exploits de Kirdjali, que l'on se racontait T•artout avec frayeur„ 
se sont forges des contes el des 1€gendes. 

I.P. Liprandi, officier russe charg~. de diffcrentcs n1issions 1nilitaires dans 
le Sud-Ouest de la Russie, avoue avoir entendu raconter pour.la pren1iere fois 
l'histoire de Kirdjali par ~on do111estique albanais. En 182i, â Isaccea, l'.c'\.ga 
Egob lui a cnsuite confirn1e cc recit; un peu Illus tard, ayant cte detacl1e â Tur
tucaia, îl a entendu raconter par Kuciuk ~'\hn1ed aussi lcs i11en1es histoires sur 
Kirdjali. Liprandi 88 âjoute que personne ne savait con1ment avait fini ce bri
gand. Certains chercheurs russes ne sont pas d'accord avec les auteurs fran~ais~ 
11011 seulement sur l'l1eroisn1c de Kirdjali a la bataille de Sculeni, 1nais ils 
considerent ineme con1n1c douteuse sa participation â cetle bataille. 

Jacin1irskij affirn1e que l'histoire de Kirdjali a fait son apparition au com
mence1nent du. XIX-e sieclc el que plusieurs variantes en ont ete recue.illies 
et publiees dans Bessarabskie oblastnye V;domosti, 1862, nr. t~2 31 • 

Unc seule chose est indeniable. C'est l'existance d'un brigand portant le nonz 
ou le surnom de Kirdjali. J)ans ses 1nc1noires, Liprandi n1eutionne lui aussi un 
haidouk notoire portant ee no1n et qui ravagea le pays pendant Ies dernieres 
annees du regne du Sultan Selim III (1789----1807) et sous Mahon1erl IJ 
(1808--1839) as. 

De n1e1ne, dans un ra1>1lort date du 29 u1ai 1823, le gene.ral Inzov, alors 
gouvcrneur inilitaire de la province d'au-de.Ja du Prouth, dit <·ntr~ autres: 
·-·----,-·-·--

S& «Curierul de a1nbe sexe it, l-t-1·e S(.~l'Ît\. l X:it) -1 x:l8, Jiuc:aresl, 1862, 2-C:·nic edilion „ 
p. 114. 

31 L P. L i p r a n el i, ouz1r. cite, p. 1405- 1406. 
37 .'.\. J a (".im i r s k i j, Pa36ounuK.u Beccapa6iu 67> pa3CKa3aXo o HUX'b, cxlrait 

d'•l~tnografi~skoe ohozrcnil~•, 1895, no. 3, p. 31. 
38 I. P. J. i p r a n '' i. nurn·. rif e, p. l :iH9 . 
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>. · (( ••• B:n :\1oldavic de grandes ·ba Ii.des de voie.urs co1nvosct.'s d~s l'urcs de 
la population locale et d'individ:u:g venus d' Autriche, ont. fait leur apparition. 
I.~e plus connu de ces brigands moldaves est ce n1eme. Georges l{irdjali qui, en 
fevrier dcrnicr, a devaste la petite ·viile de Sculeni. Kirdjali a et~ en·voye en 
l\foldavie d'oi1 ii s'est cvade ·en compagnie des scs gardie.ns turcs. l\.1aintenant 
ii a recon1n1ence a pillcr.39 » Les appreciations porlecs par le general Inzov sur 
lt:'s exploits de Kitdjali nous interessent dans une plus faible inesure. Nous 
retiendrons cependant le. fait. qu'j) t'XÎstait ă cctte dat(•. un hrigand · 1)or
l~•nl ce no1n. 

l\appelons aussi deux. rapports du Consul de }>russe dati·.s du 27 JuiUet 
1823 et dont la valeur docu1nentaire est nulle. Dans I 'un ele ces rapports il est 
dit quc l{irdjali Georges, bulgare, vivant de rapines est i'inalement tombe aux 
rnains du pacha de Silistrie, apres avoir pris part â la re,rolution 11etairiste„ Le. 
pacha avait donne l'ordre de. le decapiter, mais Kirdjali se servit d'un strata
gen1e fort counu, pour fairc ajourner son exccution. 

}-l:nfin, dans un autre rapport, portant la meme date, ou trouvc cc qui suit: 
le pacha de Silistrie a n1is en liberte tous Ies hetairistes qui lni avaient ett:~ 
Jivres, ne retenant que Georges Kirdjali et deux pretres 40• 

Ainsi, 1ne1ne les ccrcles officiels elrangers s'interessaient au sort de ce 
brigand. Sa reno1n1nee etait si ctendue, qu 'ii etait tres difficile de faire un~ 
distinction entre S(1 S exploil·.s ret"']S r.t (•t'U X. qup la lt~grnde a·vait grossis. 

I V. l(Jl{ l>.J.AJ„ l 1)1\N S LE 1,J~X1'J~ DE POl.'!CJ-11'-lN E 

Alexandre Pouchkine. fut le premier â s'interl1SSt~r aux legendes forgees 
autour des exploits de Kirdjalit1. Pour des 1notifs non eclaircis encorc, le grand 
rcrivain russe n'a pas laisse un recit dans le vt~ritable. sens dn terine. C'est 
pourquoi, pour n1ettre e.n lumiere la di\1ision en episodes de cette. narration, 
nous allons prese_nter son contenu, accompagne d'un re.sun1e des idees de chaqut"' 
frag1nent, sans toutefois en faire une traduction 42. 

Quelques ele1nents cleseriptif ~ 

Pouchkine qui, des le debut de son recit souligne !'origine bulgare du bri
gand, affirme qu'en turc Kirdjali signifie « courageux »; Kirdjali a·vait repandu 
la terreur dans tout.e. .la 1flolda''Îe. 11 a\Tait pillc une nuit, en co1npagnie de l'al
banais Mihalache, une colonie de bulgares . .c\pres avoir rnis le feu au village dr 
rleux c<)tes a la fois, ils avaient co1n1nence. ll~ pillage. l<irdjali tunil ct !vlihalacht· 

a9 V. J a z v i r. k i j, ouvr. cite, Cf. aussi \ 7• l. S c J i n o v, /J.o nutnaHUR 11poiJJ1Cepe11u 
iiosuc1nu flyulKUHa «KupiJ:HCa/lu» fluns <• Zapiski istoricuo-filologicnogo Yirttiilll i>, Kiev. 
f1927), XIII-XIV, p. tO!l·-106. 

· .io lb·idcm. 
41 .A. S. P o u c h k i n ta, fl O/l.HOe co6p aH.Ue CO'tUH.eHUU 8 wectnu 11l01tf UX, l\.f oscou „ 

l ~J36, l V, p. 287. 
' 51 Les legendes creees autour de KirdjaJi ont attire l'attention de l'errivain polonais 

:\lichel Czajko\\•ski, qui puhHa '"n 1830 un long rt~(·it. dont le titre e~t I~ uom m~me dt· 
r~e brigand. 
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e1nportait le butin. 'rous dcux criaient a pleine voix: l{irdjali, Kirdjali et lt·s 
habitants. epou\rantes s'enfuyaient de tous cotes. 

Kirdjal i t~t la re\~olte t1' Yp~ilanti 

L9rsque "\:9'psila11ti donna le signal de. la re·volte, Kirdjali, a vec quelques
uns des ses comJlagnons, s'enrola lui aussi. lls furent repartis dans le grou1)e 
con1mande par Georges Cantacuzene. Celui-ci tout comrne 1·psilanti, n'avait 
pas ·ies qualit(~s requises pour atteindre le but poursui·vi. A la veille. de. la bataille 
de ·sculeni, Cantacuzene demanda au con1mandant russe, la pcrnlission de 
passcr en l{ussie. Et son groupe resta sa ns chef. 

l.a Bat.aiJle de Seu1e11i 

Poucl1kint•. dit qut~ personne n'a decrit d'nne fa«;on vcridique la bataille 
de Sculeni. Imaginez 700 Albanais, Bulgares et Grecs n'a~yant aucune idr de 
)'art de la guerre, aux prises av·ec 15.000 cavalicrs tnrcs qui Ies obligent â bat
trc en retraite \'ers Ie Prouth, emn1enant a\rec eux 2 pctits canons, qu'ils ont 
trouves ă la c:our du Princc de Jassy. 

a). Une sce11e amusanle. Le co1n1nandHnt de la quarantaine russe., instal
lee. au bord du l'routh, avait servi ·pendant. ·10 ans dans l'armee sans avoir ja
mais entendu de t~oups de feu. Quelques balles ·vinrent siffler a ses oreilles 
ce qui eut le don de n1ettre le vit'illard dans une \1iolente colerc, qu'il de,~ersa 
sur le n1ajor Ohotskij qui se trouvait juste1nent cn quarantaine. Ne sachant 
que faire. Je con11nandant se mit a courîr vers re.ndroit de ]a rive par oit Ies 
delibachas essayaient de t.ra·vt;lrser le fleuve. 11 les inena~a du doigt, ce qui cut 
J>our effet de le.ur faire faire. de1ni-tour ainsi qu'a tous Ies autres soldats turcs. 

b). La fin du con1bal. I>l\ndant le. co1nbat qui ~ui,rit, Safianos fut tue et 
l{antagoni b1esse au ''enl.re. Kirdjali blessc lui aussi trou "~a refuge dans lt~s 
locaux de la quarantaine russe. l.1es 'I'urcs etaient donc ·vaincp1eurs et la l\'lol
davie se trotrvait nettovee. „. 

600 i\Jbanais environ se disperserent alors en l\ussic oit ils n1enerent unc 
''ie inactive n1ais correcte. Personne. n'eut â se plaindre d'eux. Ils portaient 
des vete.1nents soutaches d'or, des souliers rouges â })outs pointus, Ie fcz încline 
d'un cote sur l'oreille et a la C{i.·inture ils a''.Paient rles yatagans. Par1ni eux St~ 
trou\1ait aussi Kirdjali. 

J„ ·a.rrest.atio.n de Kirdjali 

Le pacha de Silistrie de.inanda aux Russes l'extradition de Kirdjali. l.Ja 
police russe ayant fait des investigations, le decou\1rit avec 7 autres de ses 
co1npagnons, a Kichinev clans la 1naison d'un moine qui avait i>ris la fuite el 
les mit tous im1nediate1nent en etat d'arrestation. Kirdjali reconnait alors 
etre celui que l'on recherche. lVlais, ajoute-t-il,. a partir du 1no1nent ou j'ai fran
chi le Prouth je n'ai fait de tort ă. personne, pas men1e au dernier des 1'ziganes. 
Pour Ies 1"urcs, pour Ies Valaques et pour Ies 1"1o1da·ves, je suis un l1aidouk, mais 
pour Ies Russes je dois rester un hOte. 
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a). "\'(Juvel episode de la iulie. Lorsque Safianos eut tern1inr ses cartouclles, 
continua Kirdjali, pour in1pressionner la police russe, îl vint chez nous â la 
quarantaine pour rassemhler aupr,~s des blesses Ies dernie.res cartouches, _bou
tons, chaîncs, clous, restes de yatagans, qu'il put trouver. Je lui ai donne 20 
bechli car il n'a·vait plus le sou. Dieu seul sait commcnt 1noi, Kirdjali, j 'aj 
pu vivre rle la rharite publique et en echange, Ies Russes veulent 1ne livrer 
' . a 1nes ennt> nus. 

J ... e dr1,a1-t. de Kirdjali 1·aeo11te 1ta1~ 1ln fonet.iounaire rus~e 

1--'e rorn1nandan.t russe, n 'ayant aucune raison de ten ir cornpie dll cole roman
tique des ha!douks, se decida a envoyer Kirdjali a Jassy. Un hon11ne de coeur, 
alors jeune fonctionnaire, et qui occupe aujourd'huî un poste iinportant 1n'f-\ 
relate, dit Pouchkine, le depart de Kirdjali. 

Devant la porte de la prison, une voiture de poste s'est arretee. 1\fais peut
etre îgnorez-vous ce que c'est qu'une voiture de poste. C'est une petite carrioJe 
basse â quatre roues, dont la cais se est faite de branches tressee s et entre
lacees, a Iaquclle on attelait îl n'y a pas e:ncore si longte1nps, six ou huit 
ehevau x. 

L'un de ces che·vaux etait n1ont(„ par un inoldave 1noustachu, qui criait 
et. faisait claquer son fouet sans arret. Ces vieilles rosses soutenaient un trot 
suffisan11uen L rapide. -S~il arrivait ă. rune d'elles de rester en arriere, le l\tlolda·ve 
!a dl~-telait en jurant et l'abandonnait sur la route sans plus se prcoccuper de 
son sort. II etait silr de la retrouver a son retour au 1nerne endroit brouta nt 
tranquillen1ent l'herbe ·verte. II n' etait pas rare que parti d'un relais a·ttlec. huit 
chevaux, on arriv0 au relais suivant avec deux seulement .... i\insi fe passaient les 
choses il y a quinze ans. J\Iaintenant cette region du Sud-Ouest de la ·Russie a 
adopte elle aussi le harnais et la voiture de poste russes. 

C'etait un ve,hicule de ce genre qui. statiGnnait devant la prison vers la 
fin de septen1hre. 1821. Des juives sales~ dr.s albanais aux costun1es depenailles 
mais pittoresques, de souples moldaves, tenant par la 1nain des enfants aux. 
yeux noirs, l'entouraient. Les hon1mes se taisaient et Ies fe1nn1es atten<laient 
quelque chose impatie1nment. La porte s'ouvrit bientot devant quelques poli
ciers qui sortirent da ns la rue suivis de deux soldats qui atnenaie.nt KîrdjaH 
rn(·haîne. 

II paraissait t\ge de 30 ans environ. I ~e~ trait~ de ~ou visage etaicn L regu
liers et durs. De haute taille et large d'cpaules il donnait l'i1npression d'une 
force peu co1nn1une. 11 portait sur la tete un turban bariole et une large cein
ture de cuir ceignait sa taille. Un dolman fait d'une etoffe epaisse et de cou
leur bleue, une chen1ise dont Ies pans s'arretaient au-dessus du genou et des 
souliers rouges con1posaient tout son habîllen1ent. Son re.gard etait ·fier :_et 
tranquille. 

Un fonclionnaire. âge a la face rougeâtre el vetu d'une jaquette officielle 
elin1ee ă. laquelle pendaient 3 boutons ayant chauss(~ scs luncttes, deplia' un 
papier et se mit a lire quelque chose en langue 1noldave. De temps en 'tetnps 
il abaissait son regard sur Kirdjali enchaîne auquel 1e papier s'adressait. Celui
{"Î ecouta it avee attention. Apres avoir te.rn1ini:. sa ll1 cturc, le f onctionnairc 
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avait replie. son papier ct s·'adressa1it aux badauds, lcur avait enjoint de se dis
perser. AT>res cela il avait donne ·au cocher l'ordrc de partir. Dans le meme 
·instant, KirdjaJi se retournant vers le ''ieillar(j lui avait dit quelques mots en 1nol
'<.iave. Sa ·voix tren1blail, son visage avait cl1angc d'expression et il etait tombe 
en pleurant aux pieds du fonctionnaire de la policc. Effraye· celui-ci fit un bond 
·de cote. Les soldals \toulurent relever Kirdjali, n1ais il se mit dehout tout seul 
et saut a dans la carriole en criant: En route ! l.e gendarmc qui l'accompagnait 
prit place a cote ele lui, le cocher molda,Te fit claquer son fouet e.t la car
riole s' ehra nla. 

Interroge â ce 1no1nent par un jeune fonctionnaire sur les paroles pronon
cees par Kirdjali, le plus âge repondit que Kirdjali l'avait pric d'avoir soin de 
sa fe1nme et de son enfant quj vivaicnt non loin de <:hilia, dans un \1illage 
bulgare. 

l„e stratageme de l 'l~vnsiou 

« Le recit du jeune f onctionnaire rn' a beaucoup emu, ajoute l'oucllkine. J e 
regrette pour le pallvre Kirdjali. » Pendant longtemps Pouchkine ne sut plus 
rien sur le sort du brigand. Quclques annees ·plus tard ayant recontre â nou
veau le jeunc fonctionnaire, qui lui avait fait ce recit et s'etant rnis â parler 
du passe, celui-ci lui dit que »transporte ă Jassy Kirdjali a\rait ete. remis au pacha 
qui decida de le fairc empaler. l\'lais l'execution ful ajournee â cause d'une· fete. 
Entre temps on l'avait envoye en prison en le confiant ă la garde de sept 'furcs, 
tous gens si1nples. Kirdjali et ses gardiens se lierent tres vite et un beau joui· 
Kirdjali lenr dit: Frercs, ma fin est proche. Personne n'echappe â son destin. 
Je ''ais vous quitter sous peu et j'aimerais vou~ laisser quelque chose en sou
venir de moi. Le.s 1"'urcs dresserent l'oreille. 

Suit le stratageme si connu grâce auquel Kirdjali evade de prison. L'epi
sode stigmatise la cupidite des Turcs Pt souligne l'habilite et la presence 
d'esprit du brigand. 

CONFRON'l'4\1'ION '~ VEC LES S(H.J"RCJ~S 1-11s·roHIQUES 

C'est â peine ('Il 18:14, date â laquelle il le don na â l'in11>re.ssion 4 :~, que 
Pouchkine ter1nina la co1nposition du recit ci-de.ssus, c'est â dire suffisamment 
longtemps apres son depart du Sud-Ouest de la Russie. 

I~e fait a contrihne a 1naintenir l'incertitude qui plane sur les sources ou 
Pouchkine a appris Ies aventures de„Kirdjali. l\ defaut de documentation histori
que sur Ies exploits de Kirdjali, ceux qui ont analyse ce recit ont etc pre.occupes 
avant tout de le confronter avec la realite. On a pu etablir que Pouchkine n'avait 
pas voulu tenir compte de l'ordre chronologique des evenements et que, sup
primant le laps de temps ecoule entre le combat de Sculeni et l'arrestatîon 
du brigand, il avait transpose toute l'action en 1821 c'est â dirc durant la 
periode qui suit in11nediatement le combat qui se deroula sur les rives du 
Proutb. II nous faut donc, pour arriver â un classement des elements commen
cer J)ar anal)Tser le fond ineme du· recit. 
----···----

43 o Biblioteka dlja ctenija •, St.: ·Petersbourg, 1834, \ 711, p. 197-204. 

118 

https://biblioteca-digitala.ro



Le fait que le 1>oete n'a indique que d'une fac;on vague, la source ou il a 
recueilli la partie la plus i1nportante. de sa narration, c' est a dire le lransfert 
de Kirdjalî a Jass-y et son evasion ( i~pisodes 5 et 6) est sîgnlficatif. Ce f aisant, 
Pouchkine a introduit dans son oeuvre f eli~rncnt d'authenticite qu'il a tenu â 
respecter„ Les autres episodcs (1-4) sont rendus con1me si le poete Ies avait 
enregistres l'un apres l'au tre et sans lcur donner de signification particuliere. 

Malgr(~ le. n1anque de precision des ind.ications de Pouchkine on a toute
t'nis pu identifier a\Tec facili te. le f onctionnaire aupres duquel il a'1.,.aii recueilli 
Ies episodes en question. 

II s'agit de l\i. I. Lcks, alors chef des bureaux du ge.neral Inzov 44 Pouchkinc 
a Youe que Leks lui a raconte a 2 reprises ce qu'il sa vait de Kirdjali .. La pre-
1niere fois ii lui a narre le transfcrt de ce rlernier a Jassv et la seconde fois il lui .... 

a de.crit son evasion. Co1n1ne le rapport du general Inzov pre.cise qne l'arres-
tation de Kirdjali et son envoi dans la capitale de la M~ldavie se sont produits 
en mai 1823 45 cela. signifie que la premiere con\rersation de Pouchkine 
av·ec Leks avait eu lieu apres cette date ct en tout cas pas avant. Comme nous 
ra·vons vu, le general Inzov lui aussi parle de l'evasion de l{irdjali dans son 
rapport et en depit de cela Leks n,a raconte cet episode a Pouchkîne 
que beaucoup plus tard, alors qu'il se trouvait a Petersbourg. 11 est donc 
probable que Leks ne savait encore rien de 1'(1 vasion de l{irdjali â la date de 
-sa premiere conversation avec Pouchkine, ou bien que leur premiere rencontre 
avait eu lieu rlans rintervalle de temps compris entre l'arrestation de Kirdjali 
~t sa fuite. 

Le fait qu'on est arrive a determine.r ces dates est evidemment sans î1npor
tance pour la valeur artistique du recit. Nous a\Tons insiste sur ce point pour 
iaire la liaison entre l'indication. donnee par le poete et Ies investigations pos
terieures. En tous cas, l'intervention de Leks a complique l'interpretation des 
f_1lements du recit„ 

C,est I.P„ Liprandi qui le pre1nier a signale des divergences entre les eve
nements reels et Ies narrations de Leks. Quoiqu'il n'existe pas de documents 
pour confirmer ses allegations, Liprandi a tenu a montrer que la description 
de Pouchkine l;>asee sur Ies dires de Leks, ne correspondait pas a la realite„ 
Les hetairistes ont ete mal caracterises, tandis que. le heros principal, 'Kirdjali, 
a eu en fait un tout autre sort. Liprandi affirme que Pouchkine a sans aucun 
doute entendu parler a Kichinev des pillages de Kirdjali, mais qu'il neleur a pas 
prete attention„ Plus tard, rencontrant Leks a Petersbourg, celui-ci lui a raconte 
rhistoire de l{irdjali. Liprandi ajoute d'ailleurs que Leks connaissait beau
coup d'histoires de ce genre sur lesquelles ii improvisait instantanement des 
recits qu'il presentait sans aucun sens critique 46. 

Sans etre un specialiste, Liprandi a mîs raccent sur la valeur historique 
de la narration de Pouchkine, ă un moment ou justement les investigations 
litteraires ne pouvaient se passer de donner de l'importance aux donnees his
toriques. L'intervention de Liprandi, en sa qualite de contemporain de Pouch-

44 Cf. <t Russkij Archiv •), ~ioscou, 1900, no. 3, p. 403. 
45 Nous avons vu plus haut qu'au mois d'avril 1823„ un Georges l{irdjali fut ~dgnale 

~n Ol tenie„ (Acad. de la R. P.R. CLXXX/173). 
46 I. P. L i p r a n d i, o uvr. c if e. 
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kine dans le Sud-Ouest de la Russic, a mis cu lun1icre un argun1ent «ex silen
tio » dont la vaJeur aug1nente le ID)"st~re autour de Kirdjali. On sait c1u'il existl· 
encore d,autres auteurs russes qui, quoique ayant vecu a la me1ne epoque et 
dans cette meme province d'au-delâ du Proutl1, n'ont toutefois rien rcrit des. 
exploits d'un brigand de ce 11om. Nous avons rappele plus haut qut~ f'hilippe 
J>h. Vigel a decrit le co1nbat de Sculeni ainsi que la visite faite â Na\'Tockij, le 
chef des quarantaines russes du bord du Prouth, et qu'il s'est occupe tout par
ticulierement du danger represente par les haidouks et Ies brigands qui four
millaient alors dans Ies forets de cettc region. }lais ii ne dit pas un mot dt~ 
Kirdjali 47• 

A.F. Veltn1an parle lui aussi dans ses 1nen1oires des souleven1ents de Vala
cbic diriges par "fudor ' 1ladin1irescu et du role de ces revoltes; n1ais on n'y 
trouve rien qui touche au he.ros de PoucJ1kine 48 • Les notes de ces deux contem
porains de Pouchkine auraient sans aucun doute renforcc notre docu1nen
tation sur le sort de J{irdjali. Mais le fait ·qu'il n'y est pas question de lui, 
ne prouve pas que des legendes ne circulaient pa~ a cette epoque dans cette 
region sur les exploits de ce brigand. I.4eur absence constituc tine preuve evi
dente que ce qui etait â me1nc de seduire le ron1antique Pouchkine, ne pre
scntait pas la n1oindre i1nportancc pour Velt1nan et Vigel. 

Des recits sur Kirdjali pouvaient sans aucun doute circuler dans tout le 
territoire ou ii operait. Le peu de diff erence cxistant entre cux ressort aussi du 
fait qu'on retrOU\'e â peu de chose pres tous Ies episodes du recit de Pouchkine 
dans Ies pages des auteurs fran~ais cites plus haut. Vaillant lui-men1e 
apprend Ies exploits de Kirdjali de la bouche ineme du sluger Anghelescu; quant 
â. la scene de l'evasion on la trouve aussi bien dans Vaillant que dans Ubicini 
et St. Bellanger, mais beaucoup plus detaillce ~t plus dialoguce dans Vaillant. 
que dans Pouchkine 49, exccption faite de la description du transferi de Kird-· 
jali a Jassy (episode 5), que l'on ne trouve pas dans Ies auteurs franc;ais. 11 
s'agit, ii est vrai, d'une scene locale restee cn dehors des legendcs, et qui ne pou
vait etre racontee d'une fa~on aussi pittoresque quc par un t.r1noin oculaire. 
Certains des details existants trahissent aussi le caractere l(·gendairt' des exploits 
connus de la vie de Kirdjali, com111e par exemple, son origine. On ne la croi
rait vraiment connue que par les raconteurs. D'aucuns le presentent con11ne 
etant Bulgare (Pouchkine, Inzov, Liprandi), d'autrcs comme 'raillant, Reg-. 
nault, Ubicini le font Albanaîs ou men1e Moldave com1ne Selinov. La revolte 
hetairiste elle-meme est confondue avec une revolte 1noldave (Selinov, Bartenev)50·· 

'fout en conservant Ies elen1ents de Leks qu 'îl a fait entrer dans Ies epi· 
sodes 5 et 6, Pouchkinc a eu a sa portee, pendant toute la duree de son exil,. 
d'autres sources aussi. La societe de Kichinev etait trop peu no1nbreuse et le 
poete russc trop connu pour n'avoir pas eu connaissanc-e dt) ce qu'on y 
racontait alors. 

D'autre part, celte contree de son exil a ete pendant longte111ps le point de· 
passage qui reliait l'en1pire tzariste aux pa:ys don1ines par J'en11>ire ottoman .. 

41 F. F. Vi g e J, ouvr. cite. 
48 Beccapa6clCQa socnoMuHaHuR. r1. <P. BeA1n.MaH.a u eeo 3HaJCO)tc1nso c flywKUHbl.M •. 

dans L. l\1 a j k o v, HcmopuKo 11,umepamypHble octepl\.U, St. Pelcrsbourg, 18U5!' p. 86-96._ 
19 V ai 11 an t, ouvr. cite, p. 2f>1-2!>7. 
oO S ) • • ' ' •t • (\~ 107 e 1 no v, our.1. ci e, p. ,,o- . 
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C,est par la quc s'ecoulaient vers la l\foldavie Ies armees russes qui par
taient en guerre contre la Turquie et c'est toujours la, entre le Prouth et le 
Dniester, que s'elaboraient et s'organisaient Ies mouvements revolutionnaires 
qui devaient se traduire en action dans Ies Principautes. Le soulevement 
hetairiste qui se preparait lâ-bas avait eveille chez nombre de personnes un grancf 
desir d'a·ventures et d'exploits guerriers. Quantite d'individus, pour la plupart 
de provence balcanique fourmillaient alors â Kichinev sans but bien defini_ 
Pouchkine avec son genie et son â1ne romantique ne cherchait pas â eviter cc 
mondc heteroclite et exotique. C'est ainsi qu'il a connu aussi Ies chefs du rnouve
ment he.tairiste, Ies freres Ypsilanti: 1\lexa-ndre, De1netre et Nicolas, ainsi que· 
Georges et „~lexandre Cantacuzene qui preparaient Ies cadres de l'Hetairie _ 
C'cst dans ccs cercies que le grand poete a entendu parler de non1bre d'exploits. 
particuliers â ces regions qui se trouvcnt de part et d,aulre du Prouth. 

Et cela nous paraît d'autant plus naturel que, apres la dcfaite de Sculeni„ 
Ies survivants de cette bataille ont certainement dtî repandre la-bas une ver
sion quelconque de ce combat. Le non1 de Kirdjali a suren1ent ete prunQncc 
chaque fois que Ies recits devenaient emouvants. 

On peut se rendre co1npte â quel point Pouchkine etait familiarisc a vce 
Ies faits et Ies ho1nmes parmi lesque]s ii passa son exil, d'aprcs ccs quelques n1ots. 
qu'il ecrivait a Viazcmskij: « Je vais te presenter Ies heros de Sculeni et de 
Secou, Ies combattants de Iordache ct la Grccque ' 61• Ces rnots trahissent 
avec justesse l'interet du poete pour la trame des faits qu'il allait utiliser plus. 
tard. Enfin d'autres circonstances sont encore venucs s'ajou ter a cclles que 
nous connaissons deja. 

En dehors de la sphere des legendes orales, PoucJ1kine a entendu aussi 
d'autres voix autorisees, qui lui ont confirme ce qu'il avait appris par hasard 
ă Kichinev. Cette region du Sud-Onest de la I-lussie jouissant alors de 
fattention speciale que l'ad1ninistration russe accordait aux provinces 
limitrophes. Le general lnzov en tant que gouverneur militaire de cette pro
vince aussi bien quc Navrockij en sa qualite de chef des quarantaines russes 
detenaient des renseigneinents surs au sujet de la bataille de Sculeni et â plus 
forte raison cncore apres le passage des combattants en Russie. Pouchkine a 
pu apprendre Ies faits lies au sort de Kirdjali autant par Ies rapports du pre
mier que par ses conversations avcc lui. Aux faits appris â Kichinev sont 
donc ·venus s'ajouter tout naturellcn1ent Ies episodes con1muniques par I.Aek~ 
a Petersbourg et que Pouchkine a utiliscs conformement aux procedes coura1n
n1ent employes en poesie. 

V l. V.Al..Eul~ .A1~1·1s1'IQUE E1· SOCIA.LE J)U RJ!CIT JJE J>OUClIKINE 

Les chercheurs russes qui se sont occupes de l'oeuvrc du grand poelc ont 
trouve que dans cette narration Pouchkine n'avait atteint qu'une forn1c mineurt~ 
du genre et qu'il ne pouvait par cons€qucnt etre question d,un recit dans Ia 
Yeritable acceplion que ce 1not aurait aujourd'hui.. I>. Anenko'' estime (l'ail-

01 E. D voi ce n co, Viaţa lui 1~uşchin .în Basarabia, dans ~ l{cvisla f'undaţlilor 
Regale 1>, IV, (193i), no. 5, p. 335. 
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le urs qu "il s'agirait 1>lutOt d·un fragment de notes, tandis <Jne B:.trlene'' en 
fait un simple article ecrit: ((a l'intention du mouve1nent revolutionnaire mol
Jave» o.!. Enfin, S2lino·v affirme que Kirdjali, est une oeu,1re d'art que 
Pouchkine a appelce « rt~cit » sans tenir comple des rcgles po(·tiques de 
~on tcmps 63 • · 

Considere a la lu1niere des normes critiques actuelles Je r~cit de I>ouch
kine se situe en dE:>hors dl~s formes avec lesquclles nous a familiarisrs le 1nanuel 
{le l'Histoire. litteraire. Ce serait une erreur de le considere.r autren1cnt, car de 
celte fa~on nous aurions en vuc un autrc objet. Rien ne nous pern1et d'ap1>re
cier a notre maniere une oeuvre litteraire parue en 1834, par consequent. ă unt~ 
{\ate ă laquelle il 11e pou·vait cncore etre question d'un classerncnt. net. des gcn
res litteraires. C'est pourquoi nous ne pouvons le considcrer que comme un 
point de transition dans le courant continu de la litteraturc 54 et en fonetion 
<le la 1naniere meme dont îl a ete per~u par l'aut.eur et par ses cont.emporains 
"route autre apprcciation porte â c<lte de la valeur recJlc du recit. Son integra
tion dans la tradition 1>oetique du temps s'impose d'autant plus que son theme 
meme el sa valeur tant sociale que morale sont d'essence romantique. 

II nous suffira de rappeler avec quelle chaleur et quelle S)Tmpathie Poucl1-
kine s'est }Jenche sur la vie de son heros pour comprendre toute la ferveur, dont
son ân1e etait pleine. Aprt!s son arrcstation Kirdjali fut envoye a Jassy et livre 
au JJacha, parce que le commandant russe « n'a pas tenu comple du cole roman
tique des haidouks » (episode 5) et au cours du dernier episode (6) le poete s'atten
drit sur le sort du « pauvre Kirdjali ». Ce senti1nent d'attendriss1ncnt, exprim(~ 
sous une forme d'indubitable sincerite, prete au contenu du recit un senti1nent 
<le chaude sympathie pour Ies exploits que punit la 1noralc sociale. 

D'autrc part, la division du recit en episodes est surement due an fait que 
celui-ci n'est qu'un chapitre d,une oeuvre plus vaste, dont le plan a ete retrouv~ 
parn1i Ies n1anuscrits du poete. 

« ••. Kirdjali. Les Emigrants. La bataille de Scule ni. La pendaison de 
(:antacuzene. Hoicevskij. Navrockij. La bataille. l~es Albanias â Kichinev 55• 

II ressort de ces annotations quc Pouchkine avait l'intention de composer 
une oeuvr.e 1>lus ''aste et que, pour des raisons restees inconnues, ii n'a pu l'a
chever; tout comme il n'a pas termine non plus le fragment en vers intitule 
lui aussi « Kirdjali &56 • La publication de l'reuvre dont nous nous sommes occu1>es 
et qui porte le sous-titre de «recit» ajoute par le 1>octe dernontre d'une 
1naniere evidente que ce dernier avait foi en son reuvre ct qu'il etait convaincu 
de sa valeur artistique. Nous croyons qu'â sa parution, le recit de Pouchkine 
a rempli la ineme fonction artistique a que n'irnporte quelle autre reuvre simi
laire de la litterature actuelle et cela tout en ayant le style d'une \1critable 
reuvre d'art. 

L'integration de ce recit dans la literature universellc constitue un fait 
<.l'une importance artistique comparable â celle de n'importe lequel des autres 

Gi S c Ii no v, ouvr. cite, p. 97. 
6a lbiden1, p. 110. 
H J an !\I u k ai o vs k y, Poldkova v:znelenost pflrody, dans • Kapitoly z ~eske 

poctiky •, Prague, 1941, II, p. 116 sq. 
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poen1es de J>ouchkinc, C'cst pourquoi, dans le cadre des regles litteraires du 
-comn1e.ncen1enl. du siecle dernier, sa valeur reste entiere. 

En ce qui concerne Ies ele1ne nt.s rou1nai ns qui a uraient pu se glisscr a 
cette occasion dans l'ceuvre de Pouchkine, ils tiennent surtout du cadre et de 
l'action de ce re.cit et ne nous autori~t'.nt cn aucun cas a adn1etlre quc l'mnvrc 
en qucstion porte «le scean nianifl~sl.e des inflnences rou1naines 57. Les J egendes 
touchant ă Kirdjali ont, il est vra], ejrcule dans des tcrritoires habites par de.s 
Roun1ains d' oi1 elles sont probablen1cnt passecs · chez Ies peu ples voisins, n1ais 
nous ne pou·vons pas considerer ce then1e con1rne un ~<n1otif de haidouk }) 
de provenance roun1aine„ On trouve d'ailleurs couran11nent de tcls the1nes 
chez Ies ecri vai ns ro1nantiques ct c'est dans la perspective du ro1nantisn1e euro
peen que _ nous devons Ies considerer. 1..ces quelques t~le1neuts rou1nains qu 'il 
contient nous a aident a Jocaliser en quelque sorte l'action du recit sans ffllt~ 
nous puissions toutcfois cn re,rcndiquer quoi que ce soit pour le palr.in1oine 
de nos ''alcurs ethniques. 11 ne peut pas etre qucstion ici « d'infl uence. » parce 
quc l'action entiere se rapportet a l'une des legendes dont Pouchkinc avail 
entendu parler„ En consequence dans toutes Ies creations du pol.~te qui sont en 
liaison avec I'epoque tourmentee de son exil a l{ichinev, le inilieu balcanique 
apparaît comn1e la troui)e lu1nineuse de l'ceuvre de l'un d~.s plus grands poetes 
du monde entier05 

57 .E. 1) v o .i <.· e u e o~ '-' U l 1 r. t: lt;,, p . ~{ 1 ··-· :t~. 
58 Le f ait quc la pre rnierc L rad uclion de cc recit ai L c Le fail.t· c n r\l urnain ( C. l\ c -

~ r u z zi, ouur. cile'.'t p. 108 -11 .-1) n'cst pas denue <l'in lcret. Cette Lraduction fut suivîe 
!1!us tard d'une seconde~ due a .A. Bort k ie vi ci el C. .A.. I or d {t c h c s cu~ dans 

Revfata 1\-lolc.Lovei »,Iaşi, III, (1923--192/1), no. 8-9, p. 14-20. ·v·oir aussi Ja traduclion 
.rE u se hi u Ca in i la l\ dans A .. S. Pu~ehin Opere alese, Hucare.st, 195-1, II, p . .-127 ~·-
~:~a. l(irdjali a cte cgalen1en t traduit en d'an Lres laugues: en tchi·quc, o l g a I( a I a s o V iL, 
-'pisy .. tlex, S. .Puskinat Praguc!' 18Bf)~ p. 261 -268; en serbe .H. a d. v· u k s an, dans 
· Srbobran », 1899. X V I~ no. 138; en croate :\l. l\1. « Odo hrana hiblioteka :>, -- Sarajevo„ 
: iO. 2t p. l 02 -108 (cf. .. A l. P o g o d i n, ltllsko-srpska bi biiograf ije, ·1800 --·-1 025

7 
l~e I grad~. 

~ 93n, p. 2fl2, no. :~:sn8). 

https://biblioteca-digitala.ro



Ion (;onstant.in Chiţimia 

~'\.D.A.:\1 MICKIEWICZ ET L'ECRIVAIN ROU?YIAIN G. ASAKI 1. 

L'activite et la crt;ation poctique d' Ada1n Mickie\\'Îcz (1798- -1855) qui 
alteignil aux cin1cs Ies plus hautes de la poesie universelle ont eu un echo 
puissant dans I'histoirt) du 1nouv·ement politique et litteraire rou1nain, sans. 
que ce. proble1ne ait ete suffisa1nment eclairci jusqu'â present„ 

On sa·vait par cxen1ple que pendant la periode de la rcvolution de 1848 
N. Bălcescu et d'autres revolutionnaires roumaîns avaient e.te cn relations 
avec l'e1nigration polonaise de Paris2• Les recherches cntrepris~s ont apportc 
dernicren1~nt la preuve que N„ Bălcescu, St. Golescu et Den1etre Brătianu ont 
fait partie des collaborateurs de la publication La Tribune des peuples editee 
a Paris en 1849 par Mickie'"'icz, qui en assura Ia direction 1nalgrt' de 1nultiple~ 
darigers et obstacles3 • 

D'autres recherches poursuivies dans Ies fonds d'archives sont. en n1esur~ 
tll' mettre en lu1niere de nouveaux aspects de la collaboration des revolution
naires roun1aius avec Ies patriotes poloriais cn exil. 

Dans Jes pages qui sui'vent nous nous occuperons d'un seul aspect des 
relations de Mickie\vicz avec le peuple rournain, â savoir de l'echo de ses crea
tions dans l'reuvre de G. .~saki. 

G. Asaki (1788-1869), ainsi qu'il le raconte dans ses souvenirs,4 a fait 
ses etudes â l~wo\\15 entre Ies annees 1798-1804, ou ii suit des cours faits en 
polonais, en latin et an alle1nand. II y obticnt en 1804 le doctorat en philosophiet 
le diplo1ne d,ingenieur, ainsi que celui d'architecte. II passa Ies annees 1805-
1808 a Vienne ou il ctudia Ies mathen1atiques (avec Burg) et la peinture. Pen
dant Ies quatre annees suivantes (1808-1812) ii etudia l'archeologie et les. 
arts plastiques â Rome8• De la sorle ... t\.saki acquit une culture inultilaterale 
ainsi que la connaissance soli<le des langues 1nodernes (le polonais, le russe„ 

1 Con1municatio11 pr~senlee le 20 Mar~ 1957 a la session scienlifique de l,lJniversit e 
(~. I. Parhon de nucarcst. 

2 Cf. P. P. P a n a i te s <" u, h"nrigraJia polonă şi revoluţia ro1nină ele la 1848, l'lucarest „ 
1929, p. 8 et suiv. 

a A da n1 ~1 a u e- r s h (,) r g e r, dans l'ouvrage: . .:\dan1 l\fickicwicz. 1·rybuna ludow,. 
\.Tarsovie, 1955, 343. 

~ G .... .\sa k i, .:.Votiţci. biograficii, Iassy, 1863, p. 2. 
6 Son pere, Lazarc Asakievici, orîginairc de Transylvanie, vivait a L'v«)"· ou ii occupait 

la fonction d'aumOnier inilitaire et de chapelain d'hopital. 
s Bihliotheque de l' A.rademie de la l~ep. Pop. Roun1aine, ms. 3075 f. 1 r. 
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l'allen1and, l'intalien, le francais, (~t l'anglais) devenant polyglottc. Cette n1ailrise 
lui perrnit des vastcs lectures et la connaissance dt.\s grandes cenvres universelles, 
dans leur redaction originale. 

G. Asaki a vecu le. dra1ne du peuple polonais soutnis au partage de 1795 
-et par la suite. îl suivit de pres Ies mouv·c1nents de libe.ration declanc.hes pai: la 
jeunesse polonaise au sein de laquelle 1\.dan11\I1ckie\\-icz joun un role i111por
tant. Plus tard, dans Ies pages de „Albina Romînea .... că, Asaki soulignt~ra l,ac· 
tion politique du «fan1eux pcete polona îs», nom sous lEquel ii )' est designe 7. 

Mais G. Asaki etait cn pre1nier lieu Ull lettre, et pourtant fort rece.ptif aux 
heautes de la littcrature polonaise. II transposa, par exe1nplc, dans l'esprit 
de la langue rou111aine la satire du grand ecrivain Ignacy l{rasicki (l73!l----~1801) 
• 

Zona modna8 cn une version rou1nain<.~ reussie portant le titre tic .Soţia <ic mo<lli 9 

sur laquclle nous n'insisterons pas ici. L'reuvre d' Ada1n l\iickic"·icz ne pouvait 
(lonc le laisser indifferent. Aprt"S 1822, annl;e qui ':-it paraîtrc ses hallades et sc.s 
ron1ances ( Ballady i ronzanse) le non1 d' Adan1 Mickic,vi"cz a eu une haute 
rcsonnance dans la litterature polonaise. et plus tarei, surtout apres l'annee 1830 
dans Ies littt'ratures slaves et occiclentales10• G. Asaki e.tait au courant de lreuvre 
poetiquc de l\'lickicwicz11 ctant le pretnier ecrivain roun1ain ă l'a,loir Jne dans 
l'original. Nous avons den1ontre dans notre t:\tude .. A.darn .lWi<·kieu,fcz el son 
poeme dru1nalique /Jziady que Asaki avait realise son poe1ne :1loşii (Ies Aieux) 
sous l'i1npression de la lecture directe du poe1ne polonais, dont il a 1naintcnu 
t~n essence la structure dans son habile version roun1aine a·vec unc ingcnicuse 
adaption du reren1onial des aieux ponctu(1e du refrain polonais: 

<> Ce "ntuneric l'e tăcere 
Ce-u srt fie. ce-a să fie. „ 

« Ciernno 'vsz~dzie, glucho wsz~dzit· 
Co to bţHlzle, eo to hţdiie " l:?.) 

l\tlais sou interet pour }Jickie,vicz ne s'arrett~ pas lă. 
G. Asaki emprunta a l'ceu·vre du grand poete polonais, cnlre autres ele

n1ents, un ccrlain nombre de. ba1larles. II s'agit en pre1nier lieu de Turnul lui 
JJut (la Tour de Boutou)13• Celui-ci est un guerrier 1nolda\1e. fiance â la fillc du 
prince AlexandrP le Bon (1400~ -14:12), Anna, et qui fait partie de la troupe de 
guerricrs n1olda''fS envoyes par ]e voe.vode de ~1oldavie a Maricnburg pour 

7 Voyez, par exe1nple, « 1\lbina Rornin~asc:ă &, XX, (1848), p. 149; cf. I. C. Chiţi 111 i u„ 
„:ldanz .1.\f iclâewic: el son po~n1e dramalique Dziady, dans ht « H.cvue d'histoire littcraire Io). l, 
(1957), p. 137. . 

8 I g. K r a s i c k i, J>ismrz 111ybra11e, publics par '1'. f.'fikulski, Varsovie!' 1954, t. I I~ 
p. 38-43. La satire parut en li79 dans ht brochurc Salyr11 (cdilions suivantes en 17~J4 et 
1800). 

9 G. As a kl, Scrieri literare, puhlie~s par N .. A .. Ursu, lh1carcst, 19;,7, t. I, p. 215-219. 
La satire ful publiee dans J'.1.lmanalr: <le lntJăfătură şi petrecere~ XIII, (1854), p. 128-1.32 
et dans sa Culegere de poezii, Iassy, 1854, p. 189-194. · 

10) La revolution de novernbre 1830 avait attire l'nlt.enlion sur h.~ drame du peuple 
polonais subjugu6. A partir de cette nate Ada1n 1\'lickie\Yicz oblig6 de s'expatrler se. fixe 
t>n Occident ou son action le reud de plus en plus conuu. 

11 Dans ses ~tudes d'histolrc lit.terairc rournaine D. Caracostea a eu l'intultio11 ele ce 
Jieu entre l'reuvre de .i\fickiewlcz et G. Asaki sans arriver a lui donner plus de precision. 

11 Cf. I. C. C hi ţi mi a, Adarn .ilf ickiewicz et son poe1ne dran1atique Dziady, dans 
I:\ cr Hevue d'histoire litt~raire •, I, (1 H57), p. 138. 

13 Publie d'aborcl par As a k i dans sa Culegere de poezii, Iassy, 185·t. ·p. 215-222, 
~t puis recemment dans Scrie.ri literare, cditees par N. A. l~rsu, nucnrest. Ul57. t. ·I. 
p. 194-202. 
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y livrer bataille aux chevaliers teutoniqucs. Les jeu11es fiances se jurent une 
foi eternelle. Mais la princesse attend vainen1ent, car Boutou ne revient pas. 
De nouveaux pretendants demandent sa main, n1ais sont cconduits par elle. 
Une sorcicre promet de lui ramener son fiance. La jeune fille y consent. La nuit 
venue, le guerrier arrjve et I'emporte sur sont cheval en un galop eperdu· par
dessus n1onts et ,,allons, â travers Ies f orets, par-dcssus les rocl1~rs, au cri des 
hiboux effrayes par leur passage, aux hurlen1ents sinistres des loups; etc. Les 
:yeux de Boutou luisent dans la nuit com1ne deux charbons ardents. Aux que
stions de la jeune. fille s'enquerant de leur destination, ii rcpond qu'il se bât<' 
·vers le 111ont Pion (du massif du Ceahlău) pour se rendre aupres du trone de la 
fee Dokia oii s,elevera leur tour. En route ii conseille a la princesse de jeter 
l,un apres l'autre le livre saint16, le chapelet et la croix qu'elle a emportes avec 
elle et qui alourdissent le train de sa 1nonture. Le cheval franc.hit d'un bond le 
clernier rocher avec une sorte d'eclat de rire rnoqueur presque l1u1nain. Cet .eclat 
de rire est rt:pete con11ne un echo par le rocl1t:r de Dokia accueillant ses h6tes. 
Le jour point, un coq cbante, une cloche du couvent de Hangou; localite inol
dave, sonne au loin. Le guerrier et sa fiancce se metan1orphoscnt en une tour 
sur le n1ont Pion. 

(:omme on le \."oit, celte ballade est du type ~ Lenore », et Asaki note en 
sous-titre que c'.est une « imitation » sans preciser d'apres quL En fait il s'agit 
d'une adaptation fort fidele de la ballade Ucieczka (La Fuite) d'Adam l\lickie
'vicz15. Ici aussi la jou"·encelle attend son bien ain1e, parli depuis un an. Un 
prince envoie d€1nander sa n1ain, 1nais il est €conduit. Une sorcierc an1ene l'elu 
de son coeur qui l'E1nporte sur son cl1eval dans la nuit. Ils galopent eperdument 
au croassement des corbeaux, sous le regard des loups aux prunellesen1hrasees, 
etc. La jou·vencelle s'enquiert du but de leur course. l.,e fiancc lui repond qu'ils 
se hâtenl ·vers le 1nont l\fendogts. 

Dans leur course folle la jeune fillc jette au loin sur le conseil de son fiancc 
le livre sacre, le chapelct el la croix qui lui vient de sa 111ere. lls arrivent au but 
et le cl1eval dans ·un long l1enni~s~ment est sccoue d'une sorte de rire humain. 
Les coqs chantent, le.s cloches sonncnt, et soudain jouvencelle, cheval et 
ca·valier disparaisscnt englouiis dans une ton1be sans croix. 

II est clair quc Ies elen1ents essentiels sont les memes dans Ies deux ballades 
t!t nous pouvons ajouter que ineme les images poetiques sont le plus souvent 
identiques con1me par exemple dans la scene de la conjuration par la sorciere: 

Mickiewic% 

" Wl:>sy jego w \\'şza spl4cz. 
JJwie obr~czki razern zl~cz, 
Z lcwej r~kl krwi us~cz, 
A na \V~za lu~dziern kl~c, 
W dwie obr~czki b~dzietn dşc: 
Musl przyjsc i ciebie \\~ziit:c '> 11 

14 Le livre saint = le livre de pricres. 

.&4.saki 

<c J)in păr şerpe vom f or1na 
I >oii inele-oi împreuna 
l>in inic deget singe-i du 
Şi pe şerpe voi gi ura 
Cu inel oi descin ta 
Va veni şi te va lua •> 

15 A. ~1 i c k ie \V i c z, Dziela, \Tarsovie, 1955, t. I, p. 336 -351. Cf. aussi la tra
<iuction recente de \'. I a i cu Ii ir n a dans l\lickiewicz, Poezii, Bucureşti, J 957 p, 126- t:i2 
qui ne dor111e qu'une idee assez vague de l'original. 

16 Sur la hauteur de l\'[endog J>res de Novogroclek:- He.u natal du poi~te, se trou\'ait 
un chnetiere. . 

17 A. )\:I i r. l< t e "' i <~ z, .l)zieltr, L p. :~3'7. 
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11 faut re1narquer tout particulierement que Asaki avait le sens du vers 
populaire employe par endroits par Mickiewicz et transpose par le traducteur· 
roun1ain dans l'esprit de la poesie 1>opulaire ronmaine: 

J\.f ickiei11ic% 

$ ~fieSÎllC SWicci - jczdziec lecÎ 
Po zaroHJach i po krzach: 
'Panno, Panno. czy nie stra<'h ·1 „ 18 

Asaki 

" Luna lu ce - Rutul fuge 
J>estc inu nte, prin hirloll 
Vintul şuieră şi n1uge 
Roibu J sare f n galop 
Ş-amu-i duce pe-amlndoi 
Doamno, oare nu-i strigoi? • 

l/in1agc est lranspose avec plus de bonheur el. d'exactitude que dans la 
traduction roun1ainc parue rcc.en1ent 19. En general le vers d'Asaki est allegre. 
plcin de fraichcur et de sensibilite: 

~\lickiewicz 

• Panna grzcszy-jeidziec spieszy 
Kl~to ducha - kl~t,vy ~lucha ; 
,Juz odemkn~l zimny gmach: 
Panno, Pan no czy nie strach 'l 

lTcict.I, u~n'l dwor zan1ko\\·y; 
Panna czuwa. - Na zegarze 
Hije polnoc, - mtlcz~ straie,. 
Pan na slyszy, - d iwif}k podkowy, 
Brytan, jakby glosu nie 1nlal, 
Za \\'il z cicha i on !~ 1nin t •. 

&ald 

Doamna-n htrcă se 1ncrede 
Şi se-mpJtn tă fn pc'\cat, 
Dutu - ascultă, el purcede 
De la ţărtnos palat, 
Nu cum mersă ln riizboi, 
Doamno, oare nu-i strigoi 'l 

Jn sotnn toată curtea zace 
Doan1na-i trează; au sosit 
Miazănoapte, paza tac·e. 
Pas de cal s-au auzit, 
Iar dulăul priceput 
Ce urla, se f<icu Jnut, et„„ ... ~ 

l\lais Asaki ne s'est. pas contente de transposer tout sin1plcn1ent ce poen1t·· 
rn i1nages et t~11 forn1es appartcnant aux realites roumaines. II a enrichi dan~ 
certains cas Ies images de l'original et Jocalise la ballade a l'aide d'ele1nents. 
geographiques et historiques e1npruntcs ă l'histoire anciennc de la }lloldavic 
ce qui lui a pern1is d'en faire une legende se rapportant ă un rocher en forn1t") 
de tour dresse sur la ci1ne du Ceahlău, qui domine Ies Carpathes molda''t~s. 
II a donc tente une refonte ou une nouvelle adaptation de la c.reation de i\lic-
kiewicz. · 

Ce then1e fut d'aillcurs repris par Asaki dans sa piece parue it Iassy en 1863: 
Turnul Bufului (la 'l'our de Boutou) selon l'auteur « dra1ne original - en trois 
actes, d'apres des traditions populaires »20,- et qui temoigne d'un veritablt• 
attachen1ent de l'auteur a cc sujet . 

• &.. d a 111 Mi c k i e w i c z publia sa ballade en 1832 ( Ucieczk<t, Varşovir, 
1832) precisant en une note qu'il s'etait inspire pour ce poc1ne des chants 
populaires polonais dont le fond se retrouve aussi chez d'autres peuples et dont 
Bilrger s'est inspire dans Lenore. Partant protahlernent de cette affirn1ation~ 
D. Ca r a c o st e a ( IJeno1·e., Buca rest 1929, p. 80) 111cntionne la hallade de 
:\lickie,vicz qu'il situe dans le charnp du 1noti1· respectif, 1nais sans faire dl' 
---·---·--

18 I bidcm, p. 3:-18. 
19 A. ~11 c k ie w ic z, Poezii, Bucarest, 1957, p. 128. 
20 Thcme repris encorc par N l co 1 a e l\ r g e ş dans Turnul Butului, oeuvre publie„· 

cfans son volun1c Jlusuioc de la bălrlni, Iegendes et rccits, Bucarest, 1924, p. 18 ct sulv. 
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raproche.1nent avec la «legende» d'Asa.ki. ..:\I. Bi s t. r i ţ ea n u, G. A.'laki, şi 
_/olclorul dans la publication <c l„imbă şi literatură)>, I (1955), p. 23, le croit 
« imitee » d'aprcs la I~enore de Bilrger ou d'apres d'autres motifs, puis com
J>letee (\'ell'n1ents popu.laires roun1ains. i\in~i donc sa ~ource n'a pas et~ identi-
fic.ie j usqu 'â prrse.nt. 

lJne aut.re ballade c1npruntt:ae par „~saki a l\'lickic,vicz est celle qui se no111111e 

.,Jijia. Entre le J->routh et la ri""iere de Jijia se trouve un ·-iac alimente ·par··~des 

.sources souterraines. Ilendant Ie jour, l'eau y est cristalline « luisante con1mc de 
Ja giace », la nuit elle reflete la voute du ciel, en sorte que la lune et Ies etoiles 

1qu'on y ·voit l.lriller 1nerveillcusen1ent sen1blent s'etre redo~blees. II faut une 
·Ct"rtaine te1nerite 1>our tra,rerser ce lac pcndant la nuit. J)u fond de l'eau inontent 
souvcnt vers la surface des spirales de fumee et des etincelles, cependant· que 
sr font entendrc de tristes voix de vicrges. Puis, lorsque le feu s'e.teint et que 
rien ne vie11t plus troubler le 1niroir lin1pidc du lac on J)eut entendre disticte
ment dans le ~ilence co1nn1e de plaintives prieres 1nnrn1urees par des voix 
·de f e1n1nes. 

I/intrepide bo~:-ard Condea, 111aître du don1aine au lac mcrveilleux a decitlt.~ 
·a\"ec ses gcns, cl'en pcnetrer le secret. Il fait fa.ire de solides filets de peche et 
<~onstruire des barques. II fait ·venir enfin un pretre pour officier et benir 
rentrer)rist„ .. On jettt'- le filet au fond du lac, et lorsque â grand peine on com-
1nence a le hisser, il est si Jourd, et reau gronde et bouillonne si furieusement 
H utour de lui, quc certai ns des gens du boyard effra)"es, prennent la Iuite. Quand 
·t'nfin le filet a ete ramene a la surface, on \"Oit apparaitre dans ses nets une 
belle f('e aux chcveau noirs et au visage lumincux. S'adressant avec douceur 
.au bo:yard <:ondea, elle lui dit qu'aucun de. ceux qui ont traverse jusqu'ici 
le lac pendant la nuit n,en est pas re,~enu ''ivant, mais qu'en sou·venir de leurs 
ancctres communs dont le sang coule aussi dans ses veines a elle, clle va lui conter 
l'histoirc. du lac. Dans des te1nps tres anciens sur l'emplacement actuel du lac, 
.se trouvait un convent de religieuses, si hien cache au fond des grancls bois 
qu'il etait â peu prcs inaccessihle aux l1ommes. Un jour, pourtant, une nuee 
<l'envahisseurs ve11us de. !'orient decouvrit par hasard le che.n1in de ce couvcnt 
perdu au coeur des montagnes. Dans la nuit, on f.it bientot entendre un galop 
de. che,raux qui se rapprochait de plus en plus, ainsi que le vacarn1e assourdis
sant des cavaliers. I„orsque ne subsista plus aucune chance de salut, Ies religi
eust•.s supplic~rent le ciel de faire en sorte que la terrc les engloutit. Elle sen
tirent tout a coup le sol s'enfoncer doucen-ient sous elles, engloutissant le 
cou,rent sous le n1iroir tranquille du lac, apparu soudain. Et depuis elles y 
-,,ivent priant nnit et jour pour le salut de leur pa:ys. Quant aux envahisseurs 
on n'en retrouva pas trace. 'fandis que la fee continuait ă parler, le filet con1-
1nenca a s'enfoncer lenten1cnt dans le lac et nul ne la revit plus jamais depuis ~ 1 . 

Dans le sous-titre de la hallade G. Asaki a indique qu'elle etait « i1nitee 
.cJ:-apri~s un recit populaire ». Co1nrne pour la ballade Turnul lui But, Ies historieng 
litteraires ont trou,1 <~ des L he1nes scmhlables cl1ez A. Odobescu, Cite.va ore la 

21 Jiallaclc puhlii~e par „-\ s a k i d'abord dnns « ,\Jn1anab de h1văţătur,1 şi petrecere ~~ 
·x.11.. (185:J), p. 11„&--120, puis dans sa Culegt·re de poezii„ Iassy, 1854, p. 22H--2:ii. Jlecrn1-
nte.~nt puhliee <lans l'(~ctition deja cit(~c de N·. A. llrsu, p. t i5-183. 
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Snagov ou Edgar l">oc ( I.Ja uille dans la rner) 22 et ont. invoque des contigences 
evidentes avec des n1otifs folkloriques de circulation universelle ~3 , sans indiquer 
d'ailleurs la v·eritable et unique sourcc d'inspiration qui est la ballade de 
Mickie,vicz Switez, ecrite en 1820 et publice dans son premier ·volun1e de poesies 
Ballady i romanse de 1822. 8witez est un beau lac de la region Novogr6dck. 
Celui qui traverse la f oret de Pluzyny, dit le poete dans sa balia de, ne peut 
1nanquer d'arreter la coursc des scs chevaux pour ad1nirer le lac a la surf ace 
« lisse, comme le cristal de la giace ». La nuit, en rcgardant le reflet des etoiles 
qui s'y mirent, on a l'i1npression d'etre suspendu au n1ilieu de l'azur infini. 
Mais pour approcher du lac _la nuit il faut etre le plus temeraire des hom1nes. 
li n'est pas rare de voir des flammes et des nuages de fumee jaillir du sein 
des eaux cependant qu'un vacarn1e de lutte ct des voix plaintives de femmes 
se font entendre. Lorsque la fumee se dissipe et que le bruissement des grands 
~apins du rivage, trouble seul le silcnce, on entend 1nonter des profondeurs 
du lac de tristes pricres de vierges, dont personne n'a jamais reussi jusqu'alors 
a penetrer le sens. Mais un jour le seigneur de Pluiyny 24, hcritier du domaine 
a nccstral, que cc mystere intrigait depuis longtemps et qui se den1andait 
comment il pourrait le percer ă jour, fit tisser un filet special et construire des 
barques. Un pretre fut amene pour officier et le filet fut ensuite desce~du de 
plus en plus profondement dans le lac. Quand on le hissa, une fen1me au visage 
lu1nincux, aux levres de corail, aux chevaux d'argent, huinides, parut enve
Joppee dans scs n1ailles. S'adressant au seignenr polonais, elle Iuit dit que nul 
n'avait p11 jusqu'alors tcnter pareil exploit impuncment mais que, puisque 
dans leurs veines coulait un n1eme sang, elle vcut bien lui conter l'histoire du 
lac. Sur l'c111placement actuel de celui-ci s'elevait jadis la ville de s,vitez et 
ses environs qui appartenait a son pere Tuhan. Un jour le tzar de Ruthenic vint 
faire la guerre au prince de Litl1uanie Mendog. Ce dernier demanda secours â 
Tu han~ qui leva son arn1ee mais laissa sans defense la ville de S,vite~ que l'ennemi 
attaqua inopinement, for~ant Ies portes de la viile et faisant irruption dans la 
forteresse. Au 1noment oi1 le bruit des armes et le pietinement des chevaux des 
envahisseurs arrive jusqu'a elle, la fille de Mcndog supplie dieu de faire que 
la terre engloutisse vivantes Ies femmes de la ville, demeurees seulcs et sans 
defcnse. Et tout a coup la terre s'entr'ouvrit et Ies ensevelit, et ces corps de femmes 
ct de vicrges devinrent des fleurs de toutes Ies couleurs que Ies ennemis ne pou
vaient toucher sans tomber inorts aussitOt. Cette legende n'existc plus dans la 
n1emoire des hommes, mais le peuple donne encore aujourd'hui a ces fleurs 
le nom de « tzar » du no1n du tzar de Ruthcnie. La jouvencelle, ayant acheve 
son recit, disparut dans Ies profondeurs du lac, et on ne paria plus jamais 
'°l'elle 25. 

Dans le secondc partie de son poen1e. G. Asaki oblige d'adapter cctte 
legende au «lac Jijia », s'ecarte davantage des idees et des images de la ballade 
de Mickicwicz. L'ecrivain A. Lambrior 1nentionne une legende semblable 

1~ li. Că 1 i nes cu, Istoria litcrulurii romine, Bucarcst, 1941, p. 101. 
u A 1. Bis t r i ţ e a n u, op. cit., p. 24. 
:?4 Pluzyny, localit6 dans la proximitc du lac Switez. 
i.; A. !\iii c k ie w i c z, Poezje, \Vilno, 1822, p. 11 -20; dans l'~dition jubiliaire de 

1 :}55, Jjziela, I, p. 107 -114. Une nouvelle h·aduction roumaine assez bonne duc a Virgile 
Teodorescu a paru dans la volume ~lickie,vicz, Poezii. 1957, p. 76-84. 
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touchant un «lac de Dorohoi ». i\fais me111e cn adn1ettant l'existcncc d'un noyau 
folklorique roumain ii est certain que Lambrior a con1plete la legende d'apres 
Asaki, en se reportant au boyard Condea, â Ja femrne « aux chevaux noirst 
au "·isage pâlc mais serein » (co1nme dans Asaki) etc 26 • Mais il est hors de 
doute qu 'Asaki s'est inspire de la creation de i.\fickÎe\\'ÎCZ faisant habilement 
usage dans sa version en langue roun1aine des idees et des images de !'original 
intervenant par endroits pour operer des change1nents et des additions person
nclles. La ballade d'Asaki a un coloris religieux plus 1>rononce. Dans celle de 
Mickiewicz l~s elements folkloriques ·vivent d'une vie plus intense. II est certain 
qu' Asaki ne peut etre con1pare a Mickiewicz pour l'art de ses tableaux aux 
couleurs variees, mais il le suit fidclement selon J'cs·prit de la langue roumaine„ 
A une in1age comme cel~e-ci de 1\1lickie\vicz: 

~ ~agle dytn spada, halas si~ usn1icrla 
Na hrzegach tylko s1.un1 jodly 
\V 'Yodach gadan ic ci eh ego pacierz:1 
( dzie\\'ic zalosnc llHHllV '? • .. 

G. Asaki repond en n1etre populaire: 
« Cind se stinge focul ct~I 
Şi strig,irilc s-alină 
r>rin tre unde.-ncct.inel 
Pur'că sînte J'llgi suspintl 
Ca acele ce in zori 
Cîntă vergurile·n liori _„ 

Parfois Ies images d' Asaki ne demeurent pas infcrieures a celles de Mic
kiewicz, revelant un traducteur doue: 

J\f ickiewic:z. 
Jezcli nocnŞ; przyblizysz 8iţ <lob<} 
I Z\V n)cisz ku wodom licc, 
G\viazdy nad tob~ i g\\'ia?.dy pod toh~~ 
I d\Ya obaczysz ksiţzycc 

Niepc\\:ny, czyli szklanna spod l.\vej slol'Y 
J>od nicbo idzie rb\vnina 

Czyli tcz nicbo s'voje ~zklanue stropy 
„.\i <lo n6g twoich ugina: 

Gdy oko b1·zeg6'"~ przeciwnych uic si~ga, 
I) na nie odroinia orl szc7.ytu, 

Zdajesz si~ wisiec 'V srodku niebokr~ga 
\\T jakiejs otchlani blţkitu. 

Asa/ci 

Noaptea clnd te aprt>pie?.i 
Către apele acele, 
ln cer şi tn lac prevezi 
Stol de lucitoare stele 
L.unn jos şi luna sus 
~i-n lac cursu-i spre apus, 

.~u-nţelcgi de-i adeYiu· 
Sau fantezie, au dac''\ 
Lac.ul suie-se spre ceri 
\'cri spre lac ceriul se-pleacă„ 
c~1 de cat.i în a lui fund • 
Sen1eni mez î.n glob rotund. 

La creation du grand poete polonais a donc garde dans, la version due 
â la plume de l'ecrivain moldave, toute sa 'leracite et tout le charme de ses. 
vers harmonieux. 

La troisie1ne ballade empruntee a Mickiewicz est la Sirena lacului 21 , une· 

21 I. S i a d b e i, lnsemnări de drum de A. La1nbrior dans la revue (l Viaţa RornJ
nească t>, X IX (1 B27), voi. I, p. 34. Cf. aussi I. C. C h i ţi 111 i a: .A. Lan1brio1· fulklorist 
dans f( Studii şi cercetări de istorie literară şi folclor•>, Vl, (1957), p. 95„ 

27 G. As a k i, dans l'• .Almanah de !nvăţ~'itură şi petrecere•, XIII, (185·1), p. 121 -
128; aussi dans sa Culegere de poezii, Iassy, 1851~ p. 238-246. Dans I'edition recente de-. 
N. A. lTrsu, cit~c plus haut, c.f. p. 184-193. 
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transposition reussie du n1en1e Asaki cn languc rou1naine. Cette fois ii ne changl· 
que le no1n de l'heroine Krysia (Christine) en -Irina (Irene). 1"out en respectant 
le contenu de !'original ii l'a1nplifie changcant regulieren1ent toutes Ies strophes 
de quatre vers en strophcs de six vers (avec l'addition parfois de nouvelles 
images) ce qui porte le total a 216 vers au lieu des 1110 vers de l'original. La 
strophe de six ''ers est d'ailleurs la techniquc c1nployec par lui invariablement 
dans Ies trois balladcs). Le contenu de cette derniere ballade est de1neure iden
tique n'etant sou1nis a aucune adaptati.on cssentiellc. I.~c voici d'apres 
l\'1ickiewicz. 

Une jeune fillc du pcuple est seduite a la cour par son jeun~ 1naitre qui 
lui a pron1is le marriage. Abandonnee par son fiance et prise de desespoir 
elle se rend au bord du lac pour prier lcs nymphes (S,,1itezianki) de la recevoir 
parmi elles. La pensee de son enfant la retient d'abord, mais se couvrant Ies yeux 
de ses n1ains, elle se jette a reau et disparaît aussitot .... ~la cour 011 l'on donne 
une grande fete en musique, n1algre Ies eclats de rire joyeux, Ies danses et Ies 
chants, on e.ntend pourtant pleurer l'enfant„ Un serviteur pitoyable le prcnd 
dans ses bras et se dirige vers le lac appelant Krysia. Celle-ci repond d'abord 
du fond de reau, puis clle apparaît metamorphosee en poisson, qui se transforme 
a son tour en une sirene au torse feminin et a queue de poisson. Elle prend 
son enfant dans ses bras, le caresse et Ie nourrit. i\pres l'avoir apaisc elle 
suspend a une branche unc corbeille qu'elle fait servir de berceau a l'enfant, 
puis disparait aussitot. Tous Ies matins et tous Ies soirs Ies choses se passent 
de la meme faţon. Le jeune seigneur parjure se promene un jour avec sa fe111n1e 
au bord du Jac, tandis quc le serviteur attend leur retour pour pouvoir porter 
l'enfant a sa n1cre. Mais îl attend en vain car ses 1naîtres ne reparaissent 
plus tout le rcste de la journee. Vers le soir ii s'approche du lac et demeure 
stupefait: Ies v<!ten1ents de ses n1aîtres gisent sur le rivage et dans le lac se 
dresse 1naintcnant un rocher d,une forme bizzare. evoquant l'image de dcux corps 
humains. li appelle Krysia inais celle-ci ne rcpond plus. Elle s'etait vengee. 
Le scr·veiteur prend l'enfant et s'en retourne hâtiven1enl chez lui. 

Tel est le contenn de la ballade_ de ~fickiewicz Rybka (Le poisson), ecrite 
en 1820 et publiee dans son pre1nier volu1nc de vers en 1822 28 • Un tl1e1ne 
similaire inspire du folklore a ete traite par A. Pouchkine dans sa Rusalka, 
dans laquelle la fille seduite se jette dans le Dniepr. G. Asaki suit de si prcs 
le texte de Mickie'\\·icz, que son contenu et ses images sont Ies 1nemes et n'ont 
plus besoin d'eirc rappcles ici pour notre docun1entation i 9 • Pourtant Asaki 
precise dans le soustitre de son oeuvre que celle-ci est une « imitation d'apres 
une tradition populaire ». En fait ii n'existe pas de tradition populaire dans 
cette forn1e. ?vlickiewicz a re.uni en un seul recit deux motifs populaires: celui 

29 A. li ic k ic w ic z, ouvr. cile, p. 30-37, dans l'edition jubiliaire (19f)5), JJzielu, 
t. I, p. 120-125. 

29 D. Ca r a co s le a, dans son ouvrage -- Crealivitalea cmi11escia11ă (La force crca
trice d'En1inescu), liucarcst, 1943, p. 68, mentlonne aussi en passant a propos de la Sirene 
du Lac unc ballade de 1'-lickie,vicz sans preciscr quelle est cettc ballade. Par contre, dans son 
ouvrage speciaJe1nent consacre a G. A s a k i, Le pr!romantisme de G. ..Asaki publie dans 
41 Langue et Litterature o, I, (1940), p. 25, il rappellc, comme motifs litteralres, le theme de 
l'eglise • engloutie dans un lac d'ou sortent cles bruits mysterieux • le et theme de la nymphe 
du lac • qui se vcnge cn cntrafnant avec elie dans les profondeurs son an1ant infidele i)„ 

n1ais sans se rapporter aucunement aux sources de l'ccrivain moldav<.~. 
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de la f cn1n1c n1elan1orpl1osee en poisson qui vient allaiter son enfant et celui 
de l'hon1me sans foi petrifie en punition de son parjure. A la fin de sa balladţ 
Asaki ajoute, par surcroît, une strophe n1oralisatrice, la trente-sixieme par 
rapport aux trente-cinq strophes de I' original: 

Bolovanul fioros 
Stă şi azi de Inărturie 
C-un a1nnnt necredincios 
N ·a să în trc ani o mie 
In a 1nor ~.ilor liman, 
Ce s-a face bolovan. 

Le rocher terrifian t 
est toujours la ternoignant 
qu'un infidele amant 
N'entrera ni dans mille ans 
.Au refuge des trepasses 
Mais qu'en rochcr il sera change. 

Cette conclusion moralisatrice n'existe pas chez Mickiewicz. Asaki recourt 
â des for1nes rou111aines d'une grande authenticite reussisant â s'assimiler le 
style de !'original polonais. Nous donnerons ici co1n1ne exemple comparatif 
l'image de la sirene serrant l'cnfant dans ses bras: 

ou: 

Mickiewicz 

• I dzieci~ bierze de rţki 
U Iona bialego tuli 
Luli - wola - 1noj 111alenki, 
Luli, n16j malenki, luli. t> 

« Za coz jednego wieczora 
Nikt nie przychodzi na sn1ugi 
Juz zwykla przenlija pora 
.Nie widac 1. dzieci~cie1n slugi • 

Asaki 

<1 De 1nalu-accstui riu 
Sirena s-apropiază 
I...uă-n braţ~ pe·al ei fiu 
Şi la sin îl tupiJea7.ă, 
Nani, nani-odorul meu 
Nani, a ta inamă-s eu. • 

• ln minutul cel tăcut 
Ctnd în cer răsare luna, 
Acum oara a trecut, 
Dar la lac ca totdeauna 
Casnicul cel duioşit 
Cu copilul n-a venit. '> 

La transposition roumaine due â Asaki suit gcneralcment le texte avec 
une. fidelite tres exacte, gardant pourtant une liberte de mouvement et une 
authenticite. de stylc qui en rcndent la lectu1~e agreable meme aujourd'hui: 

. 19 '): 
. .J'-:. 

1\-1 icldewicz 

•: I jak skalka plaskin1 b.okiem . 
Gdy z lekkich r(lk chlopca pl_erzchnic, 
Tak nasza rybka podskokie1n · 
Mokre caluj e po\vierzchnie 

. \Vtem rybitt lusk~ odwinie, 
-Sp6jrzy dziewicy oczyn1a 
Z glowy jasny wlos wyplynie 
Szyjka cieniuchna si~ wzdyma 

Na licach rozana krasa, 
Piersi" .jak .jabluszka . mlecznc 
Rybi~ ma .. pletw~ do pasa; 
Plynie pod . chrusty nadrzeczne ... o . 

Asakl 

(l Prccuin junii cind pe lac, 
In a lor gioc de Ia ţară, 
Bour cu o piatră fac, 
Care luciul apei ară, 
Aşa peştele-a săltat 
Şi pe apă-a lunecat •.. 

Dar cel peşte minunat 
D-tndată a sa făptură 
In femeie a schimbat · 
Cu angelică figură; 
De pe capul cel frumos 
Se destinde-un păr undos. 

Pre-a ei faţă şi pre sin 
Răsărit-au la videre 
Două roze peste-un crin 
Şi n1ănoase două mere: 
De la brlu rămasă-n jos 
.Forma peştelui solzoş ... S) 
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Les vers d' Asaki confrontes a,~ec ceux de 1\{ickie,vicz rcvelcnt un habile 
artisan de la langue rou111ainc cn 111atierc de traduction et de ce point de vue 
ils meritent une consideration plus grande que celle qui leur a ete acordee 
jusqu'ici. 

.~saki a trouvc ainsi dans l'ocuvrc de 1'-fickie'\vicz une source de creation 
des plus in1portanles. EL pourtant il n'a jamais indique cette source. Faut-il 
lui faire un grief de ce fait en contradiction avec sa n1aniere d'agir dans d'autres 
circonstanccs, quand ii nommc les })Oetes qui l'ont inspire, com1ne Pctrarque, 
le Tasse, Boileau, Schiller et d'autres? En fait il existe aussi d'autres poesies 
de notre auteur qu'il s'est contente de dcclarer des « imitations » 30 sans autre 
indication. Quant aux ballades empruntees â l\iickie\vicz, elles ont une base 
folkiorique, parfois d'une large circulation europeenne, et Asaki s'est permis de 
Ies considerer comme telles, malgre le fait que ces n1otif s f oll{loriques circulaient 
fort peu ou presque point dans la forn1c respective sur le territoire roumain 
et que notre auteur a utilise pleinement la structure et Ies i1nages de l\iickiewicz, 
n'en faisant en outre que des adaptations partielles. Pourtant ces adaptations 
existent et ont contribue â donner a Asaki le sentin1ent d'une creation propre. 
Au fond, les traductions elles-men1es peuvent ctre considerees comme des 
realisations nouvelics par le fait qu'clles i·evetent Ies idces de forn1P.s nonve.lles 
quant a la langue et au style. 

L,i1nportance du travail d'identification des sources reside ailleurs a 
savoir dans l'clargisse1nent du cha1nps des contacts littcraircs tant pour l'ecri
vain lui-meme, que pour la litterature roumaine du XIX-e1ne siecle. Les litte
ratures nationales se sont toujours enrichies par leurs ra pports avec Ies litte
ratures des autres nations. Asaki etait pour son te1nps un ecrivain d,une vaste 
culture litteraire. 11 lisait et utilisait dans l'original (temoin ses notices)31 

Ies littcratures: italienne, franc;aise, anglaise, alle1nande, russe. En 1ne1ne 
temps il enrichissait le regislre de sa creation poetique de then1es et de f ormes 
nouvelles pris a la littt'rature geniale du peuple polonais. II avait de la culture, 
du talent et de plus ii savait choisir. II faut rcmarqucr cn outre quc Ies trans
posilions roumaines des poemes de Mickiewicz comptenL parntl ses realisa
tions litteraires Ies plus belles. Bicn plus. On peut affir1ner qu'elles rendent 
mieux Ies images et Ia structure des poesies de !vlickiewicz que certaines tra
ductions recentes roumaines et etrai1geres32• 

La creation poetiquc d' Adan1 Mickie\VÎCZ a fait naitre a l' ctrangcr une 
profonde sympathie pour lui et pour le peuple polonaise. 

Deja des son sejour en I~ussie en 1824 et jusqn'en 1829 son reuvre a 
fait l'objct de nombreuscs traductions, parmi ses traducteurs figurant aussi 

30 Nous songeons par excn1vle il Elegie sC"risă pe tinlerinzul unui sal, qui e::;t Ja trans
po~ition de la poesie de T ho 111 a s G r a y, (1716-1771): Blegu 011 a country churchyard 
fCf. P. G r i m m, Traduceri şi imita/iuni ro1ni11eşti după literatura engleză, dans c Daco
românia •, III (1923), p. 286 et suiv). 

31 Bibliotheque de 1' .A\cad~mie de la Rep. Pop. llournaine, ms. 30i-5. 
:n Comparons par exemple Le pelit poisson (Hybka) dans l'reuvre de C ha r le s 

D o b z l n s k y: Adcrm .1vlickie1uicz pelerin de l'avenir, Paris, 1956, p. 93-96 avec La 
SirAne du l.1ac de G. .A. s a k i et avrc ]'original <te la pocsie Rybka de ~I i c k ie w i c z. 
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Pouchkine, avec lequel ii entretenait des rapports d'a1nitie33 • ·Lorsqu'il se 
fixa en Occident, son reu,'rc commenca a etre traduite en -fran~ais, au cours 
n1eme de l'anne.e 1830. Les pre1nieres reuvres traduites sont celles ayant un 
caractere national revolutionnaire comme. par exemple le poe1ne historique 
Konrad l\'allenJ'od (1830)34 ou Ksiţgi narodu i pielgrzymstwa polskiego (1833)3::. 

Son dernier ouvrage. representait sclon l'affirmatio11 de l\'Iontalembert, l'un 
de S(\S traducteurs, un exe1nple de «la foi i1nperissable au trio1nphe de la cause 
du droit el: de la liberte ». J .... es traductions d'a1>rcs 1"Iickie,vicz se. 1nultiplient 
ct le prestige du poete aug1nentc. 11 est salue ~rvec sympathie et loue ă. diffc
rentes repriscs par des ecrivains com1ne Sainte Beuvc (18~i6), Georges Sand 
(1839), Edgar Quinet (18·!4), Jules Michelet (1867), 'r· Hugo (1867), Ernest 
Renan (1890), etc. « Banni, prosc.rit, ''aincu -- disait lfugo - il a superbe-
111e11t jete. aux quatre vents l'altiere. revendication de la patrie. La d.iane des 
peuples, c'est le genie qui la sonne; autrefois c'etait le JJrophete, aujourd'hui 
c'est le poete, et ~lickie'\'Îcz est un des c.lairons de l'a,1enir »36• 

En AlJe111agne, aussi, le non1 de Mickicwicz de·vient de jour en jour plus 
connu apres l'annee 183037. I.„e poete Ludwig Uhland (1787-1862) lui dedie 
en 1833 une poesie ou retcntit le vibrant ecbo du choc des armes dans la 
lutte pour la Iiberation du peuple po.lonais: 

·· Sch\vcrl uncl Sense~ gchal·fen J' langcs 
l»ringeu hcr zu unsern Ohren. 
l Jnrl der Ruf des Schlachtgesangl~~, 
.~oc.h ist Polen nicht verlorcn. ~ 

Mais la voix d' 1\da1n ~lickiewicz a\rec son 1ncssage poetique devient de 
plus en plus un signal et un chant de combat en vue de la liberation natio
nale ct sociale des peuples subjugues. En 1835 avec la traduction de sou 
reuvre J{siţgi narodu i ·pielgrzymstwa polskiego co1nmence la serie des autres 
traductions de ses poesie.s dans Ies langues croate et serbe38 • II est Ju, copie., 
reimprimt~ en original et traduit aussi bien en Bohen1e. qu'cn Slovaquie39• 

11 est egalement apprecie cn Hongrie oit on traduit des fraginents des ces 
1nemes ceuvres revolutionnaires: Konrad Wallenrod (1834) el. l{siţgi narodu 

:ţ3 Cf. l.., e o n C.i o 1n o I ic k i, Dziennik pohglu ~tdama Jlickiewir.:'1 u1 /lossji, Varsovie. 
1949, p. 221, 232, 2(i7 etc. 

at Ad a m :\"1 ic k i e w ic z, Konrad. Wullenrod trad. p. :F. l\.liasko\Vski el G. Fulgence„ 
Paris, 1830, 75 pp. l~ne seconde edition a paru dans le <'.ourant de la men1c annce. 1"ou
:iours cn 1830 parut unc nouvelle traduct.ion adnptee par 13urgaurl des l\iarets, Paris~ 1830. 
XI+163 pp. 

30 A d a 1n ~1 i c k i e \\. i c z. l„iurc des pelerins polouai.~, tra d. par Charll~S de ~lonta
len1bert, Paris, 1833, LXX\~ -+· 176 pp. Une scconde edit.ion parut en 1834. lTne nouvcllt· 
traduction incon1plete fut. ·raite par L. Le1nattrc: 1Ji1,re de la nul ion polonaise~ Paris. 1833, 
124- pp.; la II-e1ne r<lition en 1833. 

36 \T. H u g o, dans I' Inauguration du rnonumr.nt d' .{da rn 1'fickicu1icz <i 1Wrnll11iorenr.11. 
Paris, 18C)7, p. -14. 

37 t Blătter filr literarische liuterhaltung ~'." 1830, p. 1 ~4--·1 ~5. 
88 Cf. J. B e ne 8 i c, Bihliografski pregled hrvafskih i sr.rbskih prieuoda iz poljskie 

literaiure od. god. 1835 do 1947, dans: q.Danainjie PoljsJca,>, Zagreb, 1848, p. 207-249, ·voye7. 
aussi Vi 1 i in Fran ci c, dans ~ J>amivtnik Slowia1'aski », [, (1950), p. 130- J 47. 

39 Cf. J 6 z e f l\I a g n 11 s z e w s k i, .11ir.kiewicz u•.c;rod Slou1ak6111. \Vrocla,,·:- 1956. 
p. 30 et suiv. 
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i pielgrzymstwa polskiego (1839)40. Mickiewicz, tel un geant, etend ses bras sur 
toute l'Europe. L,an 1848 le dresse a la tete des peuples slaves opprimes41• 

11 est en rapport avec Ies revolutionnaires roun1ains emigres: N. Bălcescu, 
Ion Voinescu, D. Brătianu, C. A. Rosettii, St. Golescu etc. Ils Jisent son 
ceuvre traduite en franc;ais et surtout l'ouvrage Ksi'lgi narodu i pielgrzymslwa 
polskiego qui existe aussi en lraduction roumaine contemporaine 42, et se 
laissent influencer dans leurs ecrits par ses idecs et par l'accent particulier 
de son message. 

Ainsi, comme 011 peut le voir, I' action politique de Mickiewicz est imme: se. 
Sa personnalite entre d'assez bonne hcure en contact avec Ies principaux repre
sentants ·du pcuple roumain. 11 faut re1narquer pourtant, que dans la lourde 
atmospl1ere de luttes politiques, tous se tournent vers Mickiewicz le lutteur 
politique et \"ers son ceuvre mobilisatrice. G. Asaki ne demeure pas etranger 
a cette action qu'il consigne dans sa gazette Albina Romînească. l\1ais l'ecri
vain G. Asaki, qui etait en n1esure de connaîtrc dircctement des creations 
de Mickiewicz, autres que cclles qui occupaient le centre de l'attention publique 
du moment, et de subir leur char1ne, a choisi pour Ies traduire des ballades 
d'une valeur litterairc cxccptionnelle. 

C,est par la plu1ne de G. Asaki que le genial Adan1 1Vlickiev.1icz entra 
pour la pren1iere fois dans la littl~rature rou1nainc et s'exprima dans cette 
langue, sans que Ies lectcurs 1~ soupc;onnent. 

IO Cf. A. I< o 1. o c s a, Conlribution a l'elude de.'i echos hongroi.'> de J\llickie1vicz, dans 
„ Etudcs slaves et roumaines •, 11, (1949), p. 111-126, con1pletces ct corrigecs par Jan 
I~ e y c h m a n dans o Parni~tnik literacki •, X V I I, ( t 95 6), p. 285 - 286. 

' 1 H. B a t o w s k i, Legion Mickie1vicza a Slorvim"Lszczyzna 11• r. 1848, Crac-ovle, 
1948, 98 pp. 

'2 Le tnannscril est conserve ~·1 la Bihliotheque de I' Acadetnie de la Rep. Pop. Rotunaine 
<rns. 147). 
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EK. ~OJIOP 

CTYBJil11.I,HCT11KA .JlEOHA KPY4KOBCKOfO B 60PbEE 
c <DAWH3MOM B OOJlblIIE 30-X ronos 

0,nHH H3 BeAYJ.UHX fl.HCaTe.nei1 ttapo~HO-AeMoKpaTI-ft·leCKOÎ-i llOJlblllH? 

KpynHhIB o6mecTBeHHhIH ~eHTe~'Ih H aKTHBHhIH 6opeu. 3a l\t.Hp, JieoH Kpyti
KOBCKHii H3BeCTeH Kal< no.9T' ,llpaMaTypr' ny6.nHUHCT H pol\itaHHCT. 3apy-
6e:>KHOMY LIHTaTeJI10 Kpy1!1<0BCKHi1 cTaJT H3BecreH eme AO BTopoli MHposoii 

BOHHbl CBOHI\.tll po~taHa~rH «Kop;u1a11 H Xarvt» H «DaBJJHHhH 11epbH» (« l~awie 
pi6ra»). B noc.nesoeHHbie roAhI 3asoeBaJia npH3HaHHe 3apy6e}l(Horo 3pHTeJISI 
ero 3a~1e1.1aTe.1bHafl nheca «HervrUhI» ( «1Viemcy»), nocTaB„TJeHHaH Ha cueHe 

'reaTpal\fH f epM:aHCKOH ,[le!\iOKpaTHIIecKoii Pecny6JIHKH. 4exoc.nosaKHH, 
HopBerHH, <PpaHUHH, 51noHHH H AP. Be)(yr.na.H KHHOCT)iAHH fepMattcKoii 
,llel\itoKpaTH4eCKOH Pecnyo.nHKH «LlE<l>A» 9KpaHH3Hposana IIbecy TIOJl ea3Ba
HHeM «CTpocpeccop 3oHHeHopyK». B I 954 r. Bbillllia H3 ne11aTH ero nbeca 
«IOJJHH H 3TeLJih» ( «Juliusz i Ethel»), nocBHIUeHHafi Ka3HeHHbIM cynpyraM 
PoaeH6epr. 

CBSI3b c .IKH3Hbl0, c 6opb6o.H TPYAHI.IJ.HXCH Macc noJJbWH npOTHB 

cpaWH3iia onpe,l(eJIH.'la HAeHHYIO CH.7JY H peaJIHCTH 4ecKy10 HanpaBJJeHHOCTb 
TBop1.1ecrsa necaTeJlH B ,nosoeHHhle ro,UbI; 6opb6a 3a nocTpoeHHe couHaJIH3Ma 
B HOBoii DoJibllle npoTHB 11po11cKoB BHyTpeHHeii H BHeIIIHeii peaKllHH, 3a MHP 

~ u V 

li nporpecc BO BCeA'1 MHpe CTa~JJa ueHTpaJibHOW TeMOH ero npOH3Be~eHHlf B 

noc~eBoeHHWe roA~-

. «Kpy11KOBCKHH, K3K M inpyrHe llHCaTe.nH • .rreBoro Jiarep5I B nepHO)l, 
«AB3AUaTHJieTHH» 1 - nepHoµ; Bceo6iuero BbipOJK)(eHH51 H yna,nKa 6yp}Ky33„ 

" HOH JlHTepaTyphI, - pacc~taTpHBa.n CBoe TBOpt1eCTBO KaK noJIHTH'-:leC1<y10 
.nesrreJibHOCTb, KaK apeHy 6opbOhI 3a nporpecc H ocBoâo>K,aeHHe l.JeJioBeKa 
rpyila», - nHmeT noJihCKHM KPHTHI< 3. BacHJieBCI<HH 3 • 

TaK Ha3hIBaeMblH «AOBOCHHhIH» nepHOJl s TBopqecTBe KpyttKOBCKoro 
cblrpaJI 3Ha4HTeJihHy10 pOJib. Y>1<:e Tor,u.a oc}lopMHJIHCL HAeHHhie H XYJlO>Ke
CTBeHHhle B3r~HHAbl nucaTeJIH KaK nHCaTeJlH nporpeCCHBHOro Jiarep51. 
,UosoeHttoe TBopl-lecTao KpyqKoBcKoro M3ytieHo ttepaBHOMepHo. ooJibUJaH 

i1acTb craTeii, 3a1\1eTOK, 11ccJie,noaa1n-1:H nocBH~eHa ero poMaHaM. Ero )leH-

1 flepHO)l, - C 1918 no 1939 ro~ - npHMellaH.He aeTopa )J.aHHOH CT8TbH. 
:! Z b. 'V a s i I c w s k i, Leon I<ruczkowski, <' Nowa l(ulturu ~>„ Bapwaea - 1952. 

N2 47, 52. 
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TeJihHOCTb KaK ny6JIHUHCla B 3TOT nepHOJ( f104TH He ocsemeHa B KpHTH\leCKOH 

.lHTepaType. 
CTyOJIHUHCTHKa yKa3aHHOrO nepHO)J.a 33HHMaeT B3/KHOe ~leCTO B TBOp

LJeCTBe nHcaTeu'lH. IlJI~ Hee xapaK-repHbl H;i_e:HttaH rJ1y6HHa, ue.r1eH a

npasneHHOCTb~ aKTyanhHOCTb npo6neMaTHKM. Kpyr Bonpocoe, 3aTpoHyT~x 
nncaTeJieM, wHpoK. Ero npH3bIBhI 6opoTbCH aa csooo~y, ,l(e~ioKpaTHtJecKHe 
npaBa, aa l\tHp Bo eceM ~tHpe, 3a npoueeTaHHe cTpanhl ~ acero t.1eJiose1.1ecTsa 

:ipoT.HB peaKUHH H cpaWH3Ma He yTpaTHJIH CBOeH CH„"lbl H B HaIIIH ~HM. 

B 30-e ro)lbl KpyqKoBCKHH qacTo BbicTynaeT Ha co6paHHHX nepe,Zl pa6o-
4UMH H HHTe.n.110reH[\HeH c )lOK.TiaAaMH Ha o6mecTBeHHO-nO.'IHTHt.IeCKHe TCIVIbl; 

]Q:\temaeT Ha CTpaHHUax ra3eT H }l{ypHaJIOB CTaTbH Ha 3JlOOY "HH. TaK' 
E 1935 ro,Z(y no npOCb6e f.118BHOrO DpaBJleHHH «ToaapHJ.UeCTBa paG011ero 
YHHBepc.HTeTa» R Bapmase e 3a,r1e «ATeHeyM» Ht-f 6bl„1 npotIHTaH ;tOK~71a,ll 
Ha TeMy «4eJioseK H nosceii_HeBHaH >KH3Hb» (Czlowiek i powszedniosc} 
B 1936 ro;{y )loK„1a)( 6b1JI 1113~aH OT,Zle.HbHOH 6pom10poH. BTopoe ero H3)laHHe 

:!OHBH.i'IOCb B 1946 roii_y B HapOAHOH no_.'JbWe. B npeAHC.'IOBHH Kpy111-\0B-
~ V 

~KHH flHCaJJ' l{ŢQ ero AOKJlaJ( SIBJISleTCH nonbITKOH «no.'leMHlleCKH nocTaBHTb 

Bonpoc o coapeMeHHOM o6pa3e >KH3HH B CBeTe c<PopMyJIHpOBaHHblX AeJ\10-
i\paTHlleCKHP.1 JiarepeM B nepHOJl. HapacTaHHH cpaUIHCTCKOH peaKUHH OCHOBHhlX 

38.lall COUH3JlHCTHqecKoro ryf\;taHH3~fa» 2 • 

nHCaTeJJb y)(eJJSieT BH11M3HHe BOllpOCaM Cei\tl>H, nOJIO>KeHHH >KeHII{HHhl 

: K3flH'f8.HHCTHl.leCKOAf OOlUeCTBe, MOp3JibHblM npo6.'JeMaM. 
Bonpoc 06 ocBo6o>K)(eHHH )KeHlUHHbI, 06 ypaeHeHHH ee e npaeax c 

V V 

~·IY>KlIHHOH' HeO,l{HOKpaTHO nO)lHHMael\fblH noJibCKH~lH ryf\itaHHCTaMH npow-
."!oro, He yTpaTHJI CBOeH aKTyaJibHOCTH H B nepHO)( rocnOACTBa cpaWHCTCKOH 

~HKTaTypbr. B 30-e ro,nbl' B fO,llbl HCCnhlXaHHOH no CBOH~f pa3Mepal\1 6e3-
;'860TMUbI, nO.i1bCKHe 6yp>Kya3Hble KpyrH, nponaraHAHPYH «,l\06pOBOJJbHOe » 
OCBOOOn<J\e HHe >KeHIUHHbl OT yt1aCTHH B npOH3BO.l{CTBe, KOTOpoe stK06bI 

.:io,lpb1eaeT ee a'°'opoebe, crpe~iHTCH HCKYCTBeHHO coKpaTHTh ~-1HoroTbICHllHb1e 

ap~1HH 6e3pa60THblX 3a ClleT nepexo,na >KeHIUHHbl OT CTaHKa K ~0Ma1llHe~1y 
oqary. DponaraH)la 3Ta npecJie'AoBa.11a H ApyrHe ueJIH - 6onbUiec 3aKa6a

.1eHHe >KeH~HHbl B ceMbe' ycrpaHeHHC ee OT 0011.\eCTDeHHOH :>KH3HH' OT B03~lO>K. 
HOCTH pocTa ee peBOJIIO~HOHHOH co3HaTeJibHOCTH. Pa306nat1aH MHorot1Hc.11eH -
Hhle 6yp>Kya3Hhle TeopHMKH, KpytIKOBCKHH llOKa3bIBaeT Ba>KHOCTh ylraCTHH 

iKeHIUHH B o6~eCTBeHHOH JKH3HH CTpaHbl. )l(eI·ll.ll_HHa ,ZlOJl>KHa oopOTbCSJ 33 
~BOH npaaa, 3a oceooo>K,Zlett:ue H3 «)(OMa1uHero reTTo». 0):lHaKo, noJIO)KH -

V "1!' 

:-e.1bHOe peweHHe >KeHCKOH npoo . .11eMbl B03MO>KHO „'lHWb B yc,rIOBHHX COUHa-

.iJICTHtteCKoro CTp051, B KOTOpOM 06ecnet1eHbl CB06o)'.la H paeeHCTBO Bcex 

~.1eHOB OOlUec·raa . 

.lloKa3aTh npeBocxo~CTBO couHaJJHCTHqecKoro cTpoH Ha;( KanHTa„'IHCTH· 
~t.-CKHM -- l{eH'fpa.11bH851 BAeH AOK.na)'.la. 

8 Hettt 3aTparHBaeTC51, I<aK OTMella.!IOCh BhlUJC, H npoOJJeMa MopaJJH. 

C. TOllKH 3peHH51 Kpy11KoBcKoro, MopaJib - KaTeropHH BTOPHtJHoro nopHAI<a, 
t\areropM51 HCTOp:UtieCKH H3M€HHeMaH. Ilpouecc H31\teHeHH51 iv1opa.r1H He TQ}K

.:ecrBeHeH npoueccy us~·feHeHHH 6a31-1ca; oH ocymecTBJJ51eTcH c 01103,AaHHel\-t. 
' 

3 L. K r u c z k o \V ~ k i, Czlon>iek i pc1wsze1lni0Jc, Bapwasa. 1 ~)-HL CTP . 3. 
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KanHTanHCTH4ecKoA MopanH qenoBeKoHettaBHCTHH4eCTBa nHcaTen& npo-
"THBonocTaBJIHeT KOM~1YHHCTHlleCKYKl rv1opaJ1b, OCHOBbIBa10my1ocH Ha rnyoo
KOJ\.f yaa>KeHHH 4eJioBeKa H ero npaB. Ott Taep,no sepHT, 1.ITO HacTynHT 

BpeM51, KOr)\a 4e.noBe1.leCTBO BCTynHT B HOBYJO )l{U3Hb' no6eJI.HB CHJibl 

.MpaKa. 

«HacTynHT BpeMH, KOr,t\a qeJioBelleCTBO TIOCTpOHT HOBYIO :>KH3Hh Ha 
pyHHax cTaporo MHpa. 11 Tor~a ueHTpa.nhtth1~1 3BeHOM e HepapxHH npo6JieM 
cTaHeT qe,noaeK. He homllnculus H3 6ecco.l\ep>KaTe..r1bHOH yTonHH f eKCJJH, 

a H3CTOHUlHH, Ue.TfhHblH l.le • .'lOBeK ... 4 • 

Bepoii B cBeTJioe 3asTpa, B Top>KecTno ry~1aHHCT«qecKHX HJ(eaJioB, s 
no6e){y AeMoKpaTHlieCKHX CHJI HaÂ CHJJaMH peaKUHH npOHH38HbI ace BblCTyn

... 1JeHHH H ny6.n11uucT11qecKHe cTaTbH KpyqKoBcKoro 30-x ro,u.oB. 
B 1933 ro)ly IIHCaTe„'lb CTaJI peJ(aKTopoM nporpecCMBHOro oomecTBeHHO„ 

IJOJlliTHlleCKoro >KypHa„11a «JlHTepaTypHblH 610.r1„TJeTeHL», 3anpemeHHOrO 
<PaIIIHCTCKHM npaBHTe.11hCTBOM noc„1e Bh1xo,na nepsoro HOMepa. B 3TOT >1<e 

nepHoA oH aKTHBHo coTpy){HMtiaeT B *YPHa.1e «06J1HK AHH», H3~asaeMOM 
BaH~oii BacHJieBcKoH, .lIIOUHaHOM llieHBaJih,norvt H ,llpyrHI\IIH nporpeccHBHhIMH 
nHCaTe„TJHMH IlOJiblllH. )l(ypHaJI CblrpaJI OoJibWYIO pOJJb B ~eJie opraHH33l(HH 

e~HHoro cppoHTa 6opuos c cpaun-131\otOM, B pac.npocTpaHeHHH peaon10u110H-
.., 

HhJX H,UeH. 

B 1936 r. BO .nbBOBe COCTOH.11Cfl Cbe3Ă pa60THHKOB I<YJ1bTYPhI, B KOTO· 

poAi npHHSl.J'l y1.1aCTHe H JleoH I<py11KOBCKHH. f JiaBHhlM BonpocoM' CTOHBIIIHM 

Ha noBeCTKe AH.H Coe3)(a' 6blJI Bonpoc o COCTOHHHH COBpe~feHHOH K)'JlbTYPbI, 

o CnJIO'tleHHlf pH;I.OB nporpeccHBHbIX nHCaTeJieM Ha 6opb6y c cpamHCTCKOH 
Htt.eoJiorHeH:. Y qacTHe B pa6oTe C'be3,na HMeJJo orpoMHoe 3Ha11eH11e ir_.11 H Kpyq
KOBCKoro. PemeHHH C'be3~a no,l\cKa3aJIH 11uca-reJI10 TeMhl ~JIH ero TBop1.1ecTBa, 

3aOCTpH.TJH BHHl\-18HHe Ha aKTyaJJbHhlX npo6JieMax o6mecTBeHHOH )KH3HH 

no~TlblIJH. Bo.JJbWOe BHHMaHHe Tenepb OH y,ae.i1HeT pa306JialleHHIO aHTHHapoJ(

HOH cparnHCTCKOH JIJI KTaT)'Pbl. HanHcaHHaH HM B 3TOT nepHO.il nheca «f epoif 
Hawero BpeMeHH » 5 ' B OCHOB)' CJO:>KeTa KOTOpOH 6bJJia no~7JO}KeHa HCTOPHH 

KpHMHH3„11hHO-nO.TJHTH11eCKOH aBaHTIOpbl HeKoero Jlay6!\13Ha (1932), HBHJiaCb 

peaKoif caTnpoil Ha rHTJJepoBCKHH «HOBbTH» nopH,lliOK. B cBoefl nepB0Ha-

1.1a.JlbHOH pe)laKUHH oHa npe_acraanH.Tia penopTa>K; no3JKe 6hIJJa nepe,u_eJiaHa 
B APaMy no,l( Ha3BaHHeM «Cny11au Ha po;(HHe». Tibeca no~nyllHJ1a noJio>KH

TeJibHYIO oueHKY co CTOpOHbl nporpeccHBHOH nOJibCKOH KpHTHKH. cJ>arnH3M -

.AHKTaTypa 6YP*YB3HH. 3-roH MhlC.l'lblO npOHH38Ha nbeca. OH a KpaCHOH 

HHTblO npoxo~HT H 1.1epe3 ny6nHUHCTHQeCKHe cTaThM KpyllKOBCKoro 9Toro 

nepHo;:ta. 

B 1937 ro){y oH ony6.riHK0BaJ1 oT,ne4'1hHoii 6pow10po.H ,aoK.na~ «IlotteMy 
Sl 51BJISUOCb COT.lHaJIHCTOM?», a B 1938 - COopHHK ny6„11HUHCTH1.leCKHX CTaTeH 

«B aTMocct>epe ,!(HKTaTyphl»' B KOTOpbIH OblJIH BKJllOqeHbl CT3TbH' HanHC8HHbie 

~te>KAY 1934-1938 r0Aal\1H. PaHee oHH 6hIJIH Hane4aTaHbr B nepHO!(HlleCKHX 

H3)(3HH5IX « Dziennik l"'udowy )), « E1>oka », <( J..,,e.wy 1"'or », « Robotnik », « S.l,'f/naly », 
-« lViadomosci Literackie ». 

• 

'L. l{ruczko\\·ski, 'YKa3aH. pa6oma, cTp. 32. 
~ Ilbeca 6Nna yTpaqeHa naKaHyHe co6~THfi 1939 ro~a. 
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ÎaK, B 0)1-HOH H3 CTaTeH HHCaTeJJb yKa3bIBaeT: «ÎPY.I1-HO cero,[(HH roBO

PHTb o rHT.t1epH3Me TOJibKO KaK o KaKorvt-TO MaCCOBOM pacoso-HaUHOHaJJH
CTHtleCKOM noMelliaTenbCTBe. 3To no~1eu1aTeJJbCTBO, noMep>KHBaeMoe B CBOeM 

pa3BHTHH orpoMHbIMH ,neHeJKHblrvtH cyMl\iaMH npOMbllllJieHHblX MarHaTOB' 

li~leeT CJIHllIKOM .HCHOe, Tpe3BO 06,ayMaHHOe Jf BeCh~fa - KOHKpeTHOe o6me

~TBeHHO-IlOJIJITHtieCKOe coAep}J{aHHe KaK B MaClllTa6e BHYTPH-He~tertKOl\1. 
-:-a K H B Me)K~yHapo,nHOC\-1» 6 • . 

<l>arnH3M HeceT c co6oii :>KeCTOKYlO 3KCnJiyaTaUHIO HapO,UHhlX Macc, 
~ntJ1HTapH3f\i H ,AyxoBHbIH rHeT. TeopHH «M0.'1HHeHOCHOH BOHHhl», rn0p0Ko 

:-rponaraH~HpyeMaH repMaHCKHMH cpalllMCTaMH, c TOlIKH 3peHH5I KpyqKoe
,:r:oro, HBllHeTCH HpKH1'-I CBH~eTeJibCTROM «HX HeBepHH B co6CTBeHHbie CHJibl 

~~ npe>K.l(e ecero B Mopa.JJbHble CH.Hbl oo~eCTBa». «MO . .'IHHeHOCHaSI» BOHHa 
.Heo6xoJ(HMa flOTOMY' l.ITO o6mecTBO, OCHOBaHHOe Ha ;(YXOBHOM rHeTe, 
~ecnocot5Ho Ha OOJiblllHe ycHJIHf.I H BbU{ep>KKY, Hecnoco6Ho eocnHTaTh 

':OpOUIHX CO.'lJ(aT. Cl>allJH3M - npOAYKT rHHeHHfl KaITHTB.ilHCl'HtfeCKOro 06me
·2rea. lllHpOKHH cppoHT aHTHcpalllHCTCKoro ,llBHiKeHHH B KanHTalH1CTHlleCKHX 

. " 
·.:rpaHax ·- SlpKoe CBHJJ-eTeJJhCTBO HenpeK~110HHOH BO.flH Hapo~OB OTCTOHTb 

;:aoH J{eM0KpaTH1.1ecK0e npaaa H ceo6o)\bl, pacronTaHHble cflarnH3NIOM. <l>amH3M 

- ~HKTaTypa .>KeCTOKaH' HO HenpoqHaH, - BOT OCHOBHOH Te3HC l(pyq
:-\OBCKOfO. nHcaTeJib y6e>K)\eH, 4TO Ha CMeHy cpaUIH3Ma IlpH,UeT HapO,!lHO-

"' u 
Je~oKpaTHqecKHH CTpOH. 

Ha npoT~>KeHHH Bcero c6opHHKa nposo;.i_HTCs:t MuICJib o HeooxoJJ-HMOCTH 

fiop b6bl 33 HOBbIH CTpOH' 33 ~eMOKpaTHl.leCKHe npaBa. 

B craTbe «Hapo)..l H HaUHH» KpyqKoBCKHH B HCTopH4eCKOH nocJie,noBa
-:-e.1bHOCTH nb1TaeTCH orrpe~eJIHTh 11.eJIH H 3a,nallH 6opbObI. nonbcKoro TPYAO
soro HapoAa H npHBHnerHpoBaHHhlX KnaccoB 38 CB060AY ll He3aBHCHMOCTb 

·::paHbr. EcJIH npocroff Hapo,n c 6opb6oii 3a caooo)(y H Hau.HoHaJJbHYIO 

::e3aBHCHf\.-JOCTb CBH3b1B3JI CBOH npe,ncTaBJleHHH 06 H3MeneHHH ycnoBHH 
u 

~Yll{eCTBOBaHHH . B HHTepecax BCeH HaUHH' TO noJibCKaff IIIJIHXTa' KaK yKa-
::.~aaeT ITHCaTe.rrb' 6opoJiaCb JIHlllb B CBOHX 3rOHCTHqecKHX HHTepecax' 

:·:-cTaHBaff CBOH ceo6oJJ.hl H npHBHJierHH. 

«Csooo,na crpaHbl, HaUHOH8JlbHaH He3aBHCHMOCTh B npe.n.cTaB • ..'IeHHH 

.3epxHHX c.rioeB noJibCKoii llI.T(HXTbI ObIJIH 1.feHee JlOCTOHHhIMH BHHMaHHH, 
u ... 

~e*enH npaBo npHBHnerHH, npaso KHyTa, ececHnbHOH pyKoH 3aHeceHHoro 

::a.a corHyTOH cnHHOH KpeCTbHHHHa-cooTe'LJeCTBeHHHKa» 7 • 

l1cTHHHbIM HOCHTeJieM CB060,llbl ·H He3aBHCH~10CTH Ha npOTH}l(eHHH Bceft 

!~CTOpHH SIB.i1HeTCH npoCTOH Hapo)(, HtvteIOU\HH CJiaBHYIO ooeeyIO Tpa~BU.HIO, 
5oraTy10 co6bITHHMH H HMeHaMH. Bce BoccraHHH XIX eeKa noTepneJIH nopa
~eHHe. KpyqKoBCKH~ npaeHnbHO OTMeqaeT B KaqecTBe ocHOBHoR npHqHHM 
;:x nopa>KeHH.H HCTOpHtiecKy10 06ycJ10B.i1eHHOCTh, He3peJIOCTb KJiaccoaoro 

C03HaHMH Hapo~HblX Macc. 

«BCHKHH pa3 llOilblTKH ycTaHOBJle_HHH CB060Jlhl c opy}KHeM B pyKax 
!\OHtJaJIHCb KaTaCTpoQ>HtJeCKH' 1160 JIJO)(H' KOTOpbre IlO){Hlil\13JIHCb Ha 6op b6y' 
:-:o,:masaJJHCb OJ{HOH H TOH >Ke TparHlleCKOH OlllHOKe: OHM BepH.nH B B03MO>K-

--------
6 L. K r u c z k o \V s k i. lr kli11zucie dyklalury l(paKOB 1 H:i8. CTP. 19. 
' L. I{ r u c z k o w s k i, YK.a3aH. c6opnu1C, cTp. 69. 
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HOCTh o6oeAHHeHHH A"TIH 6opb0bf npoTMBOnOllO>KHbIX KaK orOHb H BOAa 

COUHa.ribHhIX CH.TJ» 8 . 

c pOCTO~l. pa6oqero ,!l.BHJ-KeHH51' c nOHB.neHH€1Vl COU.HaJJ-,[le~iOKpaTHlleCKHX 
u 

opraHH3al.lHM KJiaccoBaSI C03I:IaTeJibHOCTb Hapo,ll.HhIX ~iace IlOJlHHI\tiaeTC.H Ha 

60"11ee Bh1c0Ky10 cryneHb. HapoA crattoBHTCH CHJIOH, KOTopy10 TPYJI.HO 
CJIOMHTb penpeccHHrvrH. Yrpo3y pa6olfeMy .J.BM)l<eHHJO npeAcTaBJIHIOT He 

OTKpbIThie BparH, a 3arv1acKHpoaaHHhie. K qucl1y HX nHcaTeJib OTHOCHT 
npaBblX couua.'lHCTOB' BillfC3BllJHX B HCTOpHIO l1030pHbie CTpaHHU.hl npe)l.a

TeJJbCTBa. MMeHHO npaBbre npo.11oiKH.nH nyTh no.TJbCK01'.JY cpallIH3l\1Y H ero 
„ 

HauJ-10Ha.ri11cTHl!ecKoH HAeo~11orH11. 

Bonpoc o cBo6oAe H He3aBHCH~tocTH BHOBh BCTaJ1 Ha nosecTK~ JlHH s 

30-e ro)(bI X X aeKa. Han DoJih111eli Haa11cJ1a yrpo3a BOHHbI. Kpy4KOBCKHH 

HC CKpbIBaCT' llTO onacHOCTh BOHHbl Be • .TIH Ka. flo OH TBepAO BepHT B TO' 

qTo CB06o_aa no.JJHTHqecKaH 11 JlYXOBHaH' HeaaBHCH!\ttOCTb crpaHbl «~toryT 
6hITh coxpaHeHhl 6.naro,.lapn pellIHTeJibHOMY OTIIopy CH.ilarvt MHai'lHTapH3Ma» 
aBaHTIOPH3Ma H r<posaBOH l'1HCTMKH, Heo6y3,n_aHHhlM CHJI3M HaUHOH3.J1H3Ma 9 . 

HauHoHaJIHCTbI, npHKpbIBanc.h CJ10BaMH «HaUHH», «HaUHOHa • .rILHbIH», «cao-
60,na po~HHhI». npoeo,zJJIT Ha AeJie aHTHHapOAHYIO rro.TJHTHKY. Hx t3oJibWe ,., 
scero 3aHHJ'\.taJOT CBOH yaKo-KJiaccoBbie HHTepechI, a He CYtlbOa oTellecTBa 

H Hapo,n_a. Ooc.ile,l{OBaTe.i'IhHbl~t 6opUOAf 3a CB060AY H Tenepb HB.lIHeTcn 

TPYAOBOH Hapo):(, :H6o «K.naccoBhlH HHTepec KpecThHHHHa, pa6oqero 11 

.Tpy:>KeHHKa soo6rue .fJB.TJ5leTCH O)lHOBpeMeHHO HHTepec0~·1. H3UHOH3.,TJbHb1~1 B 

no.nHOf\.1 t HeHCKa>KeHHOM Ci\fblCJie 3TOro CJIOB2» lO. 

B CTaTbe orrpeAe"11eHa ocHoBHaH 3a)'.(a11a pa6ot.Jero ABH>I{eHHH -- 6oph6a 
3a CB060,ll.Hyl0 Hapo)lHO-)leMOKpaTI·I1·1eCKYIO noJibWY. 

11 B ii.pyrHx CT8Th5IX c6opHHKa cJ1. I<py11KOBCKHH 3aTpOHYJI aKTyaJihHbie 

npooJieMhI ceoero BpeMeHH' perneHHe KOTOpbIX BXOAHJIO B nporpaMMY 
CTopoHHHKOB aHTHcpalllHCTCKoro Jiarep51. O~HoH H3 TaJ<HX npo6Jie~1!\-1 51BJIHeTCH 

npo6neMa ~·to.no,l~e)KH. l(aK yKa3hIBaJI f eoprHi1 .UHl\tlHTpos n csoeM .noKJiaAe 
Ha \TJI KoHrpecce KoY...IBHTepHa, OAHOH H3 Ba>KtteHlllHX rrp1·11IHH no6e~hl 
cpalllH3A-ta 6bl.TJO TO' llTO eA.fY )'~aJIOCb npoHHKH)'Tb B pH~hI ~10 • .110).{e}KH' BOC

.110J1h30BaBIIIHCb MOl\iieI-ITOM' KOr Aa co CTOpOHbI COUHaJJ-,nel\.iOKpaTHH H peBo

JJIOUHOHHOro npo.rreTapHaTa 6bI.l1a OCJia6lieHa BOCIIHTaTe.TibHaSI pa6oTa B ee 

·pH,Aax, KOrAa Mo.no~e>Kh 01<a3aJ1acb B cTopoHe oT K.Tiaccoeo:H 6opb6b1. He 
. ~ . 

H?\ieH peBOJHOl.lMOHHOH lllKOJ1hI BOCilHTaHHH '. HCTiblTblBaH «TH>KeCTb 3KOHOMH-
4eCKOro KpH3HCa' 6e3pa60TMUbI H pacna,na 6yp>Kya3HOM Ae!\t10KpaTHli' He 
BH'A.H nepcueKTHB Ha 6y ..nymee t 3Hal:lMTeJihHbie Ca1'IOH Mo.rro~e>KH OKa3a.rIHCb 

·oco6eHHO BocnpHHMqHBhIMH K cpalIIHCTCKOH ,ue~farorHH' pHCOBaRmeH HM 

3aMaH 1111aoe 6yAymee npu no6eAe cpamH3Ma»11 . 

Bos,net:1eHHe Mono,ae>1<H B pH,II.bI 6opuoB c (j>arnH31\i10~t 11 KanHTaJIHCTH'4e

cKoli 3KCllliy'"aTauueft ObIJIO BaJKHeiirnH~1 3Be1-10M B pacmHpeHHH H y1<perr
JieHHH KOl\'1M)'HHCTHl.JeCKoro ).lBH>KeHHH. 
- ·---·. ·---·· --

~ L. T<ruczko,\·ski~ J-·~Kct3aH.. c6opHUK, CTp. 69--iO. 
~ 1''a:\I :>Ke' CTp. 73. 

10 TaM }Ke, cTp. 74·. 
11 r. JI. HM H T p o B. H actny11AeH.ue cpaw.U3.Ma u 3ai}a11,u KoMAIYliUC11lU'leCKOZO Jf nmep

H.Qf.{.flOH.aAa 8 60pb6e 3a eOUHCfflBO pa.6011,ezo ICAaCCO npomUB cpatUU3-Ma. .r\'\·gcKB8, 1935, 
CTp. 22. 
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«Be)lb npo6JieMa MOJIOAe.>KH, - He TOJlbKO KOMCOl\.iOLTJbCKaH npo6-

JJe~1a, - fOBOpHJI f eopr.HH ,ilHAIHTpOB, ··-·- 3TO npo6Jie~ia BCero KOMMYHH

CTlf"lleCKOrO ABH)KeHH H »12 . 

<l>arnHCTbl 51CHO ceoe npe,llCTaBJISIJIH, KaKOe orpo~tHOe 3Hal!eHHe B J(eJie 
yKpenneHHH csoero BJJHHHHH Ha WHpoKMe TPYJlHIUHecH hiacchr Hl\1eeT BOCIIH
TaHHe f\{OJIO)le>KH B HaUHOHa • .TI-lllOBHHHCTfflJeCKOM, l\.111:„'IHTapHCTCKOM )l.yxe. 

llenaSI CT8BKY Ha ~IOJIO)le>Kb' Hau110HaJJ-COUHa.11HCTbl paCC4HTh1Ba"TJH IlOTIOJl

HHTb oTpH'°'bI WTYPMOBHKOB H JiernoHepoB HOBhll\.U1 J\.iOJIO)..(hIJ.\o1H CMJiaMH '.' 

yKpenHTh HX «6oeBoi1 ~yx». B 3THX ueJJHX 6h1Jia pa3aepHyTa lllHpoKa}I 

nponaraH~a TaK Ha3hlBaeMoii «TeopHH l\·tonoAoro noKo.11eHR5I». Mo~HhIM 
cTaHOBHTCH upoT11sonocrasJienwe «MoL110,noro noKoJJeHHH» «cTapol\ry». KJiac-

cosy10 6oph6y IlhtTaIOTCH 110,.iJ_MeHHTh «KOHcpJIHKTOl\1 fiOK0.11eHHH» H TeM caMhIM 
CKpbITb OT HapoĂa 5IBJieHHH, pa306.11aqa10ruHe aHTaroHHCTHqecKHB xapaKTep 
npoTHBope1IHi1, 11opo*JJ.aeMh1x KanHTaJIH3~tOl\1. TeopHH « MoJio~oro noKo
JieHHSI», UIHpOI<O pacnpocTpaHHBlllaHC51 B repMaHHH H HTaJ1HH' BCKope 6h1na 
no.n.xsaqeHa no„:JhCKH!'tfH Q>alllHCTaMH. i\'laxpoBhIH cpaUIHCT TIHceUKHH (pe~aKTOp 
*YPHaL7Ja (( J>rosto z mosla )) ) B CBOHX CTaTb}IX CTpeMHJICSI )lOKa3aTb' 1.ITO 

c.flaKT co.nHJ(apHoCTH 1\10.no,neil<H scex c„1oeB HaceJieHHH HeocnopMM. Dponose.IJ.b 
e,l(HHCTBa MOlIO)le)KH COOTBeTCTBona.rra H,AeHHhl~i ycTaHOBKaM cpaWH3Ma H B 

unaHe crJia>KHBaHHH KJiaccoBbJX npoT11Bope4Hf1. B cTaTbe «CorJiacHo HCTopHR, 

a He sonpeKH HCTOPHH» l(pytrKOBCKHH no)l4epKHBaeT, qTo Ha ,naHHOM HCTo

puqecKOM 9Tane He MO>KeT 6blTb H pellM o CO • .TIHitapHOCTH 1\'10.'lO~e>KH pa3 • .rIJfqHhlX 

COU.H3JlbHbIX rpynn. 
«HHtITO He CB513hlBaeT ~te}KAY co6o.H 6.;10H)lHHOB Ha TOM OCHOBaHHH, l!TO 

OHM HBJI5llOTC51 6.noH~HHaMH' HanpOTHB' - Me>K,Ay JIIO,ilbMH cymeCTByeT. 

csffsb, ocH0Bb1sa10ruaHcH Ha oomttocTH yCJioBHH HX pa3BHTHH»13 • 

E):{HHeHMe qenoBel.JeCKHX KOJIJieKTHBOB, no l\1HeHRIO nHcaTeJtH, npoHcxo

.llHT Ha OCHOBe Tex HJIH HHhIX OOIUHX' cnaHBalOLUHX HX tI)'BCTB' y6e>K~eHHH 
H ycTpeML1JeHHH. Bepa B ;(e1v101<paTH11ecKHe npeo6pa3oBaHHH o6oeAHHHeT 

pa6otIHX H KpeCTbHH B HX 6opb6e c cpaIIIH3~10f\1 ,He3aBHCH~·fO OT HX B03-

paCTHOro npH3HaKa. DonbITKa cflaWH3Ma o6oeAHHHTb HAeaJibI H ycTpel\1JieHHH 

MoJio.l{e>KH Bcex cJJoes oomecTBa He HMeeT noA co6oii pea-'1bHOH 6ashl. 3Ta 
3a,Z\alla BhlilOJIHMMa JIHlllb npH O)lHOM ycJIOB'HH - npeoopasoBaHHH CTpyK
TYPbI o6ruecTea, YHH'ITO>KeHHH couHaJihHoro u 3KOHOMRt1ecKoro HepaBeH
CTBa. CTyTH H HHTepeCbI MOJIO)J.bfX npe~cTaBHTeJieH 3KCnJiyaTaTopCKHX 

Knaccos H Tpyt{SIIUHXCSY- pa3JJHqffbl Ha )laHHOM HCTOpH'leCKOM 3Tane. 

6opb6a c H)\eaJIH3~10M' MHCTHKOH, cy61>eKTHBH3MOM B HayKe ~JJH 
KpyllKOBCI<oro npeAcTaBJJ51JiaCb cTOJib >Ke Ba>KHOH, KaK H 6oph6a 3a ~1Hp 
H ){eMoKpaTH3~1, H6o OHa HMeJia CBOeH ueJiblO yKpenJieHHe MaTepHaJIHCTH
tteCKHX OCHOB B HayKe' nporraraH'AY ryMaHHCTHqecKHX H~ea.rios COUHaJIH3Ma. 
B CT3TbHX «Y HCTOKOB HaUHOHanH3M3» H «EecnepcneKTHBHOCTb H3UHOHa
JlH3Ma M cou.11a • .11HCTHtieCKHe H,neaJihl» nHCaTeJlb BblCTynaeT KaK CTOpOHHHK 

MaTepuanHCTHqecKoro y4eHHH, KaK nponaraHAHCT COUHanHCTHqecKHX H~eH. 

npeBOCXO~CTBO MaTepHa.TIHCTHtieCKOfO yqeHHH Ha)( H,neaJIHCTHqeCKHM OH 

12 TaM >Ke, cTp. 68. 
1s J..... I< r u c z k o -w· s k i, YKll3aH. c6opH. , cTp. 7. 
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Jl.O"K83blBaeT B CTaTbe « y HCTOKOB HaUHOHaJIH3Ma»' HanpaBJieHHOH npoTHB 
KHHrH npc<f;eccopa 5I. CT. EbICTpoHH «MaHHSJ HaUHOHaJIH3Ma». 

«KaK H)I.eallHCTH'leCKOe TIOHHMaHHe )leHCTBHTeJJbHOCTH He AaeT HCCJJeJ(o

BaTeJllO B03~10:tKHOCTH BcecropOHHe ee H3Y1IHTh, TaK H caM HAeaJIHCTJf4eCKHH 

1'ieTO.Ll ee nepeycTpOHCTBa MO>KeT OKa3aThCff 6eCCH.11bHbl~i H M8llOnpHrO;lHblM 

K AeHCTBHIO» 14 • 

0HCaTeJJb HaHec p€1llHTeJJbHhJH yJ(ap IICeB~OHaytIHbIJVI u,ueaJIHCTHlJe

CKHl\i KOHUenuH.SIM xpHCTHaHCKOH TeopHH o6mecTBeHHOro nepeycTpOHCTBa 

fihICTpOHH, SIBJJHIO~eiicH HHl.:leM HHhIT\f KaK nonbITKOH AOKa3aTh UeJiecoo6· 
pa3HOCTh cymecT:ay10mero cTpoH. XpHCTHaHcKoMy HAeaJry npo<}Jeccopa OH 

&t 

npOTHBOITOCTaBHJI COll.H3.lJHCT}flleCKHH HAeaJI' KaK H"'ea.n HCTHHHO HaUHO-

HaJihHbIH, 0Tpa)Karow_i1A HHTepechI TP y JlHJ.UHXCH ~tace, YTBep>KAarow.Hii 

couHaJJbHy10 cnpaBeAJIHBOCTh, cnoco6cTBYlOW.HH pacnseTy KYJlbTYPhI Hapo;\a. 
CTaTbSI KpyllKOBCKoro, n.oHBHBmaHc.H B .>KypHane «Lewy Tor» BbJ3BaJia 

He,llOBOJibCTBO B Kpyrax nO„'IbCKOH peaKIJ.HH. 0TBeTO~f Ha Hee }IBHJiaCb CTaTb.ff 

cpamHCTa KapoJihUa. KpylJKOBCKH li OTBeTHJI KapoJihU.Y HOBOH cTaTheH 

«BecnepcneKTHBHOCTb HaUHOHaJIH3Ma H COUHaJIHCTHlleCKHe H]leaJibl», Hanpa

BHB ee OCTpHe npOTHB Q>aJibCHcpHKaTopoB HCTOpHH' npoTHB BY&11IhrapH3aTopoe 
V 

MapKCHCTCKOH TeopHH, npOTHB HaUHOHaJI.HCTOB, npoaoar.nawaBWHX npeeoc-
u 

xoACTBo nonhcKoH HaUHH HaA APYrHMH cnaBHHCKHMH HaUHHMH. 
Co cTaTheii Kpy1lKOBCKoro «Y MCTOKOB HaUHOHa.nu3~1a» npo6oaaJJ noJie

~tH3HpoBaTh H cpalIIHCT IlHCeUKHH, peAaKTOp *YPHaJla <<J>rosto z mosta»,. 
0Tne11a51 Ha Hana){KH q>aIIIHCTOB, Kpy11KoBCKHii TBepAo H nocJieAoBaTeJibHO 

OTCTaHBaeT CBOH MaTepHaJJHCTHtiecKHe no3HUHH. OH pa31>5ICHfleT cyIUHOCTb „ 
HayllHOro COUHaJJld3h{a, yKa3hIBaeT Ha ero .IKH3HeHHOCTb H AeHCTBeHHOCTb. 

«B KaKO~I CMbICJie cospeMeHHbIW, TaK Ha3bIBael\1hlH HaytIHbJH COI.\HaJIH3M 

HBJJHeTc.ff «MaTepHaJIHCTHlleCKOH JI.OKTPHHOH»? B Cl\.ibICJie MeTo,lla 11ccJie)lo

BaHHH H no3HaHl1H AeHcTBHTeJibHOCTH. DT ~pyrHx y11eHHH OH OTJIH11aeTCH 

TeM, llTO He ocTaHaBJJ:HBaeTcSI Ha aHaJiuse oomecTBeHHhIX OTHOllleHHH, a 
CTpeMHTCH 9TH OTHOllieHH~ H3MeHHTb, nepecTpOHTh H AaeT B 3TOM HanpaB

~eHHH HCHwe, norHqecKue yKa3aHHH. BoT noqeMy couuanH3M-HayKa cTaR 

OAHOBpeMeHHO COUHanH3MOM-MHpOB033peHHeM, MMeHHO MHpOB033peHHeM Tex 
CJIOeB o6w.ecTBa' KOTOpble CTpeM51TCS1 K OCB060)K;l_eHHlO' K H3MeHeHHK> 

cymecTBYIO~ero CTpOSI» 15 . 

CouHaJJHCTH11ecKHe HAeaJibl, - yKa3hIBaeT n11caTeJib, - cooTBeTCTBYIOT 

HHTepecal\1 lllHpoKHX „1acc TPY~HIUHXCH BO Bcex CTpaHax H tiaCTHX cBeTa. 

Bopb6a 3a HX TOp:>KeCTBO He HMeeT ce6e paBHOH B HCTOpHH no repOH3J\{Y, 
Bhl)I.ep)KI{e, cnJI011eHHOcTH ttapoAa. H H BHcenHQhI, HH IIhITKH, HH roJIOAHaH 

CMepTb He CMOrJJH ycrpawMTb JIIO;\eH, BCTYilHBlllHX Ha nyTh 6opb6bl 3a 

IlOCTpoeHHe HOBOfO COUHa.TIHCTHIIeCKOro OOlll,eCTBa. 

C6opHHK «B aT~1occpepe ~HKTaTypbI» BKJIIOtJaeT B ce6H M JIHTepaTypao

KpHTH'4ecKHe cTaTbH: «DpaB)l.HBbIH poMaH 06 OHP» 16 , «JlyJihCKHe npoKJia

AbIBalOT nyTh B UCTOpMH»' «B 3aLUHTY (( l(opp_HaHa li XaJ.\.ta»' «Ha pene

THUHH»' «CouHa„TJhHaSI OCHOBa n~11arHaTa». 
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CTaTbH «Ilpas~HBhIH poMaH 06 OHP» -··- peuen3H5:1 Ha pol\IIaH 6yp}Kya3-
Horo IlMCaTeJI5I fpa6CI<Of0 «Ha KpaIO», HBJI5IIOlll.efOCH 5IpKHM OOpa3U,Oi\l 

yna~oqHHT.IecKo.fi 6yp2Kya3Ho:H JIHTepaTyphI. KpyqKoBCKMH paao6.na ttaeT 
Q ~ 

nopOlIHbie H.L{eHHbie ycTaHOBKH poMaHa' OOHa)KaeT HeCOBepureHCTBO ero 

xyAo>KecTBeHHOM <fJopMhI. 

l(py4KOBCKHM - uenpHMHpH?vihIM spar Me111,aHCTBa. Me~aHCKHii 3fOH3M ,. 

HHAHBH,II.yaJIH3f\i1' KOCHOCTb' ypo,llJIMBO pa3BHTOe 4YBCTBO co6CTBeHHOCTH 

rrttcaTeJih no)l.Bepr peaKoii, yHHqTo*aromeH: KpHT.HKe. Tep1\.111H «MeruattcTBO»· 
y Hero acCOI.lHMpyeTC5I c TepMHHOM «AYJibll.I,_HHa». l13BeCTHO' IITO npoH3Be

'AeHHeM, HaH6onee HpKo H rny6oKO B no~bCKO~ RMTepaType pacKp~BlliHM 
CYII.J.HOCTb ~remaHCTBa' 5IBJIHeTCH TparHKOIVIe)].H5I r. 3anOJihCKOH «Ai1opaJib 
n aHH ,Uy JI bCKO H »' 8 bIIlle,IJJIIa 5I 113 rre43TH B 1907 ro):ly. n pOR3Be)(eH11e He 

yTpaTir.r10 cBoeii aKTyaJibHOCTH H ocTpOTbI M B 30-e roJI.bI. CoBpeMeHHMK 

KpytJKoBcKoro, KpHTH K EoH: „ )l(eJieHhCKHH 25 JieT cnycTH noe.He rroHBJieHM H 

nbeCbI Ha cueHe' IIHCaJI o ee HeyBHJ(aeMOH' orpoMHOH 06.IIHlfHTeJibHOll CM.}]~e :· 
«Kor~a ee (« Mopa.r1b naHH ,llyJihCKoH »-E. CV.) CTaBH~TIH KaK c0Bpe1v1etttty10 

nhecy' ,il,yJihCK35I 6brJia THITOlVI, ceiflfaC }Ke OHa CTaJia IIel\i1-TO 6oJibllIHl\i1' ~ 
o Ha CTaJia ueJioH: 9noxoiI. Otta cTa.na TM noM t oTpa>KeHHei\f 3ITOX.H H o~Ho
BpeMeHHO OHa CTaJia Be4HOH» 17 • 

.5lpKHH THn naHM ,UyJibCKOH c ee TIOllJJIOH' 3fOHCTHl!€CKOH, :rvreJIKO

co6cTBeHHH4eCKOH l'vlOpaJiblO CTa.!1 co6HpaTeJibHbIM 06pa3o:rv1 ueJIOH 3Il0XH -

3TIOXH 3arHHBa1omero KanHT3JIH3Ma. l1,n,TH Bnepe}:( K AOCTH>KeHHIO CBOHX 

UeJieii „ He ClIHT3HCb co cpeACTBBMH - BOT ee OCHOBa. IlpOTHB ,nyJihCKHX 

CBoero BpeMeHH HanpaBllJI l(pyLIKOBCKMH CBOIO CTaTblO «,UyJibCKHe rrpoKJia...; 

.ll.hIBaIOT rry-rh B HCTop.wn )). 11HcaTeJib yKa3hIBaeT, ttTo «~y JJb~HHa» -couHa.Jib-
u 

Hoe 5l BJI eH He, B03HH Klliee Ha nocJie)lHell CT 8)1.MH p a3BHTH H Kan HTaJIH3~1a „ 

nocTeneHHO AYJlbCKHe CTaHOBHTCH COI03HHKaMH cparnH3Ivla. Hx po~HHT 
c HHM HeHaBHCTb KO BCeMy rrepe){OBOMY, 3HTHCel\U1TM3M' H3UHOH3JIH31\1. 

«ECJJH XOTHTe rIOHHTh IICHXOJIOrHIO cpaUHi3Ma' BCnOMHHTe ero po~o -
CJIOBHyIO, KOTOpa5I HallHHaeTC.H c ~YJibCKHX» 18 • 

KpyqKoBCKHH OTMeqaeT, l.ITO oCHOBHOH qepToH, onpe)(eJIHIOlll.eii Becb 

yKJiaJI_ )KH3HH AYJihCKHX, HBJIHeTc5I He B Mepy pa3BMToe "LJYBCTBO co6cTBeH

HocTH. c 1IYBCTBOM HpOHHH o6JIHIJaeT nHcaTeJib 3rOH3M JJ.Y.HbCKHX. 

« YlrHua, Ha KOTopofr H :iKMBY, - paccKa3bIBaeT KpyqKoBCKHH, - HaCIIH-· 

ThIBaeT IIeThipe npOAOBOJibCTBeHHhIX Mara3HHlJHKa - «XpHCTHaHCKHX». 11x 
BJia,n.eJibUhI GHTalOT TOT :>Ke caMhIH «Hapo)l:OBbIH» *YPH8J1' BCe 6bIBalOT B TO~I 
>Ke ca:rvio~r KOCTeJie' BCe rrpHHa,IţJie>KaT K TOM }Ke caMOH 6oeBOH aHTHCeMMTCKOH 

KynetieCKOH opraHH3aUHH. ,Ua, CJie)I.yeT eul.e ,.Ro6aBHTb' 'ITO BCe «OT .AYlllH » 
BOCXBaJIHIOT reHepaJia <PpaHKO. 0,n.HaKO' f.I AOIIO)l)Il:IHHO 3Hal0' 11TO Bce 

u Q 

l!eTBepo COCTaBJI51IOT K9JIJieKTI1B JIIO)J:eM' B KOTOpOM Ka>K,L(bIH:' OT,AeJibHO 

B35IThrii, B JIO)KKe BO.JlhI yTonHJI 6br ocTa.nhHhIX TpoHx „ KaKHe HHTpHrH 
V O 

OHM 3aTeBaIOT Apyr npOTHB Apyra' c KaKOH 33BHCTblO Ka)K~hIH H3 HHX l' 

BCTaB y cBoero Mara3MHlIHKa, cMoTpHT na TPH coce_J\HHe ! 19 • 

17 I( a z. C z a c h o \V s k i~ Obraz wspdlczesnej liierat11ry polskiej 1844-1933. T. 1 "t 
J1hBOB. 1934, CTp. 104. 

18 L. K r u c z k o\\" s k !. YKa3an. c6opnuK, cTp. 49. 
19 L. K r u c z k o "r s k i~ JlKa3GH.. c6opnuK., cTp. 48 ~ 

143 

https://biblioteca-digitala.ro



Mopa.nu HHJlHBH,nyaJIH3Ma H 3rOH3Ma JlYJlbCKHX KpyLIKOBCKHH npoTMBO

nocTaBnHeT npo,...,1eTapcKyJO 1'1opa.rrb. 
((... npoJieTapuaT HeHaBH)lHT 3JIO' CTpeMHCb CTpOHTb HOBYIO' .rryqrny10 

>KH3Hb... .i\len~aHHH HeHaBH~HT' 3aJ.U.HW.aH CBOH l\·1ycopHblM HIUH K»::o. 

CTHcaTeJib yt5e>KAeH, qTo He JJ..y.nhCKHe npM3BaHhI CbirpaTh peIIIa10my10 
pOJib B HCTOpHH. 

B JIMTepaTy·puo-KpHTH'lleCKHx cTaTh.slX Kp).tl!KOBCKHH OTCTaHBaJJ npHH· 

UHnhI J\1aTepHaJIHCTHt1ecKoH 3CTeTHKH. OcHOBHbIM KpHTepHe~1 .iKH3HeHHOCTH 

xy){o>KeCTBeHHoro npo11sseAeHHH oH BbIABHHYJI ero npaBAHBOCTh B oTo6pa
>KeHMH ,neiicTBMTeJihHOCTH. CH.11a npoH3BeAeHHH He TO.TibKO s TOM, HaCKOJihKO 

rJiy6oKO IlHCaTeJib CMOf npoHHKHYTb B )KH3HH cero,llHH MlIH s11epa' HO 

cyMeJI JIH nHcaTeJih Hal\1eTHTb nepcneKTHBY 6yAy~ero. CBooo,u.a - BOT 

OCHOBHOe YCJIOBHe, KOTOpoe MO>KeT o6ecneqHTb pa3BHTHe JJHTepaTypbl H 

HCKYCCTBa, TBop11ecKHH pocT XYAO:>KHHKa. TiporpeCCHBHOe HCKYCCTBO, CB0-

60,nHoe oT BJiaCTH ,neHer, oTpa>KaID~ee MHTepecbr Hapo,na, cnoco6Ho >KHTb 

BeKa' a HCKYCCTBO' OTpa}KafOmee peaKUHOHHYIO HJ{e0~1JorHIO, o6peqeHO Ha 

He,noJJroBeqHoCTh H BhTMHpaHHe. KpyqKoBCKHH - npoTHBHHK TeopHH 

«HCKYCCTBa )lJI51 HCKYCCTBa». )lJIH Hero HCKYCCTBO H JIHTepaTypa - 3TO 
.!leiicTBeHHoe opy>KHe 6opbOhI H socnHTaHHH Macc. OH BblCTynaeT (cr\'r. cTaTbIO 

«CouHaJlbHaH OCHOBa rrJiarHaTa») npOTHB IlHCaTeJieH, KOTOpbie no,A npe'A-
u 

~110f0M 3aHMCTBOB8HHH TeMbl, ueJIHKOM nepeHOC.HT B CBOH po~taH H3 ;lpyroro 

npoH3Be,!(eHHfl ero co~ep}KaHHe, o6pa3hl w npo6neMhI. Pacc~1aTpHBaH JIHTe

paTypy KaK opyAHe socnHTaHHH Macc, Kpy11KoBCKHH orpol\1Hoe 3HaqeHHe 

npH~aeT aKTyaJihHOCTH CTaBHBillHXCH eJO rrpo6.rreM, ee B03J(eHCTBYIOtneH 
cHJie. OH BhICoKo ou.eHHBaeT (c~1. cTaThlO «Ha perreTHUHH») ,n_eHTeJihHOCTb 

~fOJIOJ{e>KHoro KOJIJieKTHBa B JV\apKOBOH, KOTOpblH o6HOBHJI CBOH penepTyap 

38 ClleT nheC, pelllalOmMx Ba>KHhle npo6JieMbl COBpe~IeHHOCTH. 
Co11HblH' KpacolIHbIH H3blK' 51pKOCTb MbICJIH' TOtIHOCTb Bhlpa>KeHHH' 

MeTKHe caTHpHt1ecKHe Bh1na,Ah1 xapaKTepH3YlOT ny6JIHUMCTHKY KpyqKoBcKoro. 

TIHCaTeJib 6ecnOI.I.\aJl_HO pa3HT CBOHX BparoB OCTpbIM opy>Kwel\1 caTHpbl. 

HanpH~fep, >KeJiaH 60_,1ee y6e)l.HTeJihHO noKa3aTb ttecocTOHTeJihHOCTb cpa
llIHCTCKoH TeopHH o npeeocxo,aCTBe nO.J1bCKOM HaU.HH Ha,il ~pyrHl\iH CJiaBHH

CKHMH HaUHHl\1H' OH npoBO,l(HT napaJIJieJih Me>K,n_y f\1HeHHe:\1 cpaWHCTa 

Kaponbua H MHeHHeM iKHTeJieH: ropoAa l(epHo3H, KOTOphie OhI.riH yBepeHbI, 

lJTO (( ueHTP 3eMJIH H8XO)J_HTCH B HX ropo~e H o603HatJaeT ero >KHpOH.I~OJlh 
B CTOJJOBOH nne6aHa ... »:!1• 

HJIH, no noeo,n_y peaKUI1H aBcTpHHCKoro npaBHTeJibCTBa Ha aaxBaT 

rHTnepoBCKHMH BoAcKaMH AacTpHH, KpyqKoBCKHA 3aMeqaeT: 

«,lla, paJJ-HosemaHHe - ooJibIIJoe )l_OCTH>KeHHe HayKH. BnaroAapH pa.AHO 
Mhl 6hI~TIR CBHAeTeJIHMH TOro, KaK HeKoe o6mecTBO ()\JIH TOllHOCTM '°'o6aBHM -
6yp}Ky33HOe) KaKOH·TO Ky.ribTYPHOH CTpaHhI B TetleHHe 48 qacoB Ha 180° 
H3MeHHJIO CBOfO «HAeHHYIO» OpHeHTalIJ-IID, ~a llTO TaM [ CBOe OTHOllleHHe K 

OCHOBHOI\iY sonpocy CBOero rocy)lapcTBeHHOro cymecTBOBaHHH»22 • 

„--·------
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B noJie 3peHHH nHcaTeJIH na XOAHJIHCb He TOJibKO coJ(ep.iKaHue 1:1 HAeli
HaH HanpasneHHOCTb CTaTeA ~aWHCTCKHX ny6nHUHCTOB H nHCaTeneA, HO H 

~3blK, KOTOpbr~1 OHH 6bJJIH HanHCaHbl. fpy6hie HapymeHHSl HOpM IlOJlbCKOro 

.lHTepaTypHoro H3bIKa OH 3aMe'4aeT H y KapO,JlbU.a ,H y rpaâcKoro. 
Oy6nHUHCTHKa - HpKoe CBH)(eTeJlbCTBO Tex orpoMHbIX C)\BHrOB, KOTO

pble npoH30W • .1IH B TBopqecTBe Kpy1IKOBCKoro B cTopoHy MaTepHaJIHCTHqe
~Koro rv1HponoHHA1aHHH. B csoHX xy,no>KeCTBeHHhIX npoH3Be~eHH51X 3Toro 

:iepRo.l(a e perneHHH npo6neM bi Hapo,na 11 repoH OH nepewarHyJI paMKH 
?\PHTHllecKoro peaJIH3Ma _ B 3T01\tl 3acnyra n H caTe.nSI nepe,n coBpeMeHHOH 
:10.JlbCKOH JIHTepaTypoii. 0,llHaKO, He CJie)\yeT 3a6blBaTh o He){opa6oTKax B 

~~YAO>KeCTBeHHOM MeTO)(e IlHCaTeJIH' o 3a6JI)'>K)l.eHHHX, CBOHCTBeHHblX eMy B 

;'ellleHHH HeK0Toph1x 3CTeTHqecKHX H noJIHTHtiecKHX npooneM. B ycnoBHHX 
·-paWHCTCKoro pe>KHMa nHCaTeJib He ace Mor CTOHSITb rrpaBH.fihHO H' CJieAOBa

-:-e.lbHO, He Bcer)\a npaBH:.ilbHO peWHTb nocTaBJieHHYIO 3aAaqy. 3rHM, HanpH
\tep, cneii.yeT o6'hHCHHTb ero HenpaBHJlbHblH B3r JIH1" Ha poMaHTHqecKylO 

.!033Hl0 XIX BeKa H soccTaHHe 1830-31 ro~oB s ero CTaTbe «B 3aW.HTV 
·-Kop~HaHa H XaMa». „ 

H B ny6JIHUHCTHKe, H B xy~o>KeCTBeHHOI\f TBopqecTBe B 30-e ro)lbI 

l\pyttKOBCKHH BCe >Ke OCTa.HCH BepHbIM CBOeMy npHHUHny TIHCaTb npaBAHBO, 

oro6pa>KaTh THilHllHble 51BJieHHH ,neliCTBRTe.r1bHOCTH c n03HllHH !\olaTep11a.:1H-
„ 

~THQeCKOH 3CTeTHKH. 
CTocJieBOeHHOe TBOplleCTBO OHCaTe„'lH - HaH.i1YtIWee ÂOKa3aTeJlbCTBO ero 

u 

3~pHOCTH npo.neTapCKOH JIHTepaType' ee peaJIH3MY H peeo.,'IIOUBOHHblftl 

HJ.eaJiaM. 
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P. I,. Panaiteseu 

LES CHRONI QUES Sl„AVES DE ~IOLDAVIE ... ~U XVe. SIECLf.: 

l ~T'l{0J.)l 1Cl' lt>~ 

La litterature slavo-rou1nainc c'est-ă-dire la littcralure en langue slave 
moyen bulgare, avec, pour la Moldavie, des influences russes occidentales, 
ecrite pour des roumains et en grande partie par des roun1ains, en tant quc 
langue officielle de l'etat, de l'eglise et de la litterature savante, constitue un 
pheno1nene assez rare et passable1nent curieux. I„a profondc influencc slave 
exercee sur Ies roumains au cours de la prcn1ie~e periode de l'cpoque feodale 
se manifeste non seulement par la circulation et la prise de copies des produits 
de la litterature slave de Bulgarie, de Russie et de Serbie â l'interieur des etats 
roumains, ou se forme une ecole calligraphique slavo-roun1aine d'un caractere 
special, mais aussi par des reuvres originales en langue slave dues a des rou1nains. 
Parmi celles-ci Ies chroniques slaves de Moldavie du XV-e siecle meritent une 
attention particuliere. Quoique la litterature historique en langue slave persiste 
dans Ies etats roumains jusqu,â la seconde n1oitie du XVIe siccle, les chroniques 
du siecle precedent nous retiendront d'avantage parce qu'elles constituent Ies 
premiers commencements de la litterature historiques feodale en langue slave 
chez Ies roumains et qu'elles ne fournissent pas seulement de precieuses infor
mations historiques, mais eclairent en meme temps Ies historiens sur Ies idees 
maîtresses de la politique du temps, si pcu connues par d'autres sourccs. 

L•Jnstitut d'Histoire de I' Academie de la Rrpublique Populaire Roumaine 
prepare une edition complete des chroniques slavo-roumaines de Moldavîe 
et de Valachie du XV-c et XVI e siecles, dont la neccssite s'est fait sentir du fait 
que les _ anciennes editions, aujourd'hui epuisees, contenaient un nombre de 
fautes de traductions, de dates erronces et d'interpretations hâtives des faits 
signales dans Ies notes 1• A la ·veille de l'apparition de cette importante collec
tion de sources historiques, un nouveau jugen1ent critique des chroniques slaves 
de Molda·vie, limite quant â present au quinzieme siccle, s'i1npose necessairement. 

Les chroniques slaves de Moldavie publiccs et connues jusqu'ici sont Ies sui
vantes: «La chronique de inonastcre de Bistri{.a » (1nanuscrit sla\re de la Biblio-

1 Acadc1nie de la Repnbllque Populaire Rou1n~ine-Institut d'hisloire, Cronicele sla110-
1·01nine din „lloldoz'a şi 1,ara Jlominească in secol,~lc Xv· -X V I. redacteur responsable P. P. Pa· 
naitescu. 
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theque de r~~cade1nie de la Republique Populaire 1~ou1naine no. 649), celle 
dite de Poutna, dont on connait deux versions diff ercntcs (la pre1niere copiee 
par le sla,riste roumain I. Bogdan sur le n1anuscrit de l' 1\caden1ie theologique 
de Kiev no. 116, la seconde se trouvant aujourd'hui a la Bibliotheque V„ I. 
Lenin, antrcfois a la Bibliotheque Imperiale de Saint Pctersbourg, sous la cote 
X\rII/B) . .t\. cote de ces chroniques du XV-e siecle destinees aux n1oldaves, on 
connait encore trois adaptations executees en }loldavie â l'usage de retranger, 
a savoir: la chronique appellii,e «Moldavo-russe», annexe de la chronique russe 
\ 7oskresenskaia Letopîs - « la chronique ~loldavo-polonaise», figurant l~Il 
trois n1a nuscrits, a ppartenant tous a des bibliotheques polo naiscs, et «la chro
nique Moldavo-alle1nande>}, ecrite en vieil alle1nand, inais en se fondant sur 
Ies chroniques moldaves en langue sla,re (manuscrit actuellen1ent a Milnich). 
Pour le XV-Ie siecle nous connaissons trois cl1roniques slaves en l\tloldavie. 
dont les auteurs sont l'eveque de Roman, Macarios, l'higou1nene. de Capriana, 
Euthyn1e, et le n1oine Azarie. Leurs textes se trouvent dans Ies deux 1nanuscrit8 
des bibliotheques sovietiques cites plus haut, qui coinpre.nnent aussi les deux 
versions des annales du monastere de Poutna~. 

Dans l'etude presente nous ne nous occuperons que des chroniques slaves de 
~loldavie du XVe sicclc et seulement de celles â rusage des moldaves, les trois 
\·ersio ns ecrites pour l' etranger ne nous serviro n t que de. 1na tt\riel co n1 para tif. 

Dans l'Union Sovietique on est arrive depuis longt.e.rnps an re.exa1nen des 
;.-hroniques n1edievales russes, du point de vue de leur dependanc..:e du stade 
d~evolution de la societe feodale conten1poraine. Le ··vohiine de D. S. Lihacev: 
Les annales russes ei leur importance historico-culturelle, ainsi que J a pren1icre 
partie du livre de V.1". Paşulo: Et11des surf hi..;;toire de la Russie Galicio-Volhy
:iienne3J Oflt pose le.s bHSPS de l' e.tude n1ethodique 1narxiste de )a litterature 

2 Les editions publices jusqu'ici sont Ies suivantes: l. B o g d a n r·echile cronici 
:nvldoveneşli plnâ la Ureche„ Bncarcst 1891, (comprenant la ehronique de Poutna, celle 
:noldavo-polonaise et inoldavo-russe, celle ele l\1acarios et. d,r..=ut.hyn1e). ldern, Cronici inedite 
~tingătoo.re de istoria rom în ilor, Bu care st 18B5, ( chroniqne dit.e du n101ul st ere de Bistriţa~ 
-:hroniqucs n10Idavo-polonaise, Inoldavo-serhc: cctte derniere adaplce d'apres Ies chroniques 
~-erbes): Lelopiselul llli „4.zarie, dans les l\Ie1noires de l' Academie 1loun1ainc, section historiqut·~ 
,~rie II, tome XXXI 1909, (co1nprend Ies chroniques de Pontna, de ~Iacarios ct d, Azarie); 
!I OilH.Oe co6p anue p yccKux .11emonuceu, ·v I I, Saint Petershourg 1856, p. 256 -259 ; 
. .\ . .J a ci 1n ir s k ii, CllaBRHO-M.oAaaecKaR ,,11,e1nonuc AtOH.axa A3apue, dans « Izvesliia otdel. 
Russkago iazyka i slovesnosti 1\kad. Nauk !), XIII!' 1908 - .1. p„ 2~ -80, tirage a part, Saint 
P~tersbourg 1900. (Chroniquc d' _i\ zarie) I{. C. \V o j c i c k i, B ibli oleka starozyfn yclr pisa1·z u 
P')/skic/1„ \TJ, \:-arsovic 184,1, I I. ed. 1854, (Chronique inoidavo-polonaise): H. P. Ha s de u: 
A.rhiva istorică a rominilor, I I I. 13ucarest 1867, p. 5--34 (Chronique inoldavo-polonaise): 
o. G (} r k n' Kron ika czasow Slef unu lr ielkiefJO n1oldalVSkiego cd. Polska Akade1nja 
C1niejetnosci, Cracovie- 1931 (Chronique n1oldavo··allen1ande) ldcrn Cronica epocii lui .5tefan 
l„~l ~"Vlflre, dans la Rihliothequc de la Revue I-Iistorique rounu1inc I, Bncarest 1 ~37 (Chronique 
!11olda vo-allcman de), I. C.. C h i ţ i ni i a, Cronica lui Şie/an cel .!11 are, vers lunea germa1ic'i 
·.L lui Schedel, dans la collection: Texte „ de Jiteratură ron1îneasc~ no. 3, Bucares t, 1942 
~ Chronic1ue moldavo-allemande) Eclition co1nplete de I' Institut el' Histoire de r Acacle1nie de 
Ia Republique Populairc l-{oun1ainc citee rlans Ja note precedente, actuellemcnt en cours de 
;:>reparation. Nos citations de textes sont faitcs d'aprcs les lt:~ons et versions de cette 
.jernierc edi tion, a vcc J'indication de l' endroi t respectif ou îl s SP lrou ven t dn ns Ies cdi tions 
;.ubliees jusqu 'ici. 

3 D. S. L i ha ce v PyccKue .1zemonucu u ux Ky.:ibmypH.o uctnopullecKoe 3Hatlenue, 
-'1oscou-Leningrad 1947, 499 pages: 'l. T. Pa şut. o, Qq.epKU no ucmopuu f aAUtţlCO
Bo.llblHCK.OU Pycu 1 :iVloscou-Leningr<ld, 1950. 

~ ;.„ 
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chronographiquc. Le resultal de ces etudes peut se resun1er dans la conclusion 
que toutes Ies chroniques russes du Xllle au quinzieme siecles, sauf celles des 
villes, representant le point de ·vue des cnezes et des «grands cnezes» russes 
dans la periode ou la inonarchie feodale renforce son pouvoir dans sa Iutte 
avec les tendances particularis~ es de la noblesse proprietaire de «votchinat. 
Ces cl1roniques sont une arme, aussi bien qu'un elen1ent de propagande, desti
nees â consolider l'autorite des grands cnezes opposes au morcelle1nent feodal 
1r1aintenu par la classe des boiars. 

Une partie de l'ancienne historiographie rou1naine, et specialen1ent Ies 11isto
rie_ns I. Bogdan et N. Iorga, consideraient les ancienncs chroniqucs 1noldaves 
du XVe siecle comme ayant etc ecrites dans des monasteres, donc dans un milieu 
isole de la societe, par Ies moines ne pouvant avoir aucun contact avec Ies 
convulsions sociales et politiques agitant le pays. Ces historiens n·expliquaient 
nullement la nece.ssil{~ pour la societe de l'apparition de tcls ouvrages, adoptant 
ainsi un poinl de vuc contraire â la methode 1narxiste, qui voit dans la pro
duction litteraire un echo des conditions ou des 111ouven1ents sociaux. 

11 est donc necessaire aujourd'hui, â. la veille de la reedition complete des 
anciennes chroniques slavo-roumaines, de Ies reexaminier taht du point de vut~ 
des textes litteraircs slaves leur ayant servi de 1nodeles, con1me aussi des· circon
stances dans lcsquelles elles furcnt ccrites ct des besoins auxquels elles repon
daient en rapport a\1ec le stade d'evolution de Ja socicte feodale de notre pays. 
Nous ne pouvons plus ad1ncttre aujourd'hui que la grantle tour1nente de luttes 
et de suffrances du peuple roumain de ~loldavie, lutte pour l'independancc 
contre Jes turcs et la lutte du prince contre Ies grands feodaux pour l'unification 
interieure du pays, n'ait eveille nul echo litteraire au sein de la societe, en· 
dehors des monasteres perdus dans Ies montagnes, ou Ies nou·velles du mondc 
ne penetraient qu'affaiblies et tronquees. 

HlS1"0RIOGl"lAPHIE Cflf{ONOGltAPHlQCJE Of~ MOLl)A.\'lE DANS LE C.i\.l)HE 
014: L'HISTORIOGRAPHIE SLA \rE. 

La critique historique de Roumanie d'avant 1944 estimait que Ies chro
niques moldaves du XV-e siecle, quoique ecrites dans la meme langue que Ies 
chroniques slaves de Russie, de Bulgaric et de Serbic, sont nees isolement 
sans aucun rapport avec celles-ci, en d'autres termes elle n'arrivait pas a in
tegrer Ies origines de l'historiograpbie slavo-1noldave dans le courant general 
du developpement de l'historiographie en langue slave. 

D'apres ces 11istoriens Ies chroniques 1noldaves Ies plus anciennes ecrites 
sur Ic territoire de la Moldavie deriveraient du dcveloppement des obituaires 
des monasteres, sur lesquels etaient notes le~ no ms des princes f ondateurs et 
des membres de leurs fa1nilles pour Ies recommander aux prieres proferees 
journellemcnt devant l'autel. On avait eu specialement en vue le plus ancien 
obituaire en langue slave, celui du n1onastere de Bistriţa '· Unc simple compa-

' D. P. Bogdan, l'on1elnicul 11iănuslirii Bislri/u, Bucarcsl 1U4l. 1•our Jcs opinion~ 
des hlstoriens cites sur I' origine des chroniques moldaves cens~s <levier des obitualres cf. I. 
Bogdan dans ses introductions aux editlons cltees pJus haut dans unc note pr6cedente, et 
N. Iorga, Istoria literaturii romlneşti, l, 11-eme edition, Bucarest 1925, p. 125-131. 
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raison de cet obituaire avcc le texte des chroniques tncnlionnant ces memes 
princes, n1ontre claire1nent qu'il ne pouvait etre ni le inodele, ni la source des 
plus anciennes chroniques de Moldavie. Ainsi sur l'obituaire de Bistriţa ne 
figurent point Ies noms des voe,rodes de Moldavie: Dragoş, Sas et Ciubăr, des 
princesses Neacşa et Marina, Ies epouses d' Alexandre le Bon (1400-1432), qui 
se retrouvent dans la chronique 5 . En echangc, ccttc meme chronique dans ses 
deux variantes, tant sa forme plus ancienne connuc sou~ la denomination de 
chronique de Bistriţa, lui venant de ses editeurs, que sa \."ariante plus recente 
connue sous Ie nom de chronique de Poutna, garde le silence sur Anastasie, 
la inerc d' Alexandre le Bon, sur le voevode Costea et sur d'autres no1ns figurant 
dans l,obituaire de Bistriţa. Mais on ne peut admettre ni meme en principe 
qu'un obituaire de monastere, il n'in1porte lequel, ait pu servir de. source et de 
1nodcle aux anciennes chroniques. Les chroniques ou annalcs, con1n1e le prouve 
leur no1n (letopis - la notation des ans) s'occupent du passage des ans, donc 
de chronologie, et c'est justement cet e.Jement essentiel - la chronologie - qui 
1nanque aux obituaires, lesquels sont des listes de noms devant etre prononces 
devant l'autel, sans souci du temps ou leurs possesseurs ont vecu, sans aucune 
date, et souvent disposes dans un ordre qui ne tient aucun compte de lcur 
a nciennete. 

Une autre opinion sur l,origine de l'historiographie moldave en langue slave 
est celle de V. Grecu, attribuant comme modele des anciennes chroniques molda
ves Ies abreges des chroniques byzantincs connus sur le nom de Chronogra
phika Sintoma. Mais d'emblee nous ne pouvons admettre pour Ies chroniques 
1noldaves en langue slave une origine byzantine, quand nous savons que, bien 
avant l'apparition des clironiques moldaves, l'historiographie slave s'etait 
devcloppec depuis plusieurs siecles chez les bulgares, Ies serbes et les russes, 
avec lesquels Ies moldaves - ecrivant, comn1e on sait, cn langue sla·ve --- entre
tenaient des rapports culturels depuis longtemps, Les textes connus son le non1 
de Chronographika Sintoma ne sont que des rcsumes beaucoup posterieurs 
aux evenernents notes, sans date precise des jours et des mois, entiere-
1nent differents des chronîques moldaves en langue slave 6. 

Pour notre part nous croyons que les auteurs des chroniques 1noldaves 
ont travaille ayant sous Ies yeux des chroniques redigees dans la meme langue 
que ceJle qu'ils ecrivaient et connues en une forme moins serree, comportant 
beaucoup de details, de sorte que l'oeuvre des chroniqucurs moldaves est une 
abreviation des n1odeles plus ctenducs des pays slaves et non une amplificatio.n 
des breves chroniques b:yzantines. En effet, de semblables chroniques slaves 
plus etendues circulaient et etaient recopiees dans Ies pays roumains par Ies 
scribes des chancelleries. Ainsi le 1nanuscrit sla·ve no. 320 de ]a Bibli.otht~que 
de I' Academie de la Republique Populaire Roumainc contient la chroniquc 
byzantine de Georges A1uartolos (IX~me siecle) traduite e.n langue slaye sous 
la forn1e d,un manuscrit portant le titre d,un voevode Pierre de Valachie. Cette 
meme chronique dans une version de ·Moldavie enfermee dans le. n1anuscrit 
slave no. 321 de cette meme bibliotheque, porte la signature d'un boiar Stan 

5 I. B o g d a n, Cronice inedite, p. 35-36. 
6 C f. \r. G re cu, Originea c1·onicelor romfneşti dans le Yolumc e Omagiu tui ·Blauu ,). 

Buca rest, 1927, p. 217-223. 
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ex grand postelnic 7. "fous Ies 1nanuscrits citcs plus haut renfer·1nant. Ies Lextes 
des c hroniqucs slaves de l\loldavie, contiennent egalement sur leurs · pa.gcs des 
.copies des chronograpl1es univcrse.ls slaves ott des chroniques bulgares et ser
bes ecrites par ce.s 1nen1es copistes. l~e manuscrit no. 649 de l'Acadc1nie de la 
Republique Populairc Rou1nainc contenant la chronique de la l\1oldavie et 
denommee par l'editeur Chronique de Bistriţa, renferme entre scs pages aussi 
une copie de la chronique slave (en langue filO)'en bulgare) de c:onstantin Mana
sses, tandis que. Ies codex de Kie·v et de Leningrad contenant Ies rleux version~ 
de la chronique de Poutna rcnfer1nent egalement une cl1roniqu<) bulgarP du 
xvcine siecle, des annales serbes et un chronographe. universcl 3• 

De la comparaison des chronique slaves du XVen1e sieclc de lVIoldHvic avec 
ces textes ii ressort clairement que ceux-ci leur ont servi de 1nodelc . .t\insi le 
titre de la chronique de Poutna est: Bre/ recit touchant ies princes de 1\t1oldatJiet 
cependant que le titre des chroniques serbes est: Bre/ recit loucllant Les princes 
de ~C)erbie 9, tandis que la chronique slave de Georges ..t\inartolos est intitulee: 
Bre/ Tl~cit des choses adve11ues depuis '"4.da1n jusqu, aujourd' hui 10. D'autrc part 
dans la cl1ronique dite. de Bistriţ.a se trouve un sous-titre: Les tzars de Mol
da,1ie 11• et dans le texte le prince de l\'1olda vie est a ppelle tzar. Or Ies VOC\70-
des de ~loldavie n'ont jamais songe â s'intituler tzars, c'est â dire en1pereurs 
Le scribe a du â cou p sur a voir sous le.s yeux une chronique dans laquelle Ies 
1nonarques rl~ .Byzance, de .non1e ou d'aille.urs t~taient designes sous ce norn 
de tzars. lJn texte d'annales serbes porte egalen1ent le titre l)' „i\nnales des tzars 
serbes 12• Unc troisie1ne preuve du fait que l'origine des annales n1oldaves se 
trou,rc dans l'imitation de historiographie slav·e rL'.side dans l'ordre de. l'expose 
de la chroniquc ditc de Bistriţa. Avant de parler du regne d'.A.lcxandre. le Bon 
et de ses fils appartenant a la pren1iere inoitie du X\7eme siecle, le chroniqueur 
abandonnant l'expose chrono.logique des evenements, se borne a cnumcrer 
les fils du pr.ince avec leurs n1eres, le urs fem1nes et le urs enfants la. Ce carac
tere genealogique. et non point cl1ronologique d'un partie de la chronique, qui 
gardc pourtant sa forme chronographique 3Vl'C son groupement d'apri1,s Ies 
tlat.es de l'annee du 1nois et des jours, eorrespond anx « Rodoslo''ies » serbes 
oii l'on expose la genealogie de la fan1ille regnante, la vie des fils du prince, 
suivie par renun1eration des fcrnrnes et des enfants el. de tous Ies descendants 14. 

La genese des chroniques contenant l'histoirc de la l\1oldavie peut etre 
retracee grâce. au st.ade intern1e.diaire de certaines chroniques slaves d'histoire 
ge.nerale copiees en M'lldavie et enrichies de passage.s touchant l'histoire. n1ol
dave sous forme d'interpollations isolees. Telle est par exemple la chronique 
« serbo-moldave » du monastere de Neamţ. qui est une r.hroniqu.t"\ universelle. 
--------··-----

1 P. P. pa 11 ai t c s l' u, GutalO[llll lllallllSCriselor .~la11e de la BibJiothe(1ue fi() r .-\caden1it
de Ja Republlc1ue Populai.re Roumainc). (sous prcsse). 

8 Pour la description detaillce des ces 1nanus(·1·its <·f. l. Bogdan dans ses introdnctions 
aux editions citces plus bau t des chroniques n10Jdaves. 

9 Cf. L. St o J a n o v i c, Cmapu cpncKu poiJocAosu. u ;iemonucu, SL I<.arlovit.:1.„ 
1 H27, p. 3. 

lf>O 

10 ~Ianuscril slave de r .'\caclemie de la Itepuhlique Populaire Rou nu1inr no. :i20. 
11 I. H o g d a n, l'eclrile cronice p. 35. 
12 I.. S l o j a 11 o v ic, ounr. cite, p. 177 - ·1 HO. 
13 1. B o g d a n, OUIJT cite, p. 35-36. 
u. I S t . · . ' ·1,J. 1 r.: ( -· . . o 1 a n o \ 1 c„ ou11r. ci c, p. -- ,),t. 
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dans laquelle se trouvent intercalees des passages touchant l'histoire moldave 15• 

A notre avis, au com1nence.1nent Ies scribes aJ'ant a copier un nombre de chro
niques slaves a l'usage des lecteurs de l\{Jlda,rie et de v.,.alachie connaissant 
cette langue, ont insere aux dates respectives des faits de l'histoire de leur pays. 
Y...lais lorsque le developpen1ent de la socicte a i111pose au molda·ves le devoir 
d'ecrire Ieur histoire, les chroniqueurs onL extrait Ies nouvelles interessant l'his
toirc roumainc qui se trouvaient intercale.es dans Jes annales slaves universelles 
leur ayant servi de mode1es, ajoutant a leur suite des informations locales con
ten1poraines. Ceci explique la raison pour laquelle l 'information historique 
touchant Ies debuts de l'histoire 1noldave du XIV~me sieclr et des annees 
suîvantes, a un caractere si fragmentairc. 

Miis aussi au XVIe1nc siecle Ies chroniqueurs n1oldaves de langue slave 
ont garde le contact avec l'historiograpl1ie des pays slaves: ainsi Macarios, 
Euthyme et Azarie, chroniqueurs n10Idavcs du ·xv1enie siecle, ont pris co1nme 
modele stylistique la chronique en langue in.oyen bulgare de Manasses 16• 

On peut done conclurc que du point de vue litteraire l'historiographie 
roumaine derive des chroniques medievales des pays slaves voisins, ct fait 
partie ă ses dcbuts de l'historiographie slave. 

L:\ CHRONI QlJE DES \.()J~VOl>ES r.tOLIJ.A VES A Li X\1eme S ll~:CLE. 

Pour arriver â deter1niner l'endroit et l'epoque oi1 ful: ecrite la plus ancienne 
chronique de Moldavie, ainsi que le milieu social et politique dans lequel elle 
fut redigee, ii faut tout d'abord etablir avec precision le.s re.lations existant 
entre Ies cinq chroniques contenant l'histoire de la Moldavie au xvcme siecle. 
La plupart des historiens Ies considerent comme des ecrits independants, mais 
d'autres au contraire soup~onnent l'existence d,une chronique dont derive
raient toutes Ies variantes 17. 

La methode susceptible de donner des resultats dans la recherche dtt la 
filiation entre Ies chroniques inoldaves en Iangue slave du xvemo siecle, ne 
consiste pas, bien entendu, dans la comparaison du fonds comn1un, mais dans 
celle de leurs differentes for1nes d'expression. Si I'on compare le texte de la 
chronique dite de Bistriţa avec celui des deux versions de celle de Poutna, on 
constate que Ies memes faits sont racontes dans des termes et des expressions 
identiques dans Ies deu X chroniques. Deva nt cette identite repete.e de la forn1e. 

15 I. li o g d a u, Cronice inedite p. ~~1-102. 
1s I. Bogdan, dans Ies introducllons des edittons citec~. 
17 Pour la these de l'existenr.e de deux chroniques indepenrlu11tcs, t·f. l. Y l a d e s c u, 

Isr..•oarele istoriei romtneşli Ilucarest 1925, p. 99, I. D o g d a n, Cro11ir.e inedite p. 
15-17, A„ I a t s i mir s k ii Die ălleslen slauischcn Chronikr.n 1noldac1ische11 l.lrsprung.I), dans 
~·· A.rcbiv fur slavische Philologie •> XXX, 1 H09~ p. 481.-532, N. lor g a, Istoria literaturii 
romineştl II ed. Bucarest 1925 I, p. 126-131. Pour celle de rexistcncc d'un original con1-
:nun, c.C. St. O r ă ş a n u, CeL>a de.~pre cronicele Moldor>ei, dans Jes «Convorbiri literare i> 

XXX, 1897, p. 658, I. l\-1 i ne a, LetlJpise/ele moldoveneşti scrise slcn1oneşle„ dans 6 Cercetări 
Istorice „ l, p. 27, (). G or k a, Kronika czas6w Sie.pana lVielkiego, Cracovie 1931, p. 75. 
G. Pascu Die An/ănge der rumănischen Gesc/1ic/1tsschreibung dans Ies • SUd Ost Forschun· 
~en• III --..:::1939,> p. 699~ N. Cart oja n, Istoria literaturii rnmi11e l'echi. I. p. 33-3~). 
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les differences du fond representant dt~s additions ou des suppressions post.c
rieures au texte original co1nmun. 

En voici quelques exemples, couune celui sur la conquete de Chilia par 
Etienne le Grand (1465). <c En l'an 6973, au n1ois de Janvicr, le 23-cme jour~ 
un jeudi â la 1ninuit, le voevode Etienne est ·venu a Chilia et a investi la 
place et a pass(~ ici le jeudi en paix, mais vendrcdi au matin ii a attaquc 
et a commencc a forcer la place forte de Chilia ». (texte pareil dans Ies deux 
chroniques). Memc observation pour la lutte d'Etienne le Grand avec les 
turcs en 1475 a ""'aslui; <t II y eut guerre ă \raslui avec Ies forces turques, et 
le voevode Etienne demeura vaniqucur par la grâce du Dieu ... et lors peri
rent grande foule de gens sans nombre, et furent pris vivants en grand 
nombre, des gens sans non1bre qui furent occis de meme, et n'en fut laisse 
vivant qu'un seul, le fils de Sac Bassa. Et leurs etendars avec leurs grands 
sceptres furent pris 18». II est evident que l'existence de passages ident.iques 
ayant une telle etenduc indîque l'existcnce d,un prototype commun, d'autant 
plus que de tels passages surgissent dans toutcs Ies parties de la chroniqul). 
Seuls des historiens travaillant sur des traductions roumaines successives 
et differentes, effectues par Ies di\1e.rs editcurs des textes, et non sur }'original 
men1e en langue sla·ve, ont pu manquer de s'aperce~"oir de l'identite d'expres
sions pour un meme fait de toutes Ies chroniques moldaves en langue slave 
datant du xvemc siec)e, ou relatant des evenements de ce siecle. 

Pourtant de sensibles differences de fond entre ll'S deux chroniques (de 
Bistriţa et de Poutna) montrent qu'elles ne sont pas deux copies d'un men1~ 
original, avec certaines modifications inherentes aux copistes, mais l'une de 
ces chroniques (celle de Poutna) est un remanie1nent tardif, tandis que l'autrt"· 
(celle de Bistriţa) ne s'eloigne pas du texte pri1nitif. La chronique de Poutna 
est un remaniement du xv1~me siecle du prototype des chroniques 1noldaves 
en langue slave du XV~1ne siecle. Elle contient des allusions â des evenements 
ulterieurs, contemporains â l'auteur du re1naniement. Ainsi Etienne le Grant! 
fut proclame voevode de Moldavie (en 1457) «dans cet endroit qui se nom1nt" 
Direptate, (la justice) jusqu'a ce jour 19 » inarquant donc qu'il s'agit d'un fait 
reculc dans le temps. Dans cctte ineme chronique, apres la luttc de Baia 
(1467), Etienne se reconcilliant avec l\[athyas Corvin de Hongrie obtient de 
lui les places fortes de Cicei et Cetatea de Balta (Kilkullovar) <c telles qu'elles 
de1neurent jusqu'â ce jour »20 • Dans la chronique celte nouvelle suit im1nedia-

---·· ·-·---
18 \ 7oict le texte sur Chilia de la chrouique <lite de Bistriţa, avec Ies variantes formelJes 

de la chronique de Poutna renducs entrc parcnth~scs. I. B o g d a n, Cronice inedite p. 37 el -
du n1eme, Letopiseţul lui Azurie p. 14 i. n&• A-kT~ Y.sa,or A\tC"~· l'otS4PJ4 Kr' ··~ 1u1·s1jlTOK~ 
•~ noA511011.1tt, si.HH~1 C-ra;fw\Hh. 1011COA.4 Ki.. KiAiH H "''c"A' rp.lAh. <rP•>." H wt;e.t.A• 1ro P. H no~ -
GHCTia. T8 Bâ 'llTllj)TOK9'. MHPHO ; " l'll RMTOKI\ „tlHO 69\tJHUI• H Ha 114mA P84TH rj14,\9'. Kl.AIHCKH <KIAÎIO p. >. "· 
Le second texte su1· Ja bataille de Vaslui, toujours d'apr~s la cbroniquc dltc de Bistriţa avec 
Jes variantes de la chroni<1ue de Poutna rendues cutre parenthcses: 1. B o g d h n, Cronice 
inedite I. p. 40, „GliJCT GOH 114 &4CAOîll ci. Cffj\al.r\\H rrrj).:.i,\\H H K"ll;t,\\O:ta Gi·•f.tH~ BOEASO,\.t TOr.\ei. 

<omet P> Go>t;iuo ,\\H"OCTi"'··. li n.iA('W4 T~r A4 a.ia 'IHCA~ ,\\Ho:1ucTa~ A\Hor\l H ~>:"llUHH GWWA „:H&H 

1113 •ucA• MHorH, HW.t 11 not"'IUIH ShlmA. 06'Klf < ROCl.\!C~ HXh. P >. H.& <o inel. P> i·•K·"~ •AHH.aro oc91·-.t· 
aHw• a;uu, CHH4 CA~ 11..m" (&4W.t P). H CT kroa1 HX"' H ca k1AHKHMll ~KHnTPH R1.3A.TH &MW~„ 
( l"ll .3A.rU& H ,\\ p >. " 
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19 I. Bogdan, Letopist/ul lui .A:a„ie, p. 147. 
20 Ibide111, p. 148. 
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teinent Ia mention de la bataille de Baia, cc qui de1nontre que le scribe ne 
connaissait pas la date de l'obtention de ces places qui eut lieu en realite 
ă la suite de l'arbitrage papal sur la vassalite de la Moldavie a la Hongrie, 
de l'annee, 1489, erreur de date que n'aurait pu commettre un contemporain 21• 

Dans cette ineme cl1ronique de. Poutna, vers la fin du re.gne de Pierre „.\ron. 
le chroniqueur ajoute: « et apres quelque temps le voevode Etienne lui trancha 
la t~te 22» inention sans precision chrono1ogique, car Pierre Aron vecut encore. 
jusqu'en 146923. 

Ces erreurs et inexactitudes chronologiques sont toutes absentes de la 
chronique dite de Bistriţa. Ainsi donc la chronique de Poutna est un rema
niement tardif, datant probablement du premier regne de Pierre Rareş (1527-
1538), ava1rt la perte des places fortes de Tran~ylvanie citees plus haut. 

La cl1ronique de Poutna a une suite qui 1a mene jusqu'e.n 1528, tandis 
que celle dite de Bistriţa s'acheve a la mort d'Etienne le Grand, car la rela
tion de la gt.1erre entre Bogdan III de lfoldavie et Radu le Grand de Valachic 
t>n 1507 est une addition posterieure au texte de la Chronique de Bistriţa 24• 

II faut observer egalement quc l,(.~veque Macarios, le contiuateur officiel 
ăll xv1eme siecle des chroniques moldaves en langue slave du xveme siecle, 
reprend le fii de la chronique a partir de Ja mort d'Etienne le Grand (1504) 
c' est a dire a partir du inoment ou s'acheve Ia chroniquc de Bistriţa 25 • Ainsi 
donc cette cl1ronique de Bistriţa represente. la plus a·ncienne forme connue, 
tandis que celle de Poutna n'est dans ses deux versions qu'un texte remanit:, 
au debut du xv1emc siecle. 

Quant aux trois versions des chroniques n1oldaves ~11 la11gue -slave du 
xveme siecle â l'usage de l'etranger, on constate de toute evidence la 
similitude et la dependance de la cl1ronique moldavo-polonaise a la chronique 
de Poutna. Elle contient Ies deux mentions anachroniques de cctte memt.„ 
ehronique de Poutna touchant l'obtention des places de Cicei et Cetatea de_ 
Baltă en 1467 et l'execution de Pierre Aron en 1457 26 ainsi qu'une serie d,ex
pressions co1n1nunes a la seule chronique de Poutna. 

De me1ne la chronique moldavo-russe a des rapports evidents avec men1c 
texte remanie qu'est la chronique de Poutna, contenant la mention du supplice 
de Pierre Aron en 1457, ainsi que d'autres passages qui ne figurent que dans 
la chronique de Poutna 21. Par contre, ainsi qu'il ressort â premiere vue de 
la co1nparaison des textes, et con1me l'a demontre la ininutieuse analyse de 
O. G6rka qui l'a {>ditee, la chronique n1oldavo-allemande est un remaniement. 
d'un texte d'annales rnoldaves en langue slave se raprochanL tltt texte design(~ 
par son editeur ou le non1 de chronique de Bistriţa 28 . 

En conclusion, toutes Ies cl1roniques inoldaves traitant des evenen1ents 
du xveme siecle derivent d'un prototype con1mun que nous appellerons: 

---------
21 V. I\i o t. o g n a, Cetatea C icei ului sub slăpi11irea 1l1 oldovei, Dej, 1 927, p. 18 - ~7. 
22 I. B o g d a n, Lelopise/ul lui .Azarie, l'· l ·17. 
23 I. Urs ·u, Ştefan cel Mare, Bucarest, 1925, p. 61 - 62. 
2' I. B o g da n, Cronice inedite, p. 48. 
2~ Idem, l~elopiseful lui Azarie, p. 152. 
21 Idem, Cronice inedite, p. 121-122. 
21 Idem, Vechile cronice, p. 189. 
21 O. G 6 r k a, ouvr cite. p. 58-75 
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La chronique des prirzces de 1'vf oldavie du X yernc sie,·le. l ... a forn1c le plus rappro
chee de ce prototype, dont on a connaissance jusqu,ă' presenl, est celle de 
la chronique dite de Bistriţa, tandis quc· toutes Ies autres annales apparen
tees n'cn sont que des remanic1ncnts plus ou inoins tardifs. Donc l'etude sur 
le Jieu d'origine et la date d'elaboration de la chronique des princes 1noldaves 
-du xveme sie.ele doit prendre son point d~ depart de l'analyse. de la chronique 
di te « du 111onas ti~ re..· de Bist.ri ta » . • 

L.:\ Cl-l.H()N l ().l =E 1)1·: J..„.\ C:(>Ll~ I >'E'J'JEN1'J:.; Lr: <.~HANI>. 

De ranal)'Se intrinscquc de la chronique dite du 111onastere de Bistriţa 
rt'snlLe d'emblt~e un fait precis: en aucun cas cette chronique ou variante 
de la chronique initiale n'a etc ecrile au inonastere de Bistriţa. Nous avons 
de.inontre que les inf or1nations de la chroniquc ditc « de Bistriţa » ne concor
dent nulle1nent avec l'obituaire de Bistriţa, compost~ dans ce men1e monastere. 
D'un autre C<)te rauteur de la chroniquc dite « de Bistriţa >) ignore le nom 
de la princesse Anne, l'une des epouses d'Alexandre le Bon, quoiqu'il nom1ne 
ses aulres fen1n1es et pourtant sa tombe se trouve aujourd'hui encore â ce 
1nen1e inonastere de Bistrita29• l\i1eme l'annce de la mort d' .t\lexandre le Bon 

' figurant dans ces a11nales (1434 au lien de 11132) est erronnee, e.rreur d'autant 
plus curieuse que cette date de·vait se trouver sans cesse sous Ies yeux de 
tous Ies rnoincs de Bistriţa, etant gravee sur la pierre tombale du prince ens~
veli juste1nent dans ce me1nc monastere30. Comn1e le texte de la chronique 
dans la version dite a tort «de Bistriţa » ne se rattache par aucune de ses 
n1cntions ă. l'cxistence. d'un convent quelconque, il faut admcttre que la redac
tio11 de l'ancien protot)rpe dont il â etc question precedemment ne doit pas 
ctre atribue aux religieux d'un monastere. Cettc conclusion pose le probleme 
du lieu d'origine et de la date du prototype des chroniques contenant l'histoire 
de la Moldavie a11 xveme siecle. . 

Touchant Je moment de la redaction, I. Bogdan estimait que la « chro
nique de Bistriţa )) avait ete commencee at1 cours des premieres dccades du 
x'remc siecle"1• II llOUS faudra ncamoins pousser la date de la redaction de 
la pren1iere chronique molda""e jusque dans la seconde 1noitie du siecle, clurant 
le regne d'Etienne le Grand (1457-15011). Pour peu que l'on analyse le contenu 
du texte de la cl1ronique dite de Bistriţa, on est frappe de la disproportion 
entre l'espace accorrle â l'histoirc de la Moldavie jusqu'cn 1457 et celui reservi~ 
au regne d'Etienne le Grand, commen~ant a cette date. L'intervalle de 1359--
1457 occupe <ians le texte des annales edites par Bogdan deux pages et demie 
pour relater l'histoire. d'un siecle (98 ans), tanclis que c<~lui de. 1457-1504 
occupe douze pages consacrees aux 47 annees. de ce regnc. Il resuite donc 
<'{Ue seule cette. derniere partie a pu etrc ecrite par un contemporain32• Si l'on 
c·xamine la liste <.les Jlrinces de cette chronique depuis Dragos, le premier 
prince de l\loldavie, jusqu'a Alexandre le Bon, on observe que Ies annces 
··--·-·,,..--·----
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29 N. I org a, ln~criplii din bi,ţericile ro1nf11e, Hncart·st, 1905~ p. :-18. 
so I. Ii o g d a n, <:ronice illedite p. ~i;;, 
31 Ibidem, (introduelioll) p . .16--20. 
S2 lbidern. p. :i4 -· 48. 
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de regne des princes de cette epoque totalises donnent le chiffre de 44 ans, 
quoique en realite il n'y soit question que de 40 uns, c'est â dire de l'inter
valle depuis 1359 jusqu'en 139933• 

La chronique ignore toutc une serie d,evenements politiqucs du regne 
<l' Alexandre le Bon, aussi bien le passage eu Molda vie de l' empere.ur byzantin 
Jean Paleologue que la reconnaissauce par le patriarche de Constantinopole 
de la creation d'un metropolite 1noldave, ou l'obtention de Chilia par les 
tnoldaves34. L'intervalle allant de 1432 (m.ort d' Alexandre le Bon) a 1457 
(accession au tronc. d'Etienne le Grand)renfer1ne un non1bre de dates inexactes, 
de jours de la scrnaine erronees35• Observons que l'importa11te bataille de la 
foret de Crasna, livree en 1450 entre moldaves et polonais, ne figure dans 
aucunc des chroniqucs36• Par contre pour la periode du regne d'Eticnne le 
Grand toutes Ies dates sont cxactes, Ies faits cites sonl nombreux, le.s jours 
de la semaine sont 1narques avec precision, ele11u~nts tendant tous ă den1ontrer 
que cettc. partie de la chronique relate des evenen1ents conte1nporains. La 
partialite de l'auteur pour le 'roevode Etienne est evidente: entre tous Ies 
princes lui seul est relu _du Scigneur. L'expression « Dieu \1oulant » est e1n
ployee dans la chronique une pre1niere fois a l'occasion de la fondation de 
l,etat n1olda,'e 37, pour ne plus paraître ult.ericurcn1ent durant Ies rc.gnes des 
princes qui se succedent jusqu'en 1457. Aucun d't~nx ne jouit d'une telle 1nar
que de conside.ration de la part du chroniqucur: ni Alexandre le Bon, si connu 
pour sa piete, ni ses fils n'ont regne ou combattu « Dîeu voulant )). Mais aussi
tât que se d(~roule le recit du regne d'Etiennc le Grand, l'auteur se prononce 
nettement: la defaite de Pierre .1.i\.ron s'est produite «par la grâce du Dieu », 
la prise de Chilia se fait « Dieu voulant », la victoire de Baia est <c l 'acco1nplis
se.n1ent de l'intention divine par le voevode Etienne »; celui-ci rem porte sa 
victoire sur lcs turcs «< avec l'aide du Christ », et sur les polonais « par la 
priere de Saint Demetre »3s. Seul le voevode Etienne, â l'exclusion de tous 
Ies autres souverains de Moldav~e~ accon1plit la volontt~ divine; seul ii est 
elu par l)icu pour gouverner. 11 est C\."idcnt que rauteur est un des conte1n
porains de ce prince, ecrivant sous son patronage. Seul un hornme de la 
sorte pou\·ait s,exprimer ainsi. Donc la chronique tout entiere, ancien proto
type des chroniques du xvcme siecle, fut ecrite au cours de regne d'Etienne 
le Grand. Les nou velles anterie.ures â son regne ont du etre en1pruntees assu
remcnt de.s annales generales contenant par endroits des nouvelles touchant 
l'histoire. de Moldavie. · 

Ayant donc etabli que « la chronique des princes de l\1oldavic » fut ecrite 
au cours du regne d'Etienne 1e Grand, il nous faudra voir inaintenant si reel
lement cette pre1niere. realisation de. l'historiographie slavo-roumaine a ete 
redigee dans un n1onastere. selon la theorie d'unC' partie des historiens roumains 
plus anciens. -
--------

33 Ibidem, p. ;j-l - ~~5. 
• a' P. P. Pa nai t.e s cu. Alexandru. cel Hun 13ucaresl, tO:J2 et N. I or~ a~ Studii 
i~torice asupra Chiliei şi Celă/ii Albe, Bucarest 1899, p. 84-- 89. 

35 I. B o g d a n, Cronice ine.d ite'!' p. 35 - 3 7. 
31 Pour cett.e bataille cf. I. l) 1 u g os z, llistoria f'olonica, II. Leipzig, 1713, col . 

.59-63. 
a1 I. B o g d a n, uuvr. cite, p. 34 
88 Ibidem, p. ~~7, 38, 40, 46„ 
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Si l'on etudie ce problen1e d'apres la 1nethode comparative, cn tenant 
comptc de la situation des pays slavcs, on constate que dans ces pays 
qui ont fourni Ies modeles de l'historiographie slave de ~loldavie, ont existe 
des chroniques officielles de la cour au service de toute sorte de desscins poli
tiques. En Bulgarie le tzar Caloian (1197-1207) dans ses lettres adressees. 
au pape reclame pour lui le titre impe.rial porte par ses predecesseurs « ainsi 
que nous l'a,rons trouve ecrit dans nos livres »39. En Russie, nous avons vu 
d'apres la demonstration de l'historien I~il1accv, qu'â la base des chroniques 
se trouve l'initiat.ive de la cour des princes (cne.zes).. En Russie occidentale 
le princc Mistislav Danilovic (XIJieme sit~cle) ecrit aux rcbelles ele Brest: 
« \rotre trahison a deja ete consignee dans le livre des annales ». Le prince 

·de Mosco1i Ivan III, beau-pere, commc on sait, de la fille d'Etienne le Grand~ 
en,toic un messager aux citadins de Novgorod « pour leur den1ontrer les injus
ticcs com1nises par eux, selon les anciennes chroniques40 ». Ces cl1roniques etaient 
donc ccrites â la cour de.s princes souverains, dans un but pratiquf~, ne.tte
ment politique. 

Or l'anal)rse des chroniques 1noldaves du xveme siecle nous mene au 
meme resultat, celui de l'existence d'une chronique de cour, resultat auqul-.1 
aboutissent Ies conclusions formulees par nous jusqu'ici. En effet, nous avons 
demontre qne toutes Ies cl1roniques traitant de l'histoire 111oldave du xven1e 

siecle deri\1ent d'une seule chronique, JJrotot:ype unique de toutcs Ies versions 
connues. Ce fait change les donnecs du probleme, car il ne peut plus etre· 
. question de chroniques dcsignees a tort co1nme de Bistriţa, de Poutna, ou 
de Slatina, mais d'un texte unique de la chronique de la Moldavie. Mais si 
Ies chroniques sont censees avoir ete ecrites dans des i11onasteres, pourquoi 
ne trouve-t-on qu'une seule chronique, pour tant de n1onasteres 'l En echange~ 
ii n'existait qu'une seule cour voivodale. La chronique, unique protot:ype de 
toutes Jes \iariantes, a co.nnu u.ne large circulation, a subi de nombreuse~ 
adaptations dans Ies langues polonaise, russe, allemande. Mais pour une 
connaissance plus exacte des realites moldaves l'etranger n'aurait pas eu 
recours â des chroniques non officielles, <~critcs dans des n1onasteres. Enfin 
comment les russes, Ies polonais et les allen1ands se seraient tous adresses 
c't un meme texte?. La fait que cettc chronique est con1muniquee â l'etranger 
dans des buts suren1ent di.plomatiques protrve son caractere officiel de chro-
nique de cour. 

Mais la circulation <le celte ch1onique a l'interieur du pays est encore
plus eloquente en ce sens. On sait que Ies auteurs des chroniqucs molda\1es. 
du xv1eme siecle, Macarios, Euth~yme et Azarie, sont des ecri\.Tains de. cour 
ct declarent avoir ec.rit leurs cl1roniques par ordre des princes 41 • l\1ais .ces chro
niques de cour sont le prolongcment direct des cl1roniques sla\1es du xvente 
siecle. ·Macarios prend la suite â partir de l'endoit ou s'achevc la chroniquc 
du XVeme siecle, c'est â dire de la inort d'Etienne le Grand. De 111cme, dans 
ses deux n1anuscrits la chronique de Macarios est prec.e.dee de la chroniq11e 
du xveme siecle. Il ne peut etre question d'une juxtaposition tardive, car 

. 89 H u r inu z a k i, Documente, I, l, p. 2 (de rannee 1202). 
40 B e s t u c h e w - R j u n1 i n, Quellen und Lileratur zur russischen Gescllirhlt „ 

Fellin 1875, p. 9 et 11. 
41 I. B o g d a n, ·vechile cronici, p. 162. Idem, .Letopiseţul lui „4.zarie p. 152, 189 
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Macarios con11nence ainsi: « Ces choses (relatees) _jusqu,ici furent ccrites par 
ceux qui ont ete avant nous, qui Ies ont redigees avec amour et sagesse, 
pour qu'il en resuite du bien, e.t nous Ies ont laissees avcc honneur a nous, 
leurs enfants »42 • Donc Macarios, ecrivain officiel de la cour, reconnait dans 
l'autcur des. chroniques des princes de Moldavie du siecle precedent l'initiateur 
de son ouvrage, son labeur n'est que la continuation de son ceuvre, il est 
« l'enfant » des auteurs qui l'ont precede. Ce lien de continuite prou vc que 
la chronique du xveme sjeclc a ete elle aussi ecritc dans Ies mc1nes condi
tions dans lesquelles e.crivait Macarios, c'e.st â dire en qualite de croniqucur 
officîel de la cour princiere. 

Ccs 111emes conclusions s'i1nposent ă la suite de l'analyse de la chronique. 
du xveiue siecle. Ainsi le tre1nblement de terre de 1471 s'est })fOduit (C quand 
le prince prenait son repas de inîdi ». Nous · avons ici une observation due 
a un te1noin oculaire, rattachant le tremblen1ent de terrc au souvenir du rcpas 
du prince auquel îl a assistc 43• Parlant du bulin pris par Etienne le Grand 
sur Ies polonais, le chroniqueur (~numere par categories: «Les grands canons 
et d'autres plus petits, et de plus petits encore. en si grand nombrc qu'il n'est 
guere possible de Ies enun1erer ». Celui qui parle a vu la butin et pourrait 
en dresser l'inventaire, mais ne ·veut pas allonger le recit 44• D'autres detail~ 
trahissent egale111ent un ten1oin oculaire qui se trouve ă l'ar1nee ct non un 
tnoine cloître dans quelque 1nonastere. « En ce ineme jour on mena devant 
Etienne six polonais faits prisonniers, trois d'entre eux îl Ies cnvoya au tzar 
turc (=au sultan) et pour Ies autres trois il ordonna qu'ils fussent pendus »45 • 

11 ne s'agit pas ici d'un fait memorable, rnais d'un petit incident directemenl 
perc;u. Le fait meme que la chronique designe Ies dates, non seulement par 
les jours du n1ois, mais aussi par ceux de la sernaine," indiquc un participant 
direct, et non un n1oine au fond d'un 1nonastere ou les nouvclles n'arrivent 
que tard et sans trop de precision. 

Le chroniqueur indique parfois anssi le n1on1cnt de la journee ou se sont 
passes Ies evene1nents: « le saincdi au soir » (bataille de Lenteşti) « ve.ndredi 
matin » (prise de Chilia) 46 • 11 sait qu'apres la victoire. de Vaslui sur Ies turcs 
il y eut grande joie « chez Ies princes voisins et chez tous le chretiens » 47 , allu
sion aux felititations rec;ues par le voevode Etienne de la part du pape, du 
roi de Hongrie ~1athyas Corvin, etc. ce qui denote que l'auteur est une per
sonne point ctrangere â la chancellerie princiere. Les guerriers d'Etienne le 
Grand sont enun1cres par groupes differents: «Ies chevaliers, Ies boiars, Ies 
jeunes gaillards, la troupe d'elite, Ies hussars » 48 • D'un interet reel est aussi 
le fait que I'auteur de Ia chronique reproduit Ic cri memc entendu par lui 
a l'entree du vo<',·vode Etienne a Suceava aprcs sa victoire, quand tous couv
rant leur seigneur de benedictions, clamaient: « Longue vie au voevode. » 49 

42 I. B o g da n, Lelopise/ul lui .. Azetrie p. 152. 
4a Idem, Cronici inedite, p. 39. 
4' Ibidem, p. 46. 
45 Ibidem, p. 46 
" Ibidem, p. 46 el 3i. · 
47 Ibidem, p. 41. 
48 Ibidem, p. 4l. 
49 Ibidem, p. 41. 
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Le grand cri de victoire. de l'assen1blee populaire se conserve dans la chroni
que tel un echo. 

A c6te du texte de la chronique nous possedons aussi d'aut.res relations 
officielles de la cour princiere d'Etiennc le Grand touchant ses combats. Les 
unes sont des inscriptions votives d'eglises clevees par le vo€:,ro<le, Ies autres 
des exposes contenues dans des rapports diplomatiques. Ces texte.s officiels 
coincident avec ceux de la chronique et non seulement pour le. fond, mais. 
aussi pour la forme d'expression, ce qui ne peut etrc un sin1ple hasard, n1ais. 
une preuve que la chronique.provicnt elle anssi de ce ineme n1ilieu de la cour 
princiere. Voici par exe1nple l'inscription de l'<~gli.se de Răsboieni elevee par 
le vocvode Etienne sur le champ de hataille de l'annec 1476, quand ii se 
n1esura a l'arn1r.e turque: 

« Et alors se leva le puissant Meh1net, le tzar turc a vec toutes ses forces. 
orîcntales et avec Basaraba le ·vocvode el nous avons mene grande guerre 
contre cux » 50• Dans Ja chronique on lit: « Alors est venu le tzar Mehmet 
avec toutes ses forces, avec Basaraba le vocvode et grande guerre fut ment'~ 
contre eux » ~1. 

Dans la notification envoyee. par Etienne aux princt~s chretiens apres. 
sa victoire de Vaslui contre Ies turcs en 14:75, le prince resu1nait ainsi le com
bat: « et tous nous Ies passân1es au fii de. notre epee » 52. Dans le chroniquc 
on cmploie pour ce ineme co1nbat, el rien que pour celui-ci, la n1eme expres
sion: <( et Dieu a livre ces paiens infidelcs au fii de rep(·e » 53, ce qui ne peut 
etre considere une simple ressemblance [ortuite. 

'fous ces faits de caractere dit'fercnt s'accordent ensen1ble dans une meine 
conclusion, a savoir que la chronique dont nous nous occupons fut cerite 
a la cour. Par contre aucun indice ne per1net de lui attribuer une origine 
monacale: bie.n au contraire, la chronique ne contient que peu de faits en 
rapport avec l'histoire de l'eglise, differant en cela de la variante de Poutna 
rcdigee au X'\l'leme siccle, sans doute au 1nonastere de Poutna, ayant_ ă sa 
base l'ancienne chronique de la cour princiere. La chronique de Poutna, en 
contraste avec celle dite « de Bistriţa », qui conserve l'ancienne forme des 
annales de cour, contient de nombreuses informations sur la vie interieure 
du n1onastere et ses vicissitudes: incendies, elections d'higoumenes, enterre
ments 54• Par contre, dans le texte ancien, dit « de Bistriţa », nous ne rencon
trons pas un seul nom de n1etropolite ou d'eveque du temps d'Etienne le 
Grand et ni la 111cntion de quclqu'une. de ces eglises ou de ces monasteres 
cleves par ce voevode, ni meme la date de la construction du monastere 
de Poutna~ choisi par lui comme lieu de sepulture. Mais quelle sorte de reli
gieux est celui qui ignore la rupture de l'union dt~ l'eglise dccidee au concile 
de Florence, cependcnt qu'il note avec soin le jour precis du parachevement 
de la construction des forteresses de Chilia et de Roman ss? 

~ J\il c l hi se dec, In.~cripţiunea di!la n1ăru1 .... til'eu R<'isboieni, .Aca<l.1\ou nu1ine, • Anale ». 
1.885, p. 171-172. 
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62 I. n o g d a n, lJoczunentele lui Ştef an Cf!l ~\1 are, I J' p. 321. 
63 lden1, Cronice inedite, p. 40. 
54 I. Bogdan, Letopiseţul lui Azari~, p. 1:18-151.. 
55 lden1, Cronice inedite, p. -l2- :13. 
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Quant â detcrn1iner d'une maniere m~ins vague le n101nent du regne du 
voevode Etie11ne ou fut redigee cette chronique princiere, bornons nous â 
constater que les dernieres 11uit annees de son regnc (1496-1504) y trou·vent 
un developpe1nent excessif, en disproportion flagrante a\1ec la place qu'y 
occupent Ies annecs precedentes. Nous Jlourrions donc admettre l'existence 
d'annales princieres plus breves allant jusqu'en 1486, suivie d'unc lacunl' 
de neuf ans qui aboutit â leur reprise par un autre auteur, traitant des c\~e.nc.)
ments de 1496 jusqu'a la fin du regne. Co1n1ne Ie style de ces deux parties
est identique, nous croyons que c'est le moment ou. a du s'effecteur aussi un 
certain remaniement de la prcn1iere partie. 

La chronique etant cerite â Ia cour et nota1nn1ent du "„ivant d'Etiennt\ 
le Grand et sous ses veux, elle a un indeniable caractere officiel. Nous avons .,, 
le droit de tirer toutcs Ies conclusions decoulant de ce fait, aussi importantes 
pour l'histoire de la culture }itteraire slavo-roumaine qui n'est pas a SeS debUtK 
une culture ccclesiaslique, inais laique, connne pour le sens me1nc de Ia 
chronique, qui ne peut rnanquer dans ces conditions de reflcter le point de 
\-ue politique du voevode Etienne. La chronique n'est pas seulen1cnt cellt~ 
du temps d'Etiennc le Grand, inais elle. est la chronique meme d'Eticnnc 
le Grand. 

Cette conclusion a laquclle nous so1111u~s arrive repose sur des preuvr~ 
materielles; nous avons d€1nontre par la co1nparaison des tcxtes qu'a la base 
de toutes Ies chroniques du xven1e siecle se trouvc un texte unique, et que 
ce prototype n'a pu etre i~crit que du ten1ps d'Etienne Je Grand. Co1nnH· 
il s'agit d'une chronique unique destinee egale1nent a informer l'etianger~ 
il ne peut plus etre question d'une chronique de monastere, 111ais bien d'une 
ehronique de cour. Nous avons prouve egale1nent par la critique du texte. ct 
la methode comparative que cet ouvrage a ete ecrit â la cour et non 
dans un monastcre. D'ici ii resuite que la variante la plus proche du 
prototype nous met e11 presence de la chronique officielle du voevode Etienne. 
Si nous avions procede a !'inverse, reconstituant d'ahord Ia personalite et 
l'ensen1ble d'idees de ce prince, pour Ies confronter ensuite au te1noignage 
de la chronique, nous n'aurions pas usc d'un procede scientifique, faisant la 
preuve des faits par des arguments palpables, mais nous aurions sou1nis Ies 
textes a nos juge1nents d'aujourd'liui sur l'epoque de ·voevode Etienne. Cc 
n'est qu'apres av·oir assurt~ une serie de points d'appui solides que nous 11our-· 
rons mettre cn regard la JlOlitique du prince et le texte de Ia chronique„ 

L:\ CHR<.l1'1Ql:E SL.:\.Vr: DE :Nl<.)LIJA\ifl~ EN lt:\PPOR'T .:\\!f:C L.A SOCIETE 
F(~C)D.-\Lf: 1lt; X \teme S II'::CLE. 

Les con11ncnce.1nents de l'historiographit.) slavo-roumaine. ne peuvent, croy
ons nous, etre expliques de mani(.~re idealiste et sa ns tenir con1pte des 1nou ve-· 
nlents sociaux. II nous faudra donc decrire tres brie,1emcnt le stade de devc-
loppe1nent de. l'organisatio11 fe.odaI(~ de la Moldavic au ten1ps d'Etienne 1c 
Grand. J„a Moldavic avait de.passe le stade du inorcelle1nc11t feodal ou la 
souverainete du prince n'etait qu'une suzerainete dependant en fait des grands 
prOJ>rictaircs des do1naines feodaux. Cette phase fut bient~t suivie de celle 
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<lu renforce1nent de la puissance · n1onarcl1ique. Dans l'l~urope Occidentale 
ce renforcement n'a pu s'effe·ctuer qu'avec l'appui des citadi.ns, cependant 
que dans la partie orientale Ie role principal dans cette action est detenu 
par Ies ser·vants d'ar1ne.s, nouvelle classe de petits possesseurs terriens astreints 
au service n1ilitaire vis a vis du prince (ă l'exe1nple des dvorianines de Russie), 
~ans exclure pourtant aussi les citadins. 

Dans l'histoire de la !\1:>ldavie jusqu'a l'avene1nent d'Etienne le Grand 
au milieu du xveme siecle, on est en plein 1norcellement feodal. Le prince 
) 7 gouverne la pays dans lequel les boiars, possesseurs de ~~astes domaines 
et jouissant du droit d'immunite sont cn n1eme temps des seigneurs politiques 
-cx·er~ant un pouvoir illi1nitt;. sur leur do1naines. Ces don1aincs pourvus d'im1nu
nite for1naient souv·ent de petits etats a l'interieur du pays. Ainsi Alexandre 
le Bon ayant a confirmer en 14-31 au bolar Cupcic les vingt villages qui lui 
.appartiennent, n'indique· qu'une seule ligne de de1narcation qui Ies limite 
tous ensemble 56 • Le conseil des grands feodaux etait le principal organe de 
gouvernen1ent du pays, Ies boiars ou « pans », mentionnes dans Ies actes comnie 
temoins, y sont nom1nes ave.c leurs fils et leurs freres, donc en tant que 
possesseurs de terres rt non com111e titulaires d'une charge. 

Au cours du regne d'Etienne le Grand la ~foldavie entre dans le stade 
suivant du a·eveloppement de la monarchie feodale, celui du renforcement 
de la puissance n1onarchique opposcc aux bo1ars. C'est le 1noment ou se pro
duit au inilieu du X\Teme siecle un morcellement toujours plus accentue 
des don1aincs Icodaux entraînant l'affaiblisse1nent des grands feodaux. Les 
descendant.s des possesseurs des plus importantes reunions de terres de la pre
miere moitic du siecle ·viennent de se partager Ies do1naines paternels. Non1-
breux sont ceux qui se sont \1us obliges de Ies \1endre â des l1om1ncs nouveaux. 
J...,e conseil des gTands boi:ars change de caractere, Ies <c pans » ne sont plus 
nommes avec leur . fils et !curs freres, le nombre des conseillers di1ninue, et 
petit â petit tous Ies membres du conseil princier deviennent des dignitaires 
dti prince; dans le conseil penetrent en 111ajorite Ies gouverneurs des places 
fortes, Ies châtelains des châteaux princiers, Ies hon11nes de confiance du 
regin1e princier. En 1460, au debut du regne d'Eticnne le Grand, le conseil 
etait compose de 26 boiars, dont seule1nent huit dignitaires, en 1499, des vingt 
-ct un conseillers, tous etaient des dignitaires pourvus de charges, et treize 
d'entre eux (donc la majorite) etaient des gouverneures des forteresses prin
cieres 07 • Les ressources financieres du prince a ug1nentent de plus en plus, alimen
tees du revenu des douanes sur le commerce extcrieur et de l'accroissement 
de la producti,rite. Le prince dcvcnu puissant, les boiars rcbelles sont executes 
r..t remplaces soit par de gens de sa parente, soit par des fideles du princc 
qui renforce ses troupes des servants d'armes co1nme e11 Russie .• &\.insi s'eleve 
une nouvelle classe de petits boiars de caractere militaire, cependant quc 
Ies citadins detiennent aux aussi un role toujours plus i1nportant dans l'ar1nee 
du prince. Angiollelo, le secretaire de Mehmet II, oţ)serve le grand nombre 
d'armeniens, donc de citadins, faisant partie de l'arn1ee moldave 58 • Le renfor-

- ··-··-----
.i6 .LVI. C o s t ă c h e s c u, Doc11n1ente ntulduvcneşti inainle ele Ştef un cel Jf are, I. 

lassy, 1931, p. 317-318. 
67 I. B o g da n, Docurnentcle lui Ştefan cel Mare, I, J>. 38 et II, p. 163. 
58 O o n a d o d a I.. e z z e, Historia turchesca, ed. par. I. Ursu, Bucarest 1909, p. 89. 
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cen1ent de l'autoritc princiere ne s'est pas fait sans luttes. Quoique le facteur 
le plus irnportant du renforcen1ent de l'autorite centrale reside dans l'evolu
Lion <.'~cononlique de la socie.te feod~le, pourtant on ne doit pas ne.gligcr non 
plus la lntte du prince pour raffermir cette auloritc vis a vis d'une partie d~s 
grHnds boiars 59• L'autorite du prince s'accroit a l'interieur aussi â la suite 
de ses ·victoircs et du prestigc acquis dans la lulte pour l'independance du 
pays contre Ies turcs, lcs hongrois ct Ies polonais. 

l:e n'est que dans cetlc phase de la 1nonarchic feodule ct en rapport av"t~c..: 
Ies problemcs intericurs et exterieurs qui surgissent â ce 1noment, que l'appa
rition d'une pareille chronique destinee a. renforccr l'autoritc princie.rc a l'int<!
rieur vis a vis des hoiars et du pays et a servir a l'exterieur le preslige du 
prinC<' vis a vis de l'opinion des pays etrangcrs, trOUVC ~a raison d'e.Lre. 

L.:\ Cli~~()Xl(~l~E C():\lAlE INSTl~ll\IE~l, l)E LA l)lPLO~l.t\TIE PI\INC!~:HE. 

Les chroniques offi.cicllcs avaient un douhle. role: a etayer au dehors ies 
argu1nents de ]a diplomatic princierc vis a ·vis de l'etrangt\r, et a soutenir 
a l'interieur l'autorite princicre a l'egard de la nob1esse. Nous parlerons d'abord 
dn pre1nier de ccs roles qui est d'une docun1entalion plus aisce. 

Nous avon.s cite plus haut un e.xen1ple de l'histoirc russc 1nontrant la 
inani€rc dont le grand cneze Ivan I I I, j ustifiait l'action contre la \1ille de 
~o,;gorod Jlar l'exen1plc des injustices consignees dans la chronique officiellc. 
En ~'loldavie aussi Ies chroniques ont servi d'instru1nent diploinatiquc: en 
1565 l'an1bassadeur polonais Nicolas Brzeski envoye â la Porte pour des ncgo
ciations concernant la Moldavie prend a son passage par la ville. de lassy 
la c.hronique. 111.olclavo-polonaise co1n1ru~ inslrurnent diplon1atiquc 60 • En 1700 
un autre a1nbassadeur polonais Raphael Lcszczynski, se rcndant a Constan
tinopole e1nportc de Iassy une copie de la chronique polonaise de l\'liron Costin 61. 

En 1597 le chancelicr de J>oJogne Jean Zan1oyski ecrivait un logothcte n1oldave 
Luca SLroici « Je pric fort ta seigneurie de in'envoycr la chronique de la 
Jioldavie que tu a bien voulu mc promettrc 62 ». Cet hon11ne politique polonais 
ne nourrissait pas un intcret purement lilteraire pour Ies chroniqucs, tn•1is 
il vonlait s'ar1ner des donnees nccessaires de l'histoire pour diriger son action 
politique. Les traductions allemendcs, polonaises et russes de la chroniquc 
n1olda ve du xvcme siecle furcnt faites en vue de fournir des eclaircisscrnents 
diplo1natiques aux pays etrangers. La chroniquc « inoldavo-russe » esL intcr
calee dans les annexcs de la chroniquc russe. Voskresenskaia Letopis, chro
niqne officiclle des grands cnczes de :Vloscovic. A la suite de l'etablissen1enl 
des liens de parente et de l'alliance 1natrhnoniale des inai.sons regnantcs de 

09 Cf. pour la polili<{Ue intcrieure d'Elienne 1<.~ (irand, B ar b u C i n1 p i n a, Cercc
lări cu privire la baza socialii a puterii lui .5tc.fan cel il.Jare, dans le voiunte •St udH cu privire 
la Ştefan cel l\Iare •, Hucarest 1 H5Ci, p. 11 -111. 

60 C f. P. P. P a n a i t c s c u Cronica moldo-polonă , dans la • Revista Istoricti 
ro1nfnă • I, 1~)31, p. 118-121. 

61 ~'I. C o s t i n, I sloria in versuri pc lone, cd. par P. P. Pa naitesc.u. ~Ien1oires <le 
~~_\cade mic Rou 111aine sect. hist. I I I. serie 1929, p. 366 - :~•:-.>7. 

62 .J. !\ii ac fire k~ Slo1June v pojeti starllcll rumunskych kronikaru dans «< Shornik 
I. Bidln • Prague, 1928, p. 124. 
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?vlosco,ric et de l\11oldavie, la chronique moldave fut traduite et re1naniee, puis 
anncxee a la chronique de ~1oscovie pour eclajrer ses lectcurs sur rallie mol
dave.. La chronique n1olda·vo-allemande fut envoyee de la cour n1olda·ve a 
Niircmberg lors de la de1nande qui y fut adressee de fournir un n1edecin ncccs
saire au ,~oevo de Etienne cn proie a la 1naladie 63 • 

lJn detail interessant de l'histoire d'Eticnne le Grand qui n'a pas cncore 
ete relcve jusqu'ici re\1ele l' e1nploi de la chronique officiellc dans Ies ncgocia
tions diplomatique de rannee 150:3„ l\. ce.tte date le conflit a·vec la Pologne 
pour la province polonaise de la Pocutic occupcc par Ies moldaves ctait a 
son point cu]n1inant. I. ... 'ambassadcur po1onais N. F""irley se. prt~senta dev<Jnt 
le prince de l\1oldavie, lui den1andant d'cvacuer celte province. Plein de colcre 
le voevodc S)t'.cria: « Je ·vois que tu ne veux pas rappcller a ta m~~moire qne 
vous n'a,rez eu que profit de moi, j)ai etc ·votrc bouclier et votre dcfense env·e.rs 
toutes Ies rcgions paicnnes. Maintenant, comment aliez v·ous ·vous defendre 
vous meme, ainsi que tont cc que vous avez perdu, apres que j'ai cesse de 
vous porter sur 1nes E?,paulrs? Ces choses telles qu'elles se sont pass{cs toutcs, 
je crois que tu ne le sais pas, ou le· sachant, tu ne ve.u x pas le savoir. Que 
le seigneur logothete parlc ». Appele aussitot, le logothete 1"'ăutul fait le recit 
de la guerre de 1497 cntre polonais et mo1daves, quand l'expedition du roi 
Jean Albert fut de.faite en Moldavie. «Le logothe.te » rapporte l'arnbassadcur 
dans sa relation « racontc ( == rappelle) Ies se1nences de guerrcs sc1nees du 
temps du roi 1\lbert » 64 • Cettc narration de la guerrc a\1cc Ia Pologne de l'ex
pedition du roi AlbcrL en Moldavic et des e.xpcditions punitive.s du voevode 
Etienne et des turcs en Galicie au cours des annees suivantcs (149.7-1499) 
n'ont point e.te reproduite.s dans le rapport de N. Firley, qui n'a pas jugc 
bon de reprodt~ire la version moldave de la guerre du temps du roi Jean r\lbert, 
1nais s'cst contente de 111ettrc dans son rapport scule la phrase succincte cit.ce 
plus ha ut .... L\.pres celte phrase N. Firle·y ajoute: «Le logothetc a dit: «La jusLe 
guerre 111cnee par mon n1<lîtrc, par laquelle. il vengcait Ies injustices subies, 
a urait ete plus longue s'il ne s' etait pas laissc flechir par les envoyes du roi 
de Hongrie ... pour n1ettre fin a la l utte ». Aussitât a pres sui,rait l' expose 
du logothele sur la conclusion de la paix de 1199 cntrc la l\iolda·vie ct la 
Pologne, et Ies nr.gociations n1enecs pour la province de la Pocutie a pres 
la 1nort du roi Jean Albert. Ainsi donc le logothete a fait un expose de 
l'agrcssion de Jean Al hert et de la «juste guerre » 1nen{~e par Etienne le 
Grand, en une narration qui ne nous a pas etc conservec dans le rapport 
de l'en,,..oye polonais. Il n'est nul doute que ccttc narration historique fut 
emprunlee aux pages de la chronique officiclle rnoldave. J..Je logoth(~te ou 
chancelier ctait celui ayant la qua1itc de faire appel aux textes relatifs aux 
f aits histori qucs, lors que Ies besoins de la di plo 1nalie le rec1amaient. 

Le recit de ces faits historiques se conservait donc dans la chancellerie 
princi(~rc, afin de servir aux negociations diplo111atiqucs„ Le logothete commc 
chef de ]a chancellerie ctait appele â fairc l'expose des faits en se fondant 
sur Ies notes des scribes de son departen1ent. L,expose de 1503 sur la 

63 Cf. O. G 6 r k a dans lJintroduction a la Kron.ika czas6w Sie.fana 1Vielkiego ed. citee. 
84 I. B o g da n, Documentele lui Ştefan cel 1\-Iare, II, p. 4 76 « Logotheth narrat 

belloru1n semina tempora Alberti regis iacta ». 
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I 

guerre de 11197 dftt etrc fait a coup sur en se fondant sur la chronique 
de la cour princiere qui etait rcdigce sous la surveiJlancc du logothcte 
Jean 'T'ăutu. 

IDEES Erf TEND.AKC~~S J)E LA CI-IRONIQUE l>'ETlr:K~E LE CiRANl). 

Nous estimons que la valcur pratique de la chronique officielle de la 
cour ne se hornait pas aux negociations diplomatiques avcc l'etranger, 111ais 
qu'elle servait aussi l'action du prince a J'intericur du 1)ays, accroissant son 
autorite 'ris â vis des grands feodaux et de toute la classe dirigeante de Molda·vie. 

La langue slave d'un usage exclusif dans l'cglise et la chancellerie, en1-
ployec tgaleincnt dans la corrcspondance partîculiere 65 , ou dans Ies ordres 
envoyes aux 111archands, e.tait asscz rcpandue en Moldavie a celte epoque 
pour que ]a chroniquc puissc ctre lue par des cercles assez larges„ 

La principale idee Jlolitique de ]a chroniquc slave de la l\loldavie du 
xveinc sie.ele est unc id(~e de politiquc cxtcrieure, destince ne.ann1oins a relev·er 
le prestigc du prince vis a 'ris des siens. Le chroniquer de.n1ontrc que Ie prince 
est a la tete de la lutte contre la puissance turque, qu'il est le dcfcnseur du 
pays et de son indepcndance.. 

Lui scul il paraît au pre1nicr plan. La chronique n'est pas une chronique 
du pays 111oldavr, n1ais une biographie du prince. Le voevodc de ~loldavie, 
Etienne ,est solidairc avcc tous Ies princes chre·tiens par sa lutte contre le 
danger turc: tous 1es elats c:hretiens inleresses a cette luttc sont designes par 
le chroniqueur sou s le nom collcctif de « l1ristianstvo » 66, ou n1onde chretien, 
correspondant au tern1e latin des ecrivains du mo)1en âgc « respublica chris-
iiana » en tant qu'cxpression de l'unitc de cettc act.ion politique. 1'ous Ies 
pays sont censes participer a la lutte du vocvode n1oldave, Ies princes chre
tiens se rejouissent « avec grande liesse » Jlour sa victoire de Vaslui (1475) 
et s'attristent « avec grand deuil » pour sa de.faitc de Valea Albă (1476) 67 • 

_.\.pres la victoire de ''aslui le chroniquer attrihue au vocv·ode un titre special 
qui n'a pas e.te traduit fidclcrnent. l)ans sa capitale de Succa\1a il est rcc;u 
co1nn1c un « pohiedonosctz »68 . 11 s'agit d'un terine rcligicux signifiant au pro pre 
<' porteur de victoires» n1ais qui dans la langue slave ne s'accordc qu'aux saints 
1nililaircs, saint Georges ct saint Demetrc, con1battant pour la foi, ct pouvant 
donc e.tre traduit {( saint portcur de ·victories pour la foi chretienne ». 11 est 
clair que dans ces conditions le ·voevode Etienne n'est plus si1nple1nent l'elu 
des boîars, n1ais qu'il est place bien plus haut comn1c l'instru1nent politique 
de la volonte divine dont il est l'elu. 

Les turcs sont aux yeux de l'auteur des « klcti » ou des reprouves, et Ies 
Yalaque.s qui ont prete secours aux turcs des « pogani munteane » ( = valaques 
paiens), « qui ont e.Le Ies co1nplices des paiens », non seule1ne.nt contre la 

65 Cf. la lett.rc du «< dvornik o 1'rlcolici cerite en 1477 aux mcmbres de sa fami.lle (datee 
a torl par l'editeur con1n1e ctant de 1481) I. Il o g d a n, Docu1nentele lu.i Ştefan cel J.fare, 
II, p. :~58 - 359. 

66 I. B o g d a n, Cronice inedite, p. 42. 
&1 Ibidem. p. 41. 
88 Ibidem, p. 41. 
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l\ioldavie, n1ais contre cette chretientc invoquee par l'aute.ur avec le sens 
collectif indique plus haut 69. De l'analyse attentive de la politique d'Etienne 
le Grand au cours de son regne si long il resulte qu'il fut en realite un souve
rain clairvoyant defendant l'îndependance de son pays, non seulemcnt contre 
les turcs, n1ais aussi contre les polonais et les hongrois. 11 n,etait pas un croise~ 
n1ais un monarque autoritaire con1mc Ivan III de l'lloscovie ou Louis XI de 
France, ses contcn1porains. Pourtant la lutte contre Ies forces demesurees 
de l'en1pire turc qui inena<;aient toute l'Europe, a inesure qnc cette lutte se 
dcveloppe, acquert un sens plus general dans la pense.e pol.itique des gouver
nants de la Moldavie. Ccux-ci avt~C leur prince en tete se consideraient Ies 
instruments de la volonte divine pour la di1fensc de la chretiente. entiere: 
lnttant J>Our cux n1e1nes, ils luttaient 1>our tous. Des ces considerations rcssort 
le point de ·vue de la chronique. 

Ce point de vue de la solidarite chrcticnne ayant ('Il tete la l\Iolda vie 
et son prince est encore accentue. dans ]a ehroniquc 1noldav~ pour accroître 
d'autant le prestige du prince Vis a VÎS des feodaux Ct. le presenle.r COlllffiC 

un souverain d'une autre essencc que celle des princes ses pr(~decesseurs. 

Quant â la \ 1alachie, la politique d'Et.ienne le Grand vis a vis de ce pays 
\:-oisin est caracterisee par la chronique cn des terlnes indj<JU.ant des rela
tions de nature feodale. l~es ·valaques ayant porte secours aux turcs sont 
1.raitcs de <( hiclcani », ce qui correspond a l'expression lat inc de perji di, c'est 
a <lire ceux qui ont faussc la foi de leur sernll'nt d'ho1nn1agc. J_,cs princes 
de Valachie installes sur le trOne par Etienne le Grand sont consid(~res par 
lui con1n1e ses vassaux, ce que le chroniqncr expri1ne tres clairen1ent en par
Janl de \tlad le l\1loine (1482-1495) a qui le prince Etienne «a pcr1nis » de 
regncr sur la \ 7alachie, « mais il s'cst rendu coupable de lrahison â l'cgard 
de son n1aître » (c'cst a dire du vocvode n1oldave) «parce qu'il a fourni son 
aide aux turcs »?o. Nous nous trouvons ici dc,1ant toute une concept.ion 
politique: Etienne cn lutte avec Ies turcs n'est pas seulc1nenl le prince 
de !\1loldavie, car il dirige tout un systen1e d'etats lies a lui par Ies liens de 
la vassalite .. 

Mais d'un interet egal aux faits soulignes par la chronique sunt aussi 
ceux omis â hon escient par celle-ci. On sait que dans le. courant de son long 
rcgnc, et notam1nent au co1nn1cnce1nent et a la fin, le voevode Etienne a 
paye tribut a ux turcs, 1nais la chronique n' en souffle n1ot, quoique le payc
n1ent du tribut par Pierre Aron, le predccesseur du voevode Etienne, est un 
fait reconnu par la chronique de Poutna 71• La chroniqueur passe sous silencc 
1nen1e l'hommage fait par Etienne a la Pologne, con1mc aussi â. la Hongrie. 
La chronique dans la version de Poutna dit en effet qu'en 14-85 la voevode 
Etienne s'en fut vers le roi de Pologne et s'abouche avec lui â Colon1eia, 
mais c'cst tout, il n'est question que d'unc sin11>lc entre·vue 72• Ccrtains insuc
ces particls du voevode Etienne, certaines circonstances critiques pour lui, 
que nous apprcnnons de la chroniquc moldavo-alle1nande, amplifice par un 
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conte1nporain allen1and vivant en Moldavie, sont soigneusement cach<'~s par 
le chroniquer princier. Ainsi la capture du prince par unc troupe de hongrois 
apres la bataille de Baia (1467) et sa ran<;on 13, le revers initial de la luttc. 
de Scheia, quand Etienne dut gir parmi Ies morts jusqu'â l'arrivee des boîars 
qui le sauverent 74, le retour, en 1nars 1474, de rar1nee moldave quittant la 
\ 1alachie â causc du grand froid 75• Toutes ces n1entions sont volontairen1ent 
omises par le chroniqueur officiel cn languc slave qui veut presente.r le prince 
coinme un vainqueur sans faible.ses ct sans dcfaut a son armure. 

De toute fac;on, de la relation parfois gaucl1e du pren1ier historiographe 
roumain on dt~vine, si l'on n'arrivc a dctacher entierement, la figure de cet 
homme si grand e.t si1nple qui n'a pas doute un instant de l'ctoile de son 
pays au cours de se.s labeurs et dangcrs sans nombre. 

L'autorite du souverain a l'interieur ne. se fondait pas seule1nent sur le 
fait qu'iJ etait le de.fenseur du pays contre Ies ennemis du dehors, n1ais aussi 
sur l'organisation de son gouvernen1ent a l'interieur ct sur ses relations avec 
les boiars ainsi qu'avec les autres classes socials. Le voc\."ode Etienne a lulte 
pour etablir solidemenl l'a utorite sou verainc, et ceci rcssort claire1nent de 
la lecturc de la chronique ou le rOle de la classe des boiars et des boi:ars en 
general est minirnalisi~. Bien caracteristique â ce sujet est la n1aniere diffe
rcnte dont est rcndu l'avene1nent au tr<>ne d'Etienne le Grand par Jes diverses 
cl1roniques. La chronique <lile <c Bistriţa » reproduisant l'ancicnne version 
officielle e1nanant de la cour, dit: « Etienne a vaincu par la grâce de Dieu 
et a pris le sceptre de la Moldavie 76». Son rcgnc donc lui a etc donne par 
Dieu et par ses arrnes et l'on ne 1nentionne meme pas son onction par le. 
metropolite. La cl1ronique de Poutna, qui est un re.1nanîemcnt du XVIi!1ne 

sieclc, ajoute pourtant: « Apres cela il a reuni le pays tout entier avec le 
trcs saint 1netropolite kir The.octiste sur le Siret ă l'cndoit que l'on non11ne 
aussi maintenant - Dire1>tate - (la justicr) et ils l,ont oint pour regner avee 
l'aide de Dieu » 77 • Mais au XVI 1cmc siccle, le chroniqueur Gregoire Ureche, 
appartenent aux grands bo1ars, donne cncorc d'autrcs precisions: « Donc le 
voc,~ode ELienne rassembla Ies boiars du pays, et grands et petits et ses 
autres gcns de cour plus n1enus, ensen1ble avcc le n1etropolite Thcoctiste et 
bon no1nbre de reJigieux, â l'endoit qui se non1me Dircptatc (la justicc) et 
s,enquit de tous: est-ce leur vonloir â tous qu'il soit leur princ()? Et eux 
tous enscmble ont crie d'une seule voix: De longs ans te donne Dieu pour 
regncr. Et donc tous ensen1ble ils l'ont eleve. au trone et il fut oint pour 
regner par le 1netropolite 'l'heoctiste 7s». 11 est donc question ici d'unc e.lection 
par la re.union des <.~tats du pays. Cette co1nparaison est concluante. La chro
nique de cour ne reconnait pas l'election d'Etienne par Ies boiars et le pays, 
Ies boiars ne prennent point part au debut aux actions d'eclat du prince 
qui fut etabli par la main de Dicu el la force de ses ar1ncs. 

" 3 Cronica lui Ştefan cel 1llare, ed. par I. C hi ţ i m i u, p. ~9. 
?t lbidern, p. 50- f>l. 
75 lbi<lcm, p. 42. 
ns I. H o g d a n, Cronice inedite . p. 3i. 
19 I. B o g <1 a n, .T..efopiseţul lui .Azarie, p. 147. 
78 G r. lJ rec he, Letopiseţul ţării Jlloldovc-i, ed. par P. P. Pa 11 ai t c s cu, Bu<~a

rest 1955:- p. s:J. 
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On sait par la chronique moldavo-allemande qu'un bo'.iar Purice sauva 
la vie du prince dans la lutle de Scheia (1486), le sortant du milieu des 
cadavres amonceles et toujours alors un autre boiar Pintece se saisit du 
pretendant Pierre 1-Ironoda 79. Mais la chroniquc de cour ne reconnait pas 
Ies merites de cex deux boiars. D'apres cette chronique le princc lui men1c 
s'est saisi du prctendant et lui a trancl1e la tete. On ne reconnait ni men1e 
la fait que le prince fut desarc;onnc au cours de cette bataille 80 • La chronique 
de Poutna du siecle suivant mentionne cette cl1ute de son che·vaI, mais ajoute 
aussitot: « Dicu ]e protcgea »ai. 11 Rous faudra attendre presquc trois sieclcs pour 
que le boiar chroniqueur Jean Neculce ran1ene â la lun1iere de l'histoire, en 
se fondant sur le. tradition, la figure du boiar Purice qui sauva la vie d,Eliennc 
le Grand â Sche.ia s2 „ L'omission du texte de la chronique officielle d'un fait 
historique, co1nme celui de l'i~lection du prince par Ies boiars, ou d'un episode 
si important comme celui d'avoir etc sauve de la mort par certains boiars, 
n'est suremcnt pas due au hasard et fournit la prc1rve d'un point de vue 
du SOU\-"erain hostile aux boiars. La pcrsonne du souverain doit etre campee 
en un fier isole1nent sans aucune obligat.ion vis a vis dţ la classe des grands 
feodaux qui inanifestent de trop grandes prctcntions ă. des privileges politiques. 

Le pri nce, relate la chronique off icielle, « a tranche la tete a ux boiars 
Isaia le dvgrnik, Alexa le stolnik e.t Negrilă re.chanson », sans que le chroni
queur juge neccssairc de montrer les raisons d'un tel acte, car selon lui le 
prince etait en droit de le faire 83 • Il est probable que l'opinion publique du 
pays n'a pas ete informee alors du motif d,une tellc n1csure, puisquc rauteur 
de la chronique moldavo-allemande explique la n1ise â n1ort d' Isaia par 
l'invraiscmblable raison qu'il n'aurait pas execute l'ordrc du prince de couper 
la retraite de l\'Iathyas Corvin aprcs le combat de Baia en 1467 84. ·Pourlant 
Isaia demeura dans sa cl1arge de « d\-"ornik » quatre annees encore apres cet 
evenen1ent. 

Mais si Ies boiars ne jouissaient d'aucunc faveur aux yeux du chroniqneur 
officiel, en echange il portait au prc1nier plan Ies autres couches sociales. 
Nous ne savons pas au juste ce qu'etaient Ies <<"viteji» (chevalicrs) nolnmes 
dans la chronique 1noldavo-alle1nande « PJ.ttern ». Nous cro:yons qu'ils ctaient 
des guerriers privilegies du prince, clus tant parn1i Ies boîars, comn1e aussi 
parmi Ies scrvants de cour, constituant une nouvelle noblesse cree par le 
prince qui s'appuyait sur elle dans la luttc avec l'ancienne classc des boiars. 
En tout cas, tous Ies historiens sont d'accord qu'il s'agit d'ui:ie categorie a 
la dc·votion du prince. Le chroniqueur officiel affirme a bon cscient que 
c'est le prince Etienne qui cree ces « cl1cvaliers » 85• On est frappe d'un fait 
significatif. Lorsque la chronique officielle nomme dans une merne phrase 
des boiars ct des « chevalicrs », ce sont ces derniers qui prennent le pas sur 

79 Cronica lui Ştefan cel :A.lare ed. par I. C h i t i mi a, p. 50-51. 
ao I. B o g d a n , Cronice inedite, p. 43 - 44. 
81 I<le1n,, Letopiseţul .lui Azarie, p. 150. 
s2 I. N e c u I c e , Letopiseţul ţării J\1 oldoveiJ ed. par L I o r d a n, Ilucarest, 1955, 

p. 108. 
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Ies autres, en tant que plus importants. Au grand banquet feodal de 1475 
qui eut Iieu apres la bataille de Vaslui «Etienne fit alors un grand festin 
pour ses metropolites e:t ses chevaliers et tous scs bo!ars, du plus grand au 
plus petit» 86• Ainsi donc on nomme d'abord Ies metropolites, puis Ies cheva
liers et en dernier Ies boi:ars. A la bataille de \Talea Albă (1476), rapporte 
la chronique officielle, « tombcrcnt Ies bons chevaliers, Ies grands boîars, Ies 
bons ct jeunes guerricrs », donc ici aussi on retrou·ve le memc ordre dans 
Iequel les chcvaliers precedent les boiars 87 • Apres le combat de la foret de 
Cos1nin (1497), relate le chroniqueur, le prince ordonna « a tous Ies chevaliers 
et (â tous Ies) boiars de se rassembler a liîrlău »sa. II est clair que l'autcur 
de la chroniquc rnentionne a bon cscient Ies fideles du vocvode a\rant Ies 
boiars, cn tant que plus in1portants par le rang, les merites· et la consideration. 

La chronique officiclle mentionne aussi d'autres homn1es appartcnant a 
d'autres calego1i{s sociales, sur l'appui desquels comptait le prince: a deux 
rcpriscs il est qucstion des hussars, troupe de ·volontaires a la disposition 
du prince, ne re~evant pas de solde et payee uniquement du butin pris a 
J'enncmi . .I.~ ceux-ci le chroniqueur reserve des qualificatifs clogieux: (< jeunes 
ct vaillanLs hussars » « intrcpides hussars » s9 • 

Rcn1arquons que sous Ia plu1ne de ce chroniqucur les hussars, de me1ne 
que Ies cheva liers et Ies guerriers, sont « bons », « vaillant.s », « brav·es », « choisis», 
se.uls Ies boiars n' obticnnent jan1ais des qualificatifs. Les citadins i'igurent 
egalcinent dans la chroniquc .... .t\.insi Etienne demeura trois jours a Chilia oit 
il «console Ies gcns (liudi) de la cite ct les instruit a bicn dcfendre la cite » 90• 

La defensc de la cite se fondait en pre1nier licu, selon l'opinion du chroniqueur 
el surc1nent aussi celle du voe.·vodc de l\1oldavie, sur Ies citadins que le prince 
cssaye de gagne.r â sa cause. 

II est clair que tous ces el~~ments indiqucnt une certaine attiludc de 
la chronique â l'l1gard des couches sociales: chacun des faits mentionnes ici 
pris a part pourrait passcr pour eLre du au hasard, mais rcunis cnsernble ils 
nous rcvelent l'attitude du vocvode. Dane ii ressort de la lecture de la cl1ro
niquc officielle quc Je voevodc Etienne n'ctait pas manifcsterrient hostile 
aux boiars dans leur ensc1nblc, comme classe sociale pourvue de terrcs ct privi
leges ct dont l'appui lui etait neccssaire, mais d'un autrc cote îl dirigc ses 
coups contre le.s ho!ars « mechants » et con1pte sur les chevaliers, Ies hussars, 
Ies citadins. J.-1es hoiars fidelcs conservent leurs privilcges, mais ils ne doi vcnt 
pas se considcrer Ies egaux du princc, mais se tenir â distance sous son auto
ritc a lui, qui est l'elu de Dicu. Les justes, il Ies recompense, ccux qui ne le 
servc.nt pas avcc la fidefite du lien feodal il Ies frappe, tous sont la şous 

sa 1nain. Tcl est l'enseigne1nent de la chronique d'Eticnne le Grand. 
On pourrait soulever a l'cncontre de cettc conception sur la cl1roniquc 

off'icielle representant le point de vue de la cour princiere au tcrnps d'Etienne 
le Cirand, l'objectîon que dans ce texte slave on ne fait nulle n1ention des 

88 lbiclen1, p. 41. 
87 Ibidem, p. 41. 
88 Ibide111, p. 41. 
89 Ibidem, p. tl 1. 
90 Ibidem, p. 37 
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changen1enls interirurs acco1nplis durant ce regne et dont il a i\te question 
plus haut, ·par exen1pJe de. la transforn1a-tion du conseil princier qui, d'un 
ancicn ele1nent de contr()le cxcrce par Jes grands boi:ars, devicnt un conseil 
de dignitairrs princiers, auxquels on pourrait en ajouter d'autres encore, 
par le 1noyen desquels le prince essaye d'etablir son autoritc centrale qui 
ren1place graduellen1ent le n1orccllcn1ent feodal fondc sur l'i1nmunite des grands 
don1ain€s feodaux. ?\1lais cette objection ne saurait etre valable; la chronique 
officicllc rcprcduit dEs faits qui sont presentes sous un jour special, elle ne 
fait pas de caracterisations gencrales. Etienne le Grand n'a pas fait de « refor
n1es » dans le me1nc sens que Ies refor1n.atcurs du XVI I Jcme siecle. 11 a n1ene 
une certaine politique qui s'est n1anifestee par des transforn1ations lentes, 
dans l'esprit n1cdic!val, c'est a dire par le dcplace1nent graduel de l'aulorite 
re.portf-e sur ccrlaines personnes et non par le change1nent des institutions. 
Ces changen1cnts Jents effectuc.s par le change1nent des fideles ne constituaicnl 
pas de rf'forn1e, IlÎ aUX yeux du chroniqueur, ni a CCUX du VOt„VOdt', Inais 
rexercice de son droit souverain, et partant ne figuraient pas, el ne pouvaient 
pas figurer, co1nme faits gen(~raux dans la chronique.. Un prince n1edie.val 
con1n1e Etienne agissait par des concessions de privileges et de favcurs person
nelles, ct non par des reforn1t>s, n1oclifiant ainsi Ies institutions de inaniere 
i1nperceptihle et peut-etre sans n1en.1.e. se rendrc co1nptc que l'c.tat recevait 
une autre sorte de gou\rernen1ent. 

Ainsi donc nous ne pouvons nous attendre qu'une tellc politique paraisse 
da ns tous s.es di'tails dans le texte de la chronique of ficie11e. l~a chronique 
est peut-etre un peu pauvre et naive avcc unc certaine gauchcric dans sa 
inanicrc de s'exprin1cr, mais cela ne change point son caractere et ses tendances. 
N'oublions pas que nous nous trouvons devant le premier essai de notre histo
riographi~. Son caractere officiel de chronique de cour ne pcut elre. conteste 
puisqu'il resuite de la compa1aison de toutes Ies varianl.es des chroniques 
de l\'loldavie du xvcme siecle, qui derivent toules d'un texte unîque et qui 
ne pcu L eLre dans ces conditions quc la chronique of'ficicllc du pays. 

Ainsi donc en partant de celte constatation bien ctablie, nous pou,1ons 
suivre dans Ies pages de la chronique la politique ct le point de vue ele la 
cour d'Etienne le Grand et ses directives de politique int.erieure et exterie.ure. 
La chronique etant e.crite en languc slave s'integre dans la litterature generale 
slave de son temps, de n1e1ne que Ies n1odeJes lilt~raires qui lui ont servi ele 
source d'inspiration. La chronique moldave d'Etienne le Giand peut etrc 
considcrt'C t'n n1en1c tcn1ps con1me la pren1ii~re rouvrc ]alque originale de la 
litierature savanle ecrile par Ies rou111ains. 
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J•. Oltc~anu 

.A.UX ORJGINES DE LA CUL'"fURE SLAVE DANS LA rfRANSYLVANIE 
DU NORD ET LE MARA1\'1UREŞ. 

Etablis au nord des l{arpathes, a peu prcs sur le. tcrritoirc de l'actuelh.~ 
Polognc, Ies Slavcs ont el(~ Ies voisins immediats de la Dacic 1. Les richesses 
de la Dacie en metaux precieux, en cerealcs, en scl, en n1arbrc, en ani1naux, 
en n1ie.l etc. şont n1entionnees depuis l'antiquite jusqu,aujourd'hui par beau
coup d'historiens,. de gcograpl1cs et de voyageurs 2 • 

Ces ricl1esses ont 1ncne du reste au developpen1ent de rclations comn1cr
c·iales entre Daceâ et Sla\'CS 3 et ont toujours attire Ies peuples 1nigrateurs 
rt voisins v~rs la Dacic. 

Depuis deja Ies Ilic ct IVe sieclcs de notre ere, Ies Slaves ont ele 
pousst\s hors de lcur berceau de la Vistule tant par l'ctablissen1ent des Goths 
et des G(~pidcs au houchcs de cc fleuvc, que par l'accroisscment naturel de 
la population 4 • Ceux qui se sonl diriges vers le sud ont passe le Danube au 
con11nrncernt~nt du vie sieclc, el Vt'rS la fin du VIie siccle leur etahlisse-
111enl dans Ies Balkans etait tcr1nine 5. I ... es 25 peuplades slaves t\nviron qui 

1 Le slaviste polonaic; 'radcus7. t..1ehr Spla\vh\ski a n1ont.1·c quc le berceau des Sh1Ycs 
aYait son centre dans la Pologne d'aujourJ'hui tnais quc leurs extensions vers l'ouest el le 
sucl-oucst etaicnt plus gt·andes que Ies c-onsidcrHicnt la viciile slavistiquc. (Cf. O pochudzeniu 
i praojczy%nie Slo1uia11, Poznan, 1046, p. O l't 8lliY., ~t Poczqlki Slo1vian~ Cracovie, 194fi, 
p. 8 el suiv. 1''. l'J. S p I n w i 11 s k i, a fait en$uite quelques rcrtllications a scs affirn1a
tions ele ccs travaux, sur la base des con1ptcs ren•lus el d~s discussions qu'clles ont provo
quces dans Ic n1onclc dt:s slavisles: (Cf. Pou•stauir., ro:rosl i rozpa<l u1!;polnoly prasb„1l1i((tzskiej „ 
dans oe Przegl~d Zacho<ini ,, 1951, pp. :i50-37S). 

2 J.ţcnucoup de ccs sonrcl·S sont rcslces inconnues de notrc historiographie. Signalon~, 
par l' x.e1nplc, la Chroniquc univcrsclle du 'fchequc J a n tl e I-> u c h o ,,. , • Slveta u.ssseho 
kronika . .. - 1554, Prague, qui tlonne une description cletaillce de Ja geographic, de Ja 
population et des richcsses de l'ancicnnc Dacic, existantcs encorc a son epoquc. 11 lllOlltrc. 

entl'c autrcs, que, chez nous, l'or, se trouve cn paillcles dans le suble des rivicres, n1uis aussi 
en pepites pesnnt jusqu'a une liYre et dc1nie. li <le<.·rit Ies gisc1ncnls de scl <lu nord de lu 
Tn.111sylvanic, Ies hnmenscs cnr1·ii·res de n~arbre: ii parlc cJ<.·s aurol'hs et <Ies ch~vaux: sau
,·ages ă longnc crinierc, etc. (Fenillets DXl.,I I et su iv.). 

1 l~n autrc sla vis le poJonais, l\{. R udnlcki, a rnontre q ue tcs SHl \"Cs vnisi ns de 
~a f)acic ont ccrtainen1cnt con nu l'or ct le fer ele Transylvanic. (Cf. J)alsze tlanr. tlo zusiell· 
:cnia Slo1vian 1v dorzeczu \'t'iJly i Odry, • Slavia Occidentalts •, 1 H:i3; p. 304 -341. 

' T. L. S I> I a w i ns k i, Pou1stanie, rozrosl i rozpad, p. 374. 
5 Vojr, L. !': i c d e r J c, Sluvanske staroiil11osti, I, Prague, 1 H02, p. 2·10. 
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ont vecu en Dacie, faisaient partie pour la piupart de ce groupe des Slaves 
n1cridionaux s. 

II est assez difficilc de Ies deter1niner, parce quc Ies sources n1anquent. 
J ... es rechcrches archcologiques et linguistiques de cl1ez nous, en sont, dans ce 
don1aine, a peine â lcurs d(~buts. 

11 nous est donc d'autant plus difficile de deter1niner â quel groupc appar
tenaient Ies Slaves du nord de la Transylvanie et de la Tisa superieure, quelle 
langue ils parlaient et quelle culture ils avaicnt. Les informations sur ces 
Slaves sont encore plus pauvres, parce que Ies l1istoriens et Ies gcographes 
antiques venaient raren1cnt en contact a vec cctte region. 

Dans la rc.gion de la 'fisa supericure ct a l'cmbouchure du !\iureş, Ies 
Slaves sont signaics deja depuis le Ilie siecle de notre ere. Ils se caracte
risaient par la eul ture des « to1nbcaux fosses », nomn1ee « pre\vorsk.a » 7. La 
Tabula Peutingeriana 1nentionne, entrc la Tisa et le Danubc, par deux fois 
Ies \'enetcs, dcno1nination generale des Sla·ves occidenlaux. Nous possedons 
quelqucs infor1nations sur la culturc n1ate.riellc de ces Slaves. Priscus, venu 
au vc sieclc co1nme cnvoye de l'e1npereur Theodose â la cour d'1\ttiln en 
Panonie, nous dit que ces Slav·es connaissaient la boisson faitc de 1niel fcr
mentc gr. « µt8oc:; », sl. medii, », = miel, goth. n1idus, iran. madu (peut-etre 
d'originc thrace. i.-e. medhu). 

Un peu plus lard Jordanes cn1ploie dans la dcscription de l'enterrcn1ent 
d' Attila le mot « strava » qui signifie aujourd'hui en slave <c nourriture », 1nais 
qui aupravant signifiait « repas offcrt en l'honneur du 1nort ». 

Ces mots auraient pu provenir autant des Slaves rne~'idionanx, quc des 
Sla ves occidenta ux 8 • 

C'est toujours \Ters le debut du vie siecle que Ies Slaves se sonl etablis 
dans la Tchecoslovaquie d'a·ujourd'hui 9 • Ces Slavcs de incn1e quc ceux 
de la 'fisa supericure, ctaient rcno1n1nes pour lcur habilcte a tra·vailler 
le fer10. 

Les Slaves etablis en Trans)'lvanic Lravaillaicnt bien, eux t=ţussi, Ies n1ctaux. 
Dans le tumnlus decouvcrt recemrnent dans le village de So1neşeni pres de 
Cluj on a trouve des ornements en 1nctal ct des bouclcs de ceintures, des 
anse.s ct des cerceaux en fer provenant de seaux en bois. On y a decouvert 
aussi des ornements en argcnt joliment tra\1aillcs, une bouclc d'oreilles etc. 
On -:l a trouvc cnsuite des vases en argile, travailles a la rouc actionnee a 
la 111ain ct ornes de lignes droitcs ou de vagues ondult'CS. Ce tun1ulus date 
approxi1native1nent de l'an 800. Les tas d'or du podin1n monlre que le n1ort 
a\rait cte un chef slave, aupres duquel on a incincre sa veu'\"C, ses do1ncs
tiques et ses anin1aux familiers 11. Alors les Slaves de „fransylvanic avaicnt 
donc des traclitions et des coutun1es qui se sont interpcnetres avcc cellcs -ues 

6 'f. l"'. S p la \Vi. Îl s k i, affirn1c quc Ies Slavcs clablis dans Ja vaHce de la rrisa 
jusqu'au sud du confluent de cette riviere et du !\Iureş scraient, eux aussi, unc partie des 
peupJatles slaves meridionalcs. (Cf. ouvr. cite, p. 36i et J.Joczqlki slowian, p. 13 ct suiv). 

7 T. L. s Jl la "'în s k i, POllJSlanie . •. ' p. 374. 
8 Voir, J. St ani s I a v, Dejinu slovenskeho jazyka., I, Bratislava, 1956, p. 100 . 

.... 
' J. Fi I i p, Polatky slooanskelto osidleni v Ceskosloven.';ku, Prague, 1946, p. 75. 

10 ''· K r l c k a, Vytvarny preja11 slovenslcello praveku, l\'Iartin, 1942, p. 27. 
11 f\f. :\1 acre a, Necropola de la Someşcnz, dans t Tribuna», Cluj, 1957, nr. 8. 
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peuplades de la Dacic, avcc cellcs des Avarcs. Cclles~ci conce.rnaient surtout 
la naissance, la mort, le mariage, le culte des divinites pa1ennes etc. 

A c.n juger d'apres des noros de lieux comme « lgrice » gardes en Panonie 
et sur la Tisa superieure, ces Slaves avaient une sorLe d'artistes-chantcurs 
nomn1es igrici, lat. joculatores. Au bout d'un ccrtain temps pendant lequel 
ils exer~aient Ieur profcssion a la cour du seigneur feodal, ils dcvenaient libres 
et on lcur donnait un lopin de terre en ple.ine propriete. 

C'est de la que provient le noin de lieu: (( Igrice » des Slaves n1ora,res, 
mentionne aussi dans le «Dit de l'ar1ne.e d' Igor »„ Cette 1nanifestation cultu
relle a ete e1npruntee aux Slaves n1oraves de la Panonie par les feodaux 
hongrois. La forn1c toponyn1ique !griei avec « i ~> pour « b » prou·ve qu'il s'agit 
de l' exis tence de ces igrici a l' epo quc de la Grande Mora vie, nota1n me nt j usqu 'a 
la premiere 1noitie du xe siecle 12 • 

Les Slaves moravcs sont Ies pre1niers qui soient arrivcs a unc culture 
plus clevce grâce au christianisn1e, !'ideologie specifique du 1noycn âge. 1/aube 
de celte culture vint aux Slavrs n1oraves de l'Occident„ Dans la Grande 
lVIora vie venaienL des n1issionnaires chrctiens de l' I talie, de la Grece, de l' .AJle-
1nagne, de l' Irlande 13. Cettc culture consistait au con11nence.1nent dans des 
for1nulcs de confession, de bapten1e, de n1ariage et dans des prieres elen1en
taircs: le Pater, le Credo sous forn1e abregee 14_, nota1nn1ent le symbole dit 
« des a pâtres », ou le « Kyrie eleison », devenu, a ca u se <le son ancienncte, 
dans la langue des Slav·cs occidentaux « J{rles » 15 . Le chant a une tradition 
tres ancicnne aussi chez Ies Slaves de la Tisa superieure. 

La nouvelle culture chrcticnnc se repandait chez lcs Slaves mora\res dans 
unc languc etrangere. L'empire franc cssayait par ce nio-:y'·en d'e.tendre sa 
domination politique vers l'est dans le 1nonde slave. Pour l'arrcter, Rostislav, 
c1npereur dela Grande Moravie, lui a oppos6 cel.le 1ne1ne culture chretienne, 

.... 
1nais en langue slave: « s1ovensky1nu j~Z)'ko1n11 », « na~irn11 jţzykon111 »„ A la 
base de cette langue ctaient Ies dialectes bulgares des cnvirons de Saloniquc, 
d'ou ctaient originaircs Cyrille_ et Methode. Cettc langue des pre1nieres lraduc
tions ct des pren1iers services religieux s'est adaptee a celle des Sla·ves moraves. 
Dans ce but, Cyrille et 1\icthodc fonderent dans la Grande l\Ioravic des ecoles 

r2 11 s'agit clonc d'un ernprunt fait avant Ja vocalisation des iers forts et ayant la 
disparition des iers faiblcs. Dans la rcgion de la Tisa supcrieure ce toponyrne se rctrouvc 
dans le dcpartement de Borsodska, au sud de }t.Jichkoltz. J)eux antrcs toponyrnes se rctrou
vent pres du lac B~laton. (Cf. J. S t a n i s I a v, Dejiny . . pp. 225 -22G.) 

13 La plus anciennc attcstation â cet cgard se trouvc dans Ja 'lie de l\Iethode chap. V, 
(Voir, Jan St ani s I a v, Sluvansld apostoli Cyril a .l\.fctod a ich linnosCvo Velko1n.oravskej, 
Risi Bratislava, 1945, p. 72, et E. P a ul i n y, Dcjiny spisovnej slovenciny, Bratislava, 
1948, p. 334). 

14 E u g. P au Ii n y, ouvr. cile, p. 337-34:~ . ./\. ""\l. I sac c n k o, Zacialky vzdelanosti 
vo Velko1noro.vskej ri fi, dans <i Jazykov, sbornik )>, I- 11, 1 ~)"17, p. 137-l 78. f-{eaucoup de 
ces productions sont conscrvecs dans Jes Feuillets frisiens, surtout dans Ja secondc partic 
cerite dans la Grande l\Ioravic, Adhortatio ad poenilentiam. (Cf. „A,.. \ 1 . I sa ce n k o, .Jazyk 
a povod FrizinskcylI pamiatolc, Bratislava, 1943, p. 48-55. E. Pa u J i n y, ozzor. cite, p. 343). 

1~ L'anciennete de la forme « l{rlef !) est visiblc aussi dans Je fait qu'clle a ele sou
mise au n1E'hne traitement que Ies rnols slavcs qui avaicnt un r syllabique: IZir-> I<Ir> 
Kr. - Le passage de I's final a l's caracterisc Ies inots etrangers du slave morave. ~1_,e phc-

v 

non1cne provient des dialcctcs italicns du nord (Cf. l\i i I o s \V e i n g a r t, Ccskoslo-
vensky typ cÎrkevnej slovanlinJJ, Bratislava, 1949, p. 88 -01. Jan St ani slav, Dejiny. . I. 
p. 208 ct suiv.) 
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av·cc des disc.iples pris parrni Ies ~{oraves, tels que Gorazd, que. Methode. 
a laiss~ pour son successeur, en disant: «Celui-ci est un homrne libre de votre 
terre, connaissant bien Ies livres latins, tres fidele aux dog1nes » 16. 

Le no1n de Gorazd, de 1ne1ne que celui de Bolcraz, un autre feodal et 
c.ollaborateur insigne des de.ux missionnaires, se conservent dans la regiou 
des Phctitcs Karpathes, Nitra-Ostriho1n, comme no ms de lieux 17. Les plus anciens 
lextes moraves conserves en copics du xe siecle, tcls lcs Feuilles de Kiev, 
etc., prouvent quc l'adoption s'est faite dans ce dialecte 1nora,:-c â partir 
duquel s'est developpe plus tard le slovaque central. C'est toujours lâ que. 
se trouve Ie toponyme J(ajicha, le nom du pretre envo)rt' avec 30 aidcs et 
avec le prince tcheque Bofi,roj en Bohen1e pour christianiser les '"rcheques 
en 874 18 • II y eut ici, certainernent, aussi d'autrcs disciplcs dont nous ne 
connaissons pas Ies no1ns. l\lais on sait qu'â la cour de Kocel en Pannonie il 
y cn eut 50. Plus tard, 'rcrs le fin dela vie de l\iethode, il )' avait en rt'Ioravie 
cnviron 200 de ses disciples. (~eux-ci ont continue son muvre n1e1ne quand 
Methode fut rnis en prison. L'epoque la plus florissante de son ac'livite est 
celle qui suit la lib(~.ration de Methode et va jusqu'a sa 1nort, c'est-â-dirc 
entre 874 et 885_. Maintenant ~{ethodc est soutenu par le pape Jean VIII. 
Les trois eveques occidentaux qui l'avait persecutc et etaient ses enne1nis, 
etaient n1orts: Adalvin de Salzhourg, Hcrmanrich de Passau, Ha non de Freis
sing. I"'e ruse et n1e.chant Viching, le chef du clerge allemand, etait 1naintenant 
le vicaire de l\fethode. Le pouvoir de celui-ci est â son apogee. II est â la 
fois archcveque de l\'loravie et de Panonie. Le pape lui donne. des pouvoirs 
sur « tous Ies pa)rs slaves », « vsicki sla\1jansky strany ». Cette activite s'etend 
aijx Slaves de la Vistule et dans l'Ukraine de l'ouest. 

Nous considcrons qu'a cette epoque la nouvelle culture de langue sla" ... c 
SC repand aussi par Ies disciples de c:yrille et <le Methode, de la Grande Moravie 
aux Slaves du nord de la Transylvanie ct du l\laramureş. L'interpretation 
juste des faits historique.s et linguistiques nous 1nontre que cette hypolhese 
ne peut pas etre cxclue. Dans la Vie de 1\tlethode ii est dit que depuis ce 
tcmps-lâ l'enseignen1ent du Seigneur «a com1nenc<'. a croître forten1ent, le 
non1bre des pretres el des egliscs â devcnir plus grand, les paiens a croire 
e.n Dieu » 19• En n1en1c te1nps le pouvoir politique de la Grande l\fora·vie. a vait 
co1nmence a s'etendre de tous Ies cotes: en Bohe1ne, dans Ia Serbie Lusacienne, 
dans la principaute. polonaise de Cracovie. Le pape Jean VIII lui-meme oblige 
le prince scrbe l\lunti1nir â s'unir avec le diocese de Pannonie sous l'autorite. 
de M~Lhode . 

. Dans la spherc de cette activite entre aussi le nord de la 1""'ransylvanie 
avec le l\'Iara1nureş. D'apres certaine.s attestations ineme, Loute. la 'l'ransyl-

l8 cr. J. st uni s I a V: Zil'oty slo1Ja11skych apoftolov Cyrilu (/ "i\tleloda, Bratislava, 
194~1. p. 7 i. 

17 .Jan St ani s 1 a v, Zo slovenske/10 soci<ilneho rniestopi.~11, dans .Jazykovcdny 
shornik, \ 1

, 1951, p. 58-96... Dc_iiny, p. 21.1-21(-i. P. Olt ca nu, .\'111niri slave ln 
Tran!\U1Jania de ..:.Vord, <' Lilnhă şi lit. >), III. Buc., 1957, p. 185-214. 

lS J. S t a ll j S l a V, 111011 trc quc le toponyn1c J(aj-a.l, QUÎ a le Ill e1ne radical que 
I<.ui-ich: se trouvc a cote de Ciorazd et de Galanta. I<ajich ctait un honune ele confiancc 
de Svatopluk el de Gorazd. Ils l'envoient en 'fchcquie en Ic chargeant d 1 une n1ission poli
tique. ct non pas seule1nent religieuse. (Cf. oril'r. citi, p. 213). 

19 Zivol .Aletoda„ Cap. X, (<l'apres, .J. SlanisJa,·, ouvr. cite~ JJ. 6Î). 
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vanic d(;,pendaiL de la Grande lVIoravie. Ainsi 1c Morave J. G. Stredovsky 
affirn1e quc deux des disciples de c:yrille et de l\lethode de la Grande l\{oravie 
ont cte n1issionnaires dans la l)acie ... » 1„alcs sunt apostoloru1r1 nostroru1n 
n1issionarii: Bezrad in Panonia ... Jandov in Dacia, Navrok in Rusia, în „4.lpi
blls Valachici~ 1~oznopon 30 • 

l.lar <(Ies 1nontagnes valaques » il faut entendre «Ies 1nontagnes rouznaines », 
probable1nent les Karpathcs occidentalcs, le.s inonts du Bi!1or, oiJ le. rite slave 
avait pris des racincs si fortcs, que l'€v~.che latin d'Oradca et d' J\lba Iulia 
se plaignait au XI.I Ie x1ve sieclcs de ne plus pouvoir l'exlirper ~ 1. 

I. G. Stredovsky affirn1e que le chef de la n1ission de Dacie a et.(~ Jandov 
et que Cyrillc ct Methode ont passc dans l'Ukra1nc par la 'fransylvanie 22 • 

Les infor1nalions de Strcdovsky et.nient connues aussi du savant rou1nain 
Bogdan Petriceicu Hasdeu 23 • Maints savants Ies ont cependant considcrt'es 
conune controuvees ~4 . 

L'introduction de la liturgie slave de la Grande l\1oravie dans Ja 'I'ransyl
\~anie du nord et dans le l\Iaran1ureş, nous la considcrons, avcc Grigore Nandriş, 
. .\. D. Xcnopol, I. Nistor, con1n1c foit prcbahle 25. 

Le fait aurait pn avoir lieu n1t~1n~~ ~i aucune partie de Ia Dacie n'avait 
apparlcnu a la Grande l\1)ravic. L~~ nord de la 1,ransylvanic etait ctroiten1ent 
uni a la Slovaquie oriental<', a l'Ukraîne occidentale, qui sont enLrecs cerl.ai
neinent dans Ja sphcre d'activitt~ de Cyrillc ct de Ivlethodc. I. Ohienko, le 
!'pecia.liste ukrainirn des 1>roblt~n1es cyrillo-n1~thodiennes, dit quc l'accro.is
se1nent politique de Ia Grande Mora vie a pern1is a 1"1-~thode de travaillcr 

2o .J. (~. Str e •l o vs k y, Hisloriu. sacrae Jloraviae, Solisb~~<'i, 1728, p. :l:~·1. 
2l Voir, .Al. (.i r c c u, Bulgarii in nordul l)uniirii ln z1racuri le I X-lea pinii la al )(-fra, 

dans • Studii şi cercetă l'i de istorie n1etlic J)'.' 1950, voi. I, p. 223-23ti. 
~2 ••• « '1'ransilvania infl·a 'fibiscum ~ub hnpcrio ?\1loravorun1 incolentcs, chrislinnitati 

.;unt agressi no1ncn ... ct f)neie evangelii predicatore1n nuper sacerdotem Jando'\VU praef(:;cc
:·cint •)(l. G·. S t r c rl o .„ ... s k y, ouvr. cite, p. 235), sur 1cs routes vers l1 Uli1·ainc occidentale, 
::1 la page 2as. 

23 13. P. Ha s d c u, sou ligne aussi l'importnnce clu sla vc ccclesiastique chcz Ies 
:-lou1nains dans Li1nba slavică la rornlni 'plnă lu anlll 1.:100, («< 'fraian •, 1869, p. 168). 

24 Par exe1nplc, J. (> o b r o v s k y, dans sa poletnique avec Dobncr et con1p. V . 
. Jagic, Bonpoc1' o KupuAt u Memoouu dans .SlaL>janskaja filoloyija, Saint Petcrs
bourg, 1885, p. 7-"10. Chcz nous on doute de la justesse de l'opinion de .J. C. Strc
Jovsky: B. P. II a s de u, Şle/un J)uşan şi 1Wacedono-Ro111inii, dans € ..=-\rhiva Islorică „, -
Ii 1 (1867), p. 178; I o n 13 o g d a n, Analiza critică a cllorva notiţf?. . . dans « Convor
:>iri literare-;>, XXIII, 1889, p. 295~317, et li. P. O an, Celti, slovaci şi romini in sec . 
. Y:III-XI \'", Cluj, 19~1--1, p. 71. 

2~ „A... l). X c n o µo 1, considere que le ch.ristianisn1e est vcnu chcz Ies Rnunu.iin.s 
de I1 ou est d'abord ct puis du su d-ouest des lh1lgarcs pendant Ic r~gne du tsar Boris 
i ~.32-888) et surtout pcndant celui du tsar Silneon (893-927). (Cf. Istoria Ro1ninilo1-, I, 
1888, Jassy, p. :151. sq.) 

I. N i s t o r, achnet conune • cerfoine » l'introduction de la liturgle slav\! chez Ies 
Houmains de la Grande l\Ioravie (Cf. Gelloslovacii şi Ra1ninii, dans +Codrul Co~tninulni „, 
i~crnău ţi, ( 1930), V I, p. 264 et su iv.) 

G r i g o r e N a n d r i ş, affirme: « Nous ne pouvons pas exclure a priori la possi
~ilite de l'influence slave sur Ies pays roun1ains de la ~ioravie-Slovaquie a l'epoque poste
~ieure a l'activite de Cyrille ct de l\fethode. Les frnits de cctte activite ont ete riches aussi 
pour les partics rou1naincs de ce pays qui venaient en contact avec le Lerritoirc tnoravt' . 
. Cf. The Be.qinnings of slavonic cullllre in the Rournanian cou11lries, dans {( Slavonic Revie'\V "·· 
1946, Londres, p. 160-171.) 
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non seule1ncnt en 1\1oravie, mais aussi dans Ies pa)·s slaves voisins, avec l'aide 
des meilleurs de scs disciJ>les. 

L'influcnce de son ceuvre de missionnaire a du s'etendre aux pa)7S qui 
avoisinaient la Grande Moravie et qui entretenaient des rapports politiqucs 
a':-ec elle »26• I. Ohienko ajoute qu'une partie de l'Ukraine occidentale appar
tenait â la Grande l\iloravic « nale zala sjude i C:astic.na zachidno ukrajnskogo 
narodu ». 11 est indubitable, d'apres lui, que Methodc ou bien ses disciplcs 
ont cl1ristianise a ussi cette partie du pcuplc russe 27 • 

C'est pour cela pcul-etrc que s'cst c.onserv€.e jusqu~a prcsent dans le ~·1~ra-
1nureş, dans la "fransylvanie du nord et cl1cz Ies greco-catholiques de l'cst 
de la Slovaquie unc langue slave ecclesiastique d'un type distinct par ses 
n1ora"\"Îsmes et par ses cle1nents locaux que nous anal:yserons plus loin. 

* 
Voyons d~abord ce qu'on objecte a l'opinion quc la liturgic slave s'est 

rcpandue de la Grande l\tloravic dans la rfrans)1lvanic du nord ct dans le 
Maramureş, ct quels sont Ies arguments a l'appui de. l'opjnion do1ninantc que 
la liturgic sla\1e s'est repandue chcz nous de la Bulgaric_ seulen1ent. 

On a pretendu que la dispersion de la liturgie sla·ve en Dacie a part.ir 
de Ja Grande fv[<>ra\7Îe n'est pas attest('e par des documcnts historiques; que 
men1e dans la Grande ~foravie la liturgic slave n'a cu qu'une cxistence prccaire, 
qu'clle a existe d'une. n1aniere inter1nittente et que, â cause de cela, clle n'a 
pas pu se repandre aillcurs. ~1ais nous a·vons n1ontrc - et c'est un fait ctabli 
- que la nouvelle culture chretienne en languc slav·e s'est r~pandue de Moravie 
chcz Ies Jlolonais, les Ukrainîens, Ies Serbcs I ... usaciens, Ies Tchcques ... D'ail
lcurs des docun1cnts historiques 1nanquent aussi pour appuycr l'affir1nation 
que la liturgie slav·c €st venuc e.n Dacie de Bulgaric. 

Unc ohjection plus serieuse serait que dans le nord de la Dacie il ne 
s'est pas conserve de textes glagolitiques, con1n1e dans la Grande 1\'lors,>ic„ 
~Iais dans celte rcgion on n'a pas trouve non plus de tcxles cyrilliques. La. 
plus ancicnne inscription cyrilliquc decouvertc depuis peu pres de Constantza 
date de 9L13 ~8 , et Ies. pren1icrs texl.es, ·des dernieres decades du XI\rc siccle: en 
Valachie, la chartc de v1adislav concernant la fondation du i11onastere de 
Vodiţa, de 1:~70, et en Molda vie, l'acte de I{o111an !\'luşat, de 1393. Le fait quc 
la culture chretienne en f\1oravic a ete glagolitique n'cxclut pas la posibilitc de 
l'introduction de la liturgic slave chez nous, 'renant de la Grande Mora\7Îe 29 • 

Les dernic~.res decouvcrtes et rccherches concernant l't'.critnre chez Ies 
Slaves font changer Ies vie.illes opinions sur l'iniroduction du « cyrillique » 
cl1ez Ies Roun1ains. L'inscription des en,~irons de Constantza et Ies docun1ents 
ecrits sur ecorce de boule.au trouvcs dans le nord de la Russic renforcent 
l'idee quc les dc.ux alphabets sont aussi vi.eux I'un que l'autrc. L'e.n1ploi de 

26 Cf. KoHcmaHniun u Memyauu ux ~umua u auaAbHiCmb ~ Varsovie, 1928, p. 339 
et suiv. 

27 Ibidem, p. 3-10-341. 
2• l)'aprcs certaincs opinions, celle inscription serait faite sous une influencc russe„ 

(Voir dans ce volume l'intcrpretation de cetle inscription ct la bibliographic qu'en donnc 
Damian Bogdan.) 

29 G r. N a n d r i ş, afirme: 1'he arguemnt, that this culture is Glagolitic dres not. 
eliminate that posibiJity (CI. ouvr. cite, p. 160.) 

174 

https://biblioteca-digitala.ro



l'alphabct glagolitique cn ~ioravie s'expliquc par le fait que cet alphabet, ctant 
plus e.loigne de l'alphabet grec, aurait pu paraître 1noins suspect anx lat.ins 30 • 

Nous n'avons pas d'informations precises sur l'introduction de Bulgarie, 
de l'ecriture et de la liturgie slaves, chcz les Roumains, comme nous n'en 
avons pas non plus sur leur introductio11 de Grande l\1oravie. Entre Ies opi
nions de ceux qui ont soutenu lcur introduction de Bulgarie ii y a jusqu'â 
nos jours beaucoup de contradictions ct quelqucs-unes contiennent n1cn1e 
des anachronisrnes. 

Ainsi, l\1iron Costin croyait qu'â peine a l'cpoquc d' ... ,\lexandre le Bon 
(1400-1432) des livres C)'Tilliques, qui ont ren1plac.e Ies livres latins, avaient 
ete apporte.s chez nous. Les livres cyrilliques auraient ete apportcs de Bu1ga
rie, du patriarcat d'Ochrida. Ceci aurait cu lieu apres le concile de Florence, 
cornme une consequcnce du 1nalentendu survcnu entrc Ies deux Eglises. Di1ni
tric Cantemir etait du ineme a'1is. Mais ce.tte opinion ne peut pas se soutenir 
parce quc Ies plus anciens docu1nents sla·ves ecrits e·n cyrilliquc <latent de 
la fin du XIVe siecle, tandis que l'inscription des environs de Conslantza 
est de 943; le conci.le de Florence s'est reuni apres la n1ort d' Alexandre le 
Bon, â savoir en 1439; Alexandre le Bon a ete catholiquc et n'aurait pas 
c1imine des livres latins; Michail Lascaris a n1ontre que l'e.glise de Moldavic 
et de Transylvanie ne depcndaient pas du patriarcat d'Ochrida 31• 

1\.ussi peu fondee s'est averee l'opinion du pre111icr historien bulgare Hilen
darski, qui dans sa chroniquc « Slavjano-bălgarskata istoria » n1ontrc que 
la liturgie slave a ete inlroduite chez Ies Roun1ains au Xlle sieclc a l'epoque de 
l'empirc roumaino-bulgare de Pierre et Assan, qui a urai L. conquis aussi Ies pays 
du nord du Danube. Le tsar Assan lui ineme y aurait introduit de forcc le 
cyrilliquc, sur le conscil du 1netropolite Thcophilacte d'Ochrida. ~1ais ce metro
polite a ·vecu bien avant lcs freres J>icrrc et .. A.ssan, qui n'ont pas eli~ maîtrcs 
du nord du Danube Oll, a ccttc epoque, SC trouvaient Ies Cou1nans, leurs a1nis 32• 

ao r: l li st 1-1. ~Ii n ns, Sain.l Cyril realy kne11J Ilebre!v, tt l\-lc!angcs- Paul Boy~r ~ 
1925, p. 97 ct G r. Nan dr i ş, ouvr. cite, p. lt>0-161 el note 1. 

Certains palhnpsestcs n1011tre.ut c<.--.pcndant c1uc Ja plus ancicnne ccriturc dans h~s 
docu1nents esL l'ecrit.ure glagolitiqnc. L'introduclion de l'ccriture chcz lcs Stnves a etc influ
enc6e aussi pal' l'ccriture des langn<.!S se1niliqt1t~s, sp6da1ernent ce"Jlc des 1angucs ~yrienne ct 
hcbraîque cf. K. Hora le k, Ha11aJ10 Ha nHcMeHocTTa y cnaBHHHTe, dans c Sbornik • 
T. Dalan Todorov, Sophic 1 ~H)5, p. ill 7 - 424; S1J. Kiril i se111itskie jazylcu, dans For 
1-~otnan .Jacohson on thc Occasion of hid sixtieth birthday, 1956, Haga~ p. 230-2:~5, 
ou il 1nontre que CyrUle a pris connaisance a Cherson~ au cours tle Ja iuission chcz lcs 
I<huzars du nord du Caucasc, de ~ livrcs syricns t. 

31 Jf i c ll e I L a s c a r i s, J oachime, melropolite de i\l oldavie et ies rclations de l' e[Jlies 
rnoldave avec le Palriarcat de J.>ec et l' Arclzeveche d' ~1.oclllis au X vc s iecle. (A cad. Il.oun1aine, 
t Bul!etin <le Ja section historique •, XIII, 1 H27, p. 142. 

Voir la rcfutation des viciiles opinions conccrnant cc probletne dans I o n Jţ o g da n: 
Analiza critică. . . p. :l09 -311; P. P. P a n a i t c s cu, lnceputurile inf luen/ei slave la 
Rornini, Ruc., 1938, p. 283-286. Cir. Nan dr i ş, ouvr. cite, p. 162-163). 

88 P a i s i e H i l a n el a r s k i, C.lla8RHD6'bAZapcKama ucmopua 1762; ou: ll, ap
cmeeHUK.?J U/l.U ucm. 6011.2apcKa!l, Duda, 1844. \toir aussi l'exceHcnte monographic de 
Bojan Pencv sur l'aisie llilendarsl\:i, Sophie, 1918. Pour le rnanquc de fondcn1ent de 
cette op inion, voir, 'l' h c i n e r, Velera mnnumenta Slavorurn meridionalium, I, p. 42 -· 54; 
A. A. V as ilic v, Les inz,asions barbares el le peuplement de l'Europe, I, 1937, p. 22H. 
G r. Nan el r i ş, ouvr. cite, p. 168 ct les notes 1-·2, et P. P. Pan ai te s cu, out1r. 
cite, p. 287 -288. 
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Ilie Bărbulescu croyait que l'introduction de la liturgic slave chez Ies 
Roun1ains n'a pu avoir lieu qu'au Xlle siccle, parce que, d'apres cc slaviste, 
Ies rapports linguistiques eux inc111es entre Rournains et Slaves com1nenccnt 
il ce.ttc epoquc-lâ 33. 

L'historien 1-lossler considere que Ies Roumains ont apporte la liturgie. 
slave du sud du Danube vers le de.but du XII Ie siecle 34 ; la preuve en seraient. 
aussi Ies caracteres bulgares des elcrnents slavcs de Ja langue roun1aine. i\fais 
on sait que l't~lc'Inenl ethnicrue daco-roun1ai11 a existe cn Trans:ylvanje en 
svn1biosc a\rec l'elc1nent slave avant le Xllle sieclc. 

""' 
L'existence de la liturgie chez un lleuple i1nplic1ue une vie sedentaire et 

non non1ade. {:ertains i 11len1ents slavcs de la 1anguc hongroise ont aussi des 
caractcres hulgares, 111ais personne n'a explique cela par la ·vie co1nune des 
tlongrois t:t des Bulgares au sud du [)anu.he. Les el('.1nents slavfs des lanaues 
rou1nainc et hongroise onl aussi d'au tres caracteres non seulernent hulgares. 
1„C's noms de licux d'origine sla,re de la Hongrie posse.dent aussi des carac
teres sla vrs occidcntaux, <( slo\'aqucs )>. Les toponyn1es sla ves du nord de la 
Trans:yl,ranie ont Ies n1cn1rs caractcres. D'autres topony1nes ~laves de chez 
nous ont des caractcrcs slaves orientaux. l„c caractere bulgare des cle1nenls 
slaves de la 1angue rournainc est en grande partie d'origjne livresquc. et appa
raît plus tard. 

L'historicn N. Iorga el le b):rzantinistc N. Bănescu considerent que la 
liturgie slave a ele int.roduite chez lr·s H.ou1nains ă peinc vers le XIII0 siecle, 
sous l'influcnce des t'Vechtls bulgarrs du Danube, particulii~rcn1ent dt~ celui 
de \7idin 35 . 

I./introduction de la liturgie sla\'C thez nous doit a·voir cu lieu bien avant 
cctte date et celle de. l'appa1ition des prcn1iers tcxteH. C'esl cc qu'affirn1aicnt. 
sans l'aJlpui d'une argu1ne.ntation precise, E. Kaluzniacki et P. Cancel 36. 
Seul A. D. Xcnopol prl·cise que la cbose c'cst effecture. d'abord en partant 
de l'ouest, puis â parlir de la Bulgaric a la fin du IXc sieclc et au con1men
cerncnt du xc, sous le regne du tsar Si1ncon 37 • Ion Bogdan inontrc que l'al
phabet cyrilliquc a ete e1nprunte par Ies R.oun1ains aux Bulgares, 111ais pendant 
un intervalle plus (~tendu: du VTlle jusqn'au XJle si{'.cle, sans apporter de 
pr~cisio ns 38. 

Durant ces dcrniers tc.n1ps, P. P. Panaitescu s'est occupe de ce Jlrobleme 
et a montre quc la liturgie sla·ve a etc introduite chez Ies Roumains au corn-

aa Cf. Curentele literare la 1-:omini fn timpul perioadei Slaoismului r.u/l11ral, Ducarest, 
1 B28, p. 423. l\·lais Ilic nurbulcscu n'apporte pas de prcuves a l'appui de cette opinion. 

3' R. R o s s le r, JJie rumănische Sludien., \"ienne, 188·1. 
35 1'. n ă nes cu, L'ancien Elot bulgare et Ies pays roun1ai11s, 1-iucarest, 194-7, p. ~)7. 

Jci aussi la bihJiographie. 
36 E. I< a 1 n z n i a c k. i, KypuAOBCKoe nucb„UO y PyMyHy, dans • Encyklopedija 

Slavj nnskoj l:1"iJologiji }) , 1915, p. 7 - 8. P. C a n c e J, Cln<l au i mprum ulat rontln ii 
alfabel11l chirilic, dans «a N. lorga, homn1age •, Bucarest, 1921, p. 67 - iO. Sur ces rapporls 
cntre Roumains ct Slnves, voir aussi 1\. J. Sobo 1 ev s k i, Py1ttblHbl cpeou c1taBRH
C1CUX1' Hapoaos11, 191 7, St. Petersbourg. 

37 1\. D. X e 11 o p o J, ou V r. c ii e' I, p. 4 51. 
38 I o n l~ o g d a 11, apportc une serie crargu111ents linguistiques (Cf. De la cine şi 

clnd au i111prumutat rornlnii alfabetul chirilic? J)ans • a Titu ~taiorcscu, hoinrnage o, Bucarest, 
1 HOO, pp. 357-359. 
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111encement du xe siecle, sous le tsar Simeon, comme une consequence de 
la suprematie des Bulgares au nord du Danube 39 • 

L'argurnentation du professeur P. P. Panaitescu est judicieuse, inais 
elle s'appuie sur des interpretations de faits et de situations, et non sur des 
donn('es fournies pas des documents. Les sources les plus indiquees, les lcgendes 
ou Ies 'ries de Cyrille et de Mcthode ne nous dise.nt rien de l'introduction de 
la Jiturgie sla,1c chez Ies Roun1ains. Elles se sont conscrvecs dans des copies 
de la sccondc moitic du xve siecle, et Ia version italiennc est du XI\te 
siecle. 11 semble toutefois que la liturgie slave n'a pas pu etre introduite de 
Bulgarie che.z Ies Roun1ains juste au debut du xe siecle â l'epoque du tsar 
Simeon, 1nais â peine pendant la seconde n1oitie du xe sie.ele. 

Certains historiens bulgares, com1ne V. S. Kiselkov, ont n1ontre quc c'esl 
a peine vers le milieu du xe siecle que l'cglise b?.Ilgarc s'cst slavisee. 
Ce n'est qu'a partir de cette epoquc que les Sla,;'es ont acces aux evechcs 
a la place des Grecs: Klimcnt a Ochrida, Constanlin a Preslav. Dans son 
vaste ouvrage consacri· aux apotres des Sla\"es (:yrille et l\o1ethodc, Kiselkov 
ecrit tcxtucllemcnt: «On peut dirc sans on1bre d'un doute que l'eglise bulgare 
a ete deja complete1nent slavisee j usqu 'au nlllieu du xe siecle, puisquc t.ous 
ses principaux serviteurs ont etc des Slaves bulgarcs et que le service reli
gieux se faisait en langue slave et avec des livres slaves 40 ». 

La Bulgarie ne pouvait donc pas aider la diffusion de. la ctdturc slave 
dans toutc la Dacic au dc.but du X 0 siccle, parce qu'alors, inen1e en Bulgarie, 
on n'employait pas exclusive1nent des livre.s slavcs, ct quc la languc slave 
ne s'etait pas encore in1posec co1n1ne langue sacre.e, a cause des Grecs et des ... 
partisans des officcs religieux. en grec. A cettc c.poque, Ies apotrcs des Slaves 
du sud ont pu enseigner tont au plus dans Ies contrees voisines de la l)ob
roudja, sur les bord du Danubc. Mais il n'ont pu attcindre le nord de la 
Transylvanie, et le Maramureş probablcn1ent pas men1e aprcs 930, surtout 
parce quc la domination bulgare en Dac.ie ce.sse â cause des Petchenegues qui 
s'etaient etablis en Valachie. L'cmpire morave, voisin des Bulgarcs, d'autre 
part, to1nbe sous le joug des Hongrois, qui com1nencent â penetrer cn Dacie, 
d'abord dans le Banat et dans la vallee du Mures . • 

11 faut admettrc, d'autre part, que la liturgie slave s'est repanduc sur 
tout le terriLoire de Ia Dacie avant la conquetc de la Transylvanie par Ies 
Hongrois, c'est-â-dire jusqu'â la fin du Xle sieclc, car Ies Hongrois, etant 
attaches a Ro1ne auraient empecl1c la propagation du culte slave. Cela doit 
etre entendu avcc une certai.ne relativite, puisque la diffusion de livres et de 
1nanuscrits slaves a continue sous Ies Hongrois. Nous voyons meme d'apres 
le. materie! conserve ct counu, que ccrtains livres slaves etaient ineme in1prin1es 
cn '"fransylvanie, ou l'on redigeait meme des manuscrits en slave et ou l'on 
a conserve aussi quclqucs inscriptions redigees dans la meme langue. Beau
coup de livres slaves aussi furent i1nprimes a Budapest et en Valachie, etc. 
Au commencement, les Hongrois eux-memes ont emprunte aux Slaves 1noraves 

88 P. P. P a n a i t e s c u, ouvr. cite, La litterature slavo-roii.maine et son imporlance 
pour l' histoire des lif teratures sluves, 1925, Prague, pp. 1-4. 

4° K i se l K i se I k o v, CACllJRHCKume npoceemume11u KypuA u Memoâ u mi>xHama 
âeRmeAbHOCmb. Sophie, 19·15, p. 428. 
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et pannoniens des formes de culture, des institutions et de nombreux mots 
slaves, ayant rapport â tous Ies don1aines de la vie, inclusiven1cnt la vie reli
gicusse 41• Quclques-uns de ces inots, tant hongrois que roumains, ont des 
caractcres bulgares, comme par exe1nple: tj, kt, gt, >st, most, mostoha, maştera, 
sfeştanie, etc., ou bien un dj > jd: nadejda, primejdie, odăjdii, etc. Ce n'est 
pas â dirc que ces mots aient ete repandus par des missionnaires bulgares 
cn meme lemps que la langue liturgique.. Ils se trouvaient deja dans le slave 
ecclesiastique introduit par ·cyril1e et l\icthodc dans la Grande Moravie. C'est 
pour cela qu'il se retrouvent dans les textes morav€s, russes, serbes et chez 
nous, dans le slave karpatique. lls constituent un fonds commun de la premiere 
langue litteraire et ecclcsiastique de tous Ies Sla·ves. D'autres rnots a carac
teres bulgarcs ayant une origine populaire se sont repandus tant dans le 
roumaili, que dans Ic hongrois, comme appellatifs, apres etre entrl's dans 
ces Jangu€s par le contact avec IEs Bulgares dans le regions du sud. C'est 
ainsi que se sont repandus chez nous Ies mots « gr<ldişte », <( peşteră », et chez 
les Hongrois, « peşti'>, poele, f our, etc. 

* 
Nous considerons donc ·que la liturgie slave a pu se ri~pandre de Bulgarie 

d'une faţon soutenue, apres.1. 950, au nord du Danube et gagner jusqu'a la 
fin du Xle siecle des parties -de la "fransylvanie aussi. 1„a lilurgie slave s'est 
repandue pendant la meme- epoque aussi chez lcs Serbes et chez Ies SJavcs 
orienlaux, qui, co1nme la po.pulation de la Dacie, connaissaient la civilisa
tion chretienne avant cettc epoque. 

Cette culture, comme nous J'avons vu, avait deja co1nmence a se repandre 
de la Grande Moravie dans le nord de la „fransylvanie ct dans le 1\1:ara1nureş 
depuis la fin du 1xe siecle, surtout aprcs 874. 

Cette rcgion etait ctroiten1ent rattachee a la Grande Moravie aussi par 
le commerce du sel que l'on extrayait des mines du nord de la l'ransylvanie. 
Le professeur Vaclav Chaloupe.cll)r a montre Ies routes par lcsquelles le sel 
arrivait de la- bas jusqu'en „fchc.quie. 

C'etaient les vallees des rivieres: Sadzava, Iplu, Slana. I~es relais sont 
marques par des toponymes, cornn1e Solniky, Solna cesta, - La route du scl 
(Salt-ul}, allatores salis ' 2• Par ces routes Ies apotres de la nolrvcllc eul ture, 
ont pu facile1ncnt venir de Ia Grande Moravie aussi, surtout parce que la region 
etait connue de Cyrille et 1'1ethode, qui sont venus par la pour la premiere 
fois dans Ia Grande l\floravie. C'est toujours par la qu'ils se rendirent vers 
l'Ukraine occidentale et men1e lorsque l\'1ethode alla pour la derniere fois â 
Constantinople en 884, ii evita de passer par la Bulgarie ct la Pannonie, prefe
rant la route par la Dacic . 

..:\prcs 874, Methode dirigea son activite plutot sur Ies regions de l'est 
el du sud. 11 evitait Ies rcgions occidentales pour ne pas cntrcr de nouveau 
en conflit av·cc. le clerge alle1nand. 

'1 Voir a cet egard rctude recente et la plus cotnplete jusqu'a present des clcments 
slaves de la langue hongroisc du slaviste t Ist va n K ni e z sa ~, • A magyar nylv szlau 
jovevesyszavai, 1-11, 1955, Budapcst, p. 1043. •2 \1 a c l a v C h a I o u p c c k y, Otcizka sul, dans o Sbornik fi1oz. fakulty •, Bratis-
Java, 1925, no. 30, ct " Stare Slovensko >), Ilratislava, 1923. 
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L'e·veque de Salzbourg etait tres ambitieux. Le pape Jean VIII etait 
meme inquiet de ses aspirations · qu'il essaya de tempcrer en accordant a 
Methode des droits plus grands et en Ies lui renfor<;ant 43• 

Toute l'activite de Methode ct de ses disciples en Dacie est d'ailleurs 
attestce par Ies "\Ties abregces des deux apotres des Slaves, par les recucils 
de legendes sur leurs vie, par le « Pochvalnoe slovo ». Les informations de 
ces ouvrages sont parfois assez generales, 1nais d'autres fois assez precises. 

Ainsi «La seconde vie de Naum)) qui date des x111e - XI\TC siecles, 
fournit beaucoup de details docurnentaires en1pruntes . a des sources plus 
anciennes. Il y est dit que Ies disciples de Cyrille et de Methodc, cJ1asses 
de la Grande Moravie, « se sont re.pandus Ies uns par la 1\ioesie, d'autres 
par la Daln1atie et la Dacie en faisant centupler Ies fruits de la parole de 
Dieu »44• Mais par Dacic on pourrait entendre aussi la Dacic Aurelienne du 
sud du Danube. 

Dans « Poch,1alnoe slovo » Klin1cnt d'Ochrida, appelle Cyrille et IVlethode 
« apotres de toutes Ies contrees cclairant Ies horizons du n1onde entier » 45 • 

Dans un hyn1ne des Xle - Xlle siecles, Cyrille est honore c.omme predi
c.ateur dans tout le monde mais aussi dans le pays russe ... se·verskoo i rusisko 
i zapadno zeine prosvcscaja ichu svetomu nezachodnyrni »46 • Par « rusiska 
zem » nous dcvons entcndre l'Ukraine occidentale. C'est la plus ancienne source 
qui mentionne l'activite de Cyrille en « Russie ,>. Les affirn1ations de .J. G. Strc
do·vsl{)1 ont clonc unc ba.se historique. Meme son plus severe critique, V. I. Jagic, 
reconnaît que, dans ccrtains problen1es, la nouvelle critique est enclince de 
plus cn plus a preter foi 47 aux informations fournies par ce Morave ou par 
ce Slovaque comme le considerait B .. P. Hasdeu 48• 

Ces informations et les interprctations d'lvan Ohienko viennent a l'appui 
de nos affirmations. 

1\-lethode est considere dans d'autres Vies et hymncs, commc archeveque 
de la terre morave 49 ou de la Moravie et de la Pannonie 50 ou bicn (( de la 
Mora\1ie pannonienne 51• Dans une Vie courte de Methode datant du Xllle 
siecle, îl est appele archeveque des deux Moravies Superieures "' irepodobny 
ote.cI nasi Methodie arcl1iepiskopu vysnuju ~{oravu» 52• Nous avo ns ici une 

4a K i s e 1 K i se I k o v, ouvr. cite, p. ~93 et suiv. 
" Voir, I or da n Ivanov, D7'1l2apcKu cmapuHU U3 M axeiJoHUR, 2e ed. Sophic, 

1931, p. 313. 
45 ~~. To d o ro v - Băl an, ouvr. cite, p. 109. 
' 8 Cf. I. Iv a n o v, CAy'1C6a 11.a ce. KypuAa, o. c. Sophie, 1931, II0 cd. p. 294. 
47 I. 'l. J a g ic, Bonpocrr, o KypuAt. u Memoouu, p. 7. 
48 B. I.>. Ii a s d e u, Ştefan Duşan .7i l\tf acedono-rominii . .. , p. 178. 
69 Dans la vie ele Naum d'Ochrida, «A Moravskaa zc1nlja jakozc b«! prorekhl sv. !Viet ... 

hodc arcbiepiskopu • (I. Ivan o v, ouvr. cite, p. 307). 
&o Dans !1hy111ne de !\.felhode. . . Tja blazene poet zeme l\loravska, ccstno tvoe telo 

imajQsli i Panonska o. C:yTille, comme l\.:lethode, y est honorc (< sur la terre de la J\.olysie, 
de Pannonie et de Ivloravie ». (I. I v a n o v, ouvr. cite, p. ~04 -305. 

61 I. Ivan o v, ouor. cite, p. 31-i et suiv. 
12 Dans les \!ies de Constantin et de "l~thocle du manuscrit Run1eanţ.ev. Plus tard 

d'autrcs sources mettent ici le singulicr parce que l'on ne connaissait plus l'Etat cl'autre
fois de Grande l\·loravie. Et surtout dans les textes du sud (J. St a ni s I a v, Dejiny ... 
I, p. 148 et suiv. 
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forme de duel au genitif 53• Des recherches recentes montrent quc Ies deux 
Moravies etaient: l'une, la Grande Moravie forn1ee de la Slovaquie, de Ia 
Moravie, du nord de la Hongrie, ayant 30 cites; rautre s'etendant au- dela 
du Danube ct ayant seuleme.nt 11 cites 54• Vers l'est, la frontiere de Mojmir 
s'etendait jusqu,aux Karpathes, ce qui facilitait l'acti,rite de Cyrille et de 
Methode dans ces contrces ss. 

Selon d'autres interprelations ii s'agit cn realite de deux Moravies: La 
Moravie Superieure « uysna » et la Moravie inferieure, « nizna » ou «inferior». 
Celte derniere etait plus isolcc du pays de Svatopluk. Elle cntrait dans le 
cadre de l'cmpirc bulgare, et certains chercheurs identifient cette !\tloravic 
avec la region de la Tisa superieure, avec le nord-ouest de la Dacie. Cette region 
jouissait d'une situation independante aussi par rapport aux Bulgares. Elle 
avait, depuis deja la fin du 1xe siecle, une organisation ecclt'~siastique propre. 

y 

Le slaviste P. .J. Safarik relate qu'en 879 la Moravie «Inferior » avait un 
reprc.scntant, qui participait au synode de Photios de Constantinople. Byzance 
s'interessait particulieren1ent a cette region pour contrcbalanccr la puissante 
influence latino-germaniquc qui s'exerc;ait dans la Moravie Superieure. L'exis:
tencc d'une Moravie dans le sein de l'c1npire bulgare est confir1nee aussi dans 
le texte slave de la legende de Solun, ou par1ni d'autres princes bulgarcs, 
tels celui de Preslav, etc., est n1entionne «le grand prince de Mora vie, Desimir». 
Ve1iki kniazu Desin1iru Moravski i Radivoj knjazu Preslavski i vsi knjazi Bli
garski se. 

Unc preuve que Ies sources parlent d'au 1noins deux ~foravies, c'est que 
Ies Polonais en1ploient jusqu'a nos jours, pour parler de ~a Moravie, la forn1e 
du pluriel « Moravy » 57. 

La culture slave de Dacie a ele renforcee aussi par Ies Slaves moraves 
rc.fugies ici et chez d'autres peuples voisins â causc de la venue des Hongrois 
en Pannonie os. On lit dans la premiere vie de Nau1n que Ies Slaves moravcs 
se sont refugies chez Ies Bulgares ... « vu bligary beza§e » et quc lcur pays 
est restc desert au pouvoir des Hongrois 59• Par « Bulgares » on con1prend 
aussi la Dacie qui etait sous la domination politique des Bulgares. Ceux-ci 

13 D'autrcs cependant co111me V. J a g i c, ont vu ici unc forn1e serbe en - u du 
genitif singnlier du medio-bulgare: vyinjQjQ MoravQ„ (Cf. Enstellungsgeschichle der J(i1·chen
slavisc/1en Spraclle, 'ed. II, 1913, Berlin, p. 177). 

" \'. \Ta n c ce k, Prvnlch tislc let, 1 ~J·i9, p. 50 et 59; I. L. Cc r v i n k a, Slovane 
na ~\1orave a rile Velkomoravslcâ, Praguc, 1948 et T. D e k a n, Prisp'lvuk k otâzke politicl.:yclr 
hranic l'elkei J.~1oravy, ··Historicky sbornik ,, 1948, p. 201-202. 

65 J. S ta ni s I a v, ouvr. cit~, p. 149 ct t Jazykov. sbornfk, IV, 1950, p. 257 -259. 
16 .A.pud O n d r e j R. H a l a g a, Slovanske osidlenie Potisia a vychodoslovenskl 

greckokatolici, Kosice, 1947, p. 30-31. 
67 Cf. V. V an e ce k, ouvr. cite, p. 59„ J. St a ni s 1 u ,p, ouvr. cile, p. 1."17-148. 

Des clctails import3nts sur la culturc et sur la situation politique des differentcs regions de 
la Grande Mora vie, dans le travail de Jo z c f P ou I i k; « Staroslovanska 1vlorava i>, Prague, 
1948, p. 110, 115 et 117. 

68 C o n s t a n t i n P o r p h y r o g c n e te, De administrando imperio, (l\1igne, 
Patrologia Graeca, CXIII, colonnes, 317-318.) 

6t Le texte date de la prc1niere inoitie du xe siecle, donc d'une epoque assez rap
prochee de ces 6v~nements, qui-y dlt-on-ont eu lieu â cause des sacrileges des Moraves, 
qui avaient pcrsecut6 et chasse Ies disciples de Cyrille et de l\fethode. Ccs Slaves seuls se 
sont enfuis que Ies Hongrois n"ont pas em1nen6s eu esclavage ... (I. Iv a no v, ou11r. cite, 
p. 307). 
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disposaient du sel des ~rnines de Transylvanie. La population de la Dacie 
leur payait la dîme en sel, en betail 6o. 

Mais la population de la Ti.sa superieure du Mara1nureş n'etait pas bulgare. 
Les Bulgares s'(·taient ctablis plus au sud, ·vers le l\{ureş. Plus au nord il 
y a'\"ait lcs Slaves n1oraves, notamn1cnt Ies Slo,:-aqucs. L'expression de I' ~L\.no
nyme « sklaui el bulgari » signific Ies Slaves ( « Slovaques) et Ies Bulgares » et 
non «Ies Slaves bulgarcs » comme l'avait co1npris d'une maniere erronec V. 
(:halou pccky 61• 

Les recentes etudes de toponon1astique de Ja. rc~gion ont re.n,1erse l'anci
enne o pinion, qui n'avait pas de f onde1nent scicntifique. 

L'hypothcsc que Ies Slaves de la Tisa Supericure auraient etc:~ des Bulgares 
a ete reviscc en partant de cette interpretation des sourccs et aussi en fonc
tion des toponymes slaves de la Tisa superieurc ct de la Iangue parlee par 
ces Slaves aujourd'hui encorc. Les erudits tcrn1inent leurs rechcrches consac
rees a ce. proble.1ne par des affirn1ations categoriques. Ainsi El. ~1o6r arrivc 
a la conclusion que ces Slaves ineme etaient des Slovaques orit~ntaux 62• J. 
Stanislav affirn1e dans son dernier tra,:-ail qu,il n')r a aucune preuve convain
cantc de l'existence d'une population bulgare dans celle regîon sa. Ondrcj Halaga, 
s'occupant des elablissen1cnts slaves de la Tisa superieure, dit que l'hypothese 
du caractere bulgare. de cette population n'a pas la plus n1odeste base philo
logiquc. Non seulc1nent la 11on1enclature topographique de cettc contree et 
la langue de la population ne presentcnt pas de caracteres bulgares, mais 
elle ont un caractere nelten1ent slave ocidental et plus correct meme que celui 
des dialectes slovaques centraux voisins, qui ont une serie d'clen1ents bulga
res »6'. E. Pauliny montre que dans le cl1angement e (jati>) ja de Gemer, on 
ne peut en aucun cas, parler de bulgarismc 65• 

Les ancicns Slaves inoraves se sont n1aintenus dans la region de la Tisa 
Supcricure. En ce qui concerne ceux de Bodrog, c'est le slaviste hongrois 
Istvan Kniezsa qui l'affir1ne en soulignant qu'il y a unc continuite entre la 
population slave d'avant Ies Hongrois et celle d'aujourd'hui. La meme conti-

60 ;\1. (i re e ll: J~ulgurii 111 nordul Dunc'irii in veac. I X- X, p. 223-236. 
61 P. O l t c an u, Nun1iri sluve in Transilvania de 1'Jord ( (( Lirnbă şi lit. t> III 195i, 

p. 185-21.5). J. St ani s.-1 a v, Slovensky juh v slredo1Jek11 I, p. 164-176, Dejiny, I, p. 
175 -180. V. C h a 1 o u p e c k y, Dve studie k d~ji11am Podkarpalska, 1925, no. 30, p. 20, 
Stare slcvensko, p. 266 et suiv. 

6~ E I AI o c) r, Die sl. Ortsname11 de/' Teissebene, (Zeitschrlfl fur Ortsnamenforschung. 
VI, (1930), p. 105-140 avcc une carte). 

a J. Stanislav, Dejiny 175-180 el „C,'lovenslcy juli I.II., 1948, l\·lartin, p. 
169-171, et Bolo julne slo11ensko bulharske, dans t1 Nâs nărod, II, 1944, p. 1.99-221, ou 
ii souligne <JUC toute la region du sud ele l'ancicnne Slovaquie clall exclusivcmcnt slovaquc, 
1nais quc Je mat6riel J.inguistique n'en conserve aucune trace bulgnre. • 

6' (I T(1to t~zu vsak dnes" nuLno revidovat'> prosto preto, ze ne111a ani najskromne.jAieho 
filo.logickcho podkladu. Nielen ze tunaj~ia topograficka no1nenklalura a najrnă rec tunaj
sieho obyvatel'St\ra nevyka?.UjC ani prvky, ani charakter reci bulhar~ke, ale <lokonca, jaYÎ 
eharaktcr, vzorne ~isly, ncnastrbene 7.apacloslovansky cistcjsi a spravne.j~i, nez s_usedne 
narecia stredoslovenskc, ktore vykazuj(1 rad prvl<:ov, shodnych s bulharstinou o (O. R. II a
l aga, ouvr. cite, p. 2.0-21. 

65 E. P a u l i n }'.", O. <lo1nnr.lo111 blllbariz111e, dans Je volun1e d'horn nu1ge, ii TodoroY
Ba lan-Sophie, 1 H55, i>. ::S38. 
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nuite existe aussi dans Ies non1s topographiques 66. Quant aux autres, Ondrcj 
Halaga dit qu'ils sont un reste des Slaves du groupe tchecoslovaque etablis 
ici avant l'arrivee des Hongrois ct que c'est de la meme epoque que datent 
aussi Ies commencements du culte greco-slave dans celte region » 67 • Certai ns topo
nymcs slaves du Criş Noir datent de l'cpoque de la syn1biose slavo-roun1ainee 
p. ex. Schei ( Sclaui et, par depalatalisalion) Ştei Gs. Craiova (Kraliova, co1n1nc 
dans Ies clements lati ns : folia) foaie ; Seghişte etc. 

Des le commence1nent deja une doublc influence s'exer<;ait sur Jeur culture; 
une influence occidentale et une influence byzantino-slave, c\:-identes dans 
des noms tels que: Ionaş, Lukaş, Eliaş, ou le - ş final provient comme dans 
Krle.ş des dialectes italiens du nord. C'est toujours de la que vienncnt des 
noms comme Kri.Zano (Kri.Z ital. crQge = croix. Les Slaves moraves ont eu 
des relations depuis deja le Viile siecle et le de.but du IXe avec le centre 
de cette region, le monastcrc de Cividale 89. 

D'autre part, Ies m~rnes noms apparaissent au nord de la 'fransyl
vanie aussi sous la forn1e byzantino-slave: Ion, Luka, Dimiter, Krust, 
visedrziteli-gr. Ila.v1'o· ·p<XŢcu p qui coexiste avec visemogyj, dccalque sur lat. 
omnipotens, etc. 70• 

Cette culture a continue d'cxister en partie aussi bien en Transylvanie 
qu'en l\foravie, meme apres l'arrivee des Hongrois. Au nord de Mureş, Achtum 
avait fait bâtir le monastere de Morisena, place ·sous le vocable de Saint Jean
Baptistc, ct lui-n1eme s'etait fait bapliser a Vidin. Les moines de cc monastere 
etaicnt tous Grecs, c'est-â-dire de rite oriental. C'est le plus ancien monasterc 
de „fransylvanie et il en est question dans la Vita sancti Gerardi, cap. X.: 
••• « constituens in eodem abbatem curr1 n1onachis grecis juxta ordine1n et 
ritum ipsoru1n 71. 

Un autre centre de culture slave doit avoir existe a Oradea ou pres de 
cette localite, dans la grande cite rectangulaire de Bihariat oii il sen1blc qu'il 
exista un evecl1e peut-etre orthodoxe, reinplace par un eveche latin (catho
lique) au Xle siecle par ordre de Ladisla·s le Saint. On lit dans le Registre 
d' Ora dia sous l,an 1186 qu'un « ,,ilanus » parle de I' « episcopus de Biarch » 
cujus sedes dicitur Orosiensis ». D'aucuns ont pense que le nom de la residencc 

10 Cf. r1ngarus Volkerschaften im X I. Jhs. dans t Archive Centro-orientalis „, l 938, 
p. 295 et suiv. 

En ce qui concerne l'origine bulgare de ces Slaves. I. Knlezsa est asscz flottant dans 
ses conclusions comme aussi d'autres chercheurs qui ont soutenu l'origine bulgare de ces 
Slaves. Kniezsa en reconnaît que: ... Was die Bulgaren betrifft, so sind sie nur aur Grund 
einer gcschichtlichen \Vahrscheinlichkeit in Rechnung zu nehmen, da in Orlsnamen kcine 
bestimmten Spuren von ibnen nach zu 'vcisscn sind I) ouvr. cite, p. 295. 

67 R. Ha 1 a g a se rapporte particnlicrement a la population de l'cst de la tcheco
slovaquie d'aujourd'hui. (Cf. ouvr. cite, p. 37). 

ea ... le nom de '\riJlage Schei prcs de Beiuş est en relation avec l'ancienne epoque 
slavonne (N. I org a, Histoire des Roumains de Transylvwiie, 13ucarest, 1913, 1>. 380). 
Ş te fan Lu p ş a, Istoria parohiei Slei. Beiuş, 1942. 

e9 J. St ani s I a v, Zo studia slovanskych osobnych 1nien v Evanjeliu. cividalskom, 
c SJavia •, 1947, p. 87-100. -70 ~I. \Vei n g art, Ce.-;koslovenskg typ cirkev11ej slovanciny, p. 35 ct sniv. J. S ta-
ni s I a v, Dejiny, I, p. 207 -230, A. I s a ce n k o, Jazyk . .. , p. 49. 

?1 Ed. Endlicher p. 214~215 Chronica Pictum chap. 41. F 1 o~ ian u s }I. Fontes 
domestici, II, p. 143. -
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de cet e·veque « Orosiensis » signifiait « russe » donc « ortl1odoxe » 72 • Certains 
y voient une forme du nom latin «.Ora dia », « "\raradiensis » 73 , d'autres, enfin, 
comme Ondrcj Halaga considerent ce nom con1n1e venant du thrace 74 • Cet 
evechc est n1entionne aussi · en 1069, lorsquc Saint Ladislas aurait sauvc la 
fille de l'cvcque d'Oradea qu'un Couman emportait sur son cl1eval 75• 1\ Oradea 
et a Arad il y avait aussi des centres ou l'on jugcait Ies proces. La procedure 
ct les peines etaient celle.s qu 'on pratiquait surtout dans l' occident 7e. 

Les vicux monasteres de Transylvanie et de Hongrie deviennent des f oyers 
de culture slave, 77 con11nc le 1nonastcre de Peri, une fondation des Roumains 
ou l'on redigeait aussi des documents slaves ct que le patriarcat de Conslan
tinople avait sou1nise a sa jurisdiction. Un centre de 111oindrc importance 
se trouvait a Seghişte - c'est-a-dirc sediste < paleosl. sedfti = s'asseoir -
resi dence 78• 

La culture slave du nord de la 1,ransylvanie et du l\'1aran1ureş des pren1îers 
siecles de ce inillenaire se re.nfor~ait aussi a partir des centres restes en Grande 
Moravic. La Slovaquic Orientale conserve l'office divin dans l'anciennc langue 
slave, considerce con1me « langue du peuplc ». C'est pour cela qu'a un synode 
de 1104-1105 on interdit les chants rcligieux du peuple dans cette langue. Sile 
texte de ccs chants avait C:te en latin, le synode ne les aurait pas intcrdits. 

A la fin du x11e siecle et au debut du x11re, Oll disait la messe dans 
la langue de Cyrille ct de Methode â Spi~ - region de la Slovaquie orientale. 
On y a trouve des fragn1ents de inanuscrits cn cyrillique 79 • C'est loujours 
ă Spi8 que fut cree un evcche. au Xllle sie.ele. La Slovaquic orjentale etait 
ctroiten1cnt unie a la region de la 1"isa superieure. C'est en Slovaquie qu'aurait 
ete. ecrite la partie cyrillique de l'evangeliaire de Rcims. V. Jireee.k a montre. 
que l'evangcliaire de Vienne a ete ecrit « dans une region frontiere de la Slova-

o;2 V. Chaloupecky considere que cet eveque ctait 'ruske biskupstvi t ct que sa juris
diction s'etendait jusqu'c\ Cernigrad et a la riviere ele Krizi (Criş). ~·lais la source de celte 
inforrnation tlatcrait de 1184 cf. Stare Slovensk.o, p. 123 et note p. 59 ou ii cite .A.nonymu~ 
chap. 22 .. 

78 Ş te fa 11 L u p ş a, Catolicismul şi ro1ninii din Transilvania .~i Ungaria plnă la 
1556, Cernrn1ţi, 1929, p. 6. 

7C O. Ha J a g a 1nontrc que durant cc siecle-la l'etablissen1ent des Russes y co1n1nence 
a peine et que c'est trop tot pour que la tradition latine ait pu se renforcer (cf. ouvr. cite, 
p. 31). 

15 D'aucuns ont cru qu'il s'agissait d'un cvequc latin puisqu'il est dit que cet eveque 
avait une fille. l\lais un cvequc orthodoxe aussi peut avoir des enfants s'il a etc marie. Et 
peut-ctrc â cette epoque ne faisait-on pas de telles dlstinctions. 

78 Documente privind istoria Rominiei. C. I. Transilvania 1951 ou sont publies 359 
proces qui constituent en rea1ile la Registre d'Oradea. Voir aussi I o n Sa b ă u, «Judecata 
probei fierului roşu in 1,ransilvania feudală », dans ~ Studii şi referate•, Bucureşti, I, 1954, 
p. 625-641. Ş t. l\i e te ş, Din istoria dreptului romi11 tn 1'ransilvania. 

77 Ş te fa n L u p ş a, ·v eclziul episcopal din Sălmar, Ilucarest 1938, Ş t. 1\1 e t e ş, 111 ă· 
năslirile ron'ltne,ti din Transilvania şi Ungaria. Sibiu 1936. p. XII-XVIII; XCIX-CXVII. 

78 E n1. Pe t ro vi ci propose s. cr. Sedişte = Resic.lenz. ?\fais cela peut-etre aussi 
le slovaque scdi!le > sedişle com1ne dans Je slovaquc central. Cctte localit6 a ele aussi la 
residence d'un archipr~tre passe a Beiuş. DR.X. 2, 1940, p. 245 et 539. 

N. I o r g a, Istoria bisericii romlne, I, Bucarest, 1904, p. 171. 
~. Fi r u, Urme vechi de cultură în Bihor, Oradea, 1922, p. 63. 
~i. P op o v i ci, 1v.tonografia co1nunii Seghişte, dans • Transylvanie •, Sibiu, 1911, 

p. 205-231. 
71 I. Mi§ k o v ic - V. Pogori e I o v, Spi!ske cyrilske ulomky, Bratislava, 1929. 
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quie hongroise ». II y trouve une serie de slovaquismes so. J. Jirecek a montre 
que le l~sautier de Klement a ete ecrit en Moravie pendant la premiere moitie 
du x1vc siecle s1 .. 

On trouve beaucoup d'elements de l'ancicnne langue de culture des Sla\="es 
n1ora·vcs dans les vieux texles tchequcs ccrits en Slovaquie 82• Ce sont surtout 
des e]ements Venus du s]ovaquc central, qu'on utiJisait COffilllC langue de 
culture des l'epoque de la Grande 1\{oravie 83• 

Des ccntres de culture slave se sont conservcs probablement aussi ă. Nitra, 
â V)1şegrad prcs d'Ostrihom, ou auraient ete ecrits Ies Feuillets de Prague 
au Xle siecle, comme le croient certains slavistes "· 

Le monastere de Dimiş du voisinage d'Ostrihom avait « depuis l'anti
quite » des moines grecs, c'est-â-dire de ritc byzantino-slavc. 11 y cn avait 
aussi au con1111encen1ent du Xllle siecle, car un document de 1221 specifie 
que « Abbatia de Vysegrade graecos habct monachos et habuit ab antiquo &85. 

Cc monastcre cntrctenait des relations avec le nord de la 'fransylvanie, 
car le Registre d'Oradea mentionne a l'annee 1138 un fonctionnaire de Ia cure 
de Dimiş du nom de Wasil, forn1e byzantino-slave. C'est aussi « Vasil » que 
s'appclait un parent de Saint Etienne. II y avait encore des moines slaves 
dans les monasteres de Ceanad et de Vesprim. 

Le culte byzantino-slave s'est conserve en Tchecoslovaquie orientale, 
parn1i la population greco-catholique de Ia Transylvanie du nord, du Mara
n1ureş et du Banat. 11 a etc soutenu et renforce sur la Tisa superieure par les 
Slaves orientaux. Mais il a ici des traditions tres anciennes. C'est pour cela 
que ses fideles sont no1nme.s « Staroverţi » sa. 

Le culte byzantino-slave est restc comme une religion des pauvres et 
des simples, tout con1me autrcfois en Grande Moravie 87. La situation d'autre
fois se conserve actuellen1ent, parce que Ies Sla\"es etablis sur la Tisa supe
rieurc, dans le Bihor, et le Pcreg en des te1nps plus rapprocl1es de nous, sont 
des Slovaques orientaux. lls vivcnt meles aux Ruthenes, aux Roun1ains et 
aux liongrois. Plus au sud ii y a des Slovaques centraux 88• 

* 
so J. J i re cc k, O ct!skem przloinlm pfekladu sv. evengelii a o obrnenciclt jello ai do 

X V. .c;toleti, Prague 1859, p. 1.1. 
81 J. .J i re c e k~ O zula!lnostech cesliny z1e starych rukopiseclt moravskych, Prague, 

1887, p. 1()-18 ct 77. A<l. Pateru, Zaltar J(lementinsky, Praguc, 1890, p. ' 71. 
s2 V. C h â 1 o u pe c k y, Sfredol1ke listy ze Slol'en.~ka, BratisJava-Praha 1937 ~ 

p. X I et suiY. I. K ni e z s a Slredoveke teske lisliny, Budapest, 1952, p. 137-145. 
J. S t a n i s l a v, 1 Je j i n y, I, 19 f> (), p. 41 c t su i-v. 

83 J. st ani s J a V, Ristoricke korene slrcdoslovenf.iny, dans • Slovensk<l rec•, XXI. 
1 n ~3 t>, 3 - 4, p. 1 fi s - 1 7-1. 

84 l)ans Ies frag1nents glagolitiques de Prague on retrouve Ies particulariles du dia
lecte slovaquc central qu'on parlait entre Ies Pctites l{arpntcs el Nitra, p. ex. paleoslave 
ort > ral et rol: Hastic-Rostic (Cf. J. St ani s 1 a v, Dejiny, I, p. 36). 

So .Jan st ani slav, Slovensky juh l> slrecloveku, I, 1948, p. 83. 
86 O n d re j II al a g a souligne que <1 lcs Slovaques sonl ici dcpuis dl's le1ups inuni~ 

. ' f "l • 1 '>) 1nonanx .o {C . ouur. Cl e, J> ........ 
8? :\11 J o ş \V c i n g a r t, n1ontre que Ies inasscs larges de la population 1noravc on l 

en1hrasse le rile byzanlino-~lave qui etait plus democratique, tnndis que Jes feodnux~ h-1 
classe dirigeante, pret'craient la c-uJture latine (ouvr. cite, p. 117). 

88 P. O I t ca n u, l\~umiri slai•e in Transiloania de l\~ord • Lhnbă şi lit. !>, III, 19:)7 „ 
p. 185 ct suiv. 
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I„es anciens Slavcs ont ete assimiles par la inasse de la population rou-
1naine majoritaire au point de vuc du nombre. Ils ont Jaisse des traces dans 
la toponymie, dans l'onomastique et surtout dans le lexique des parlers rou
mains de ces contrees. Ces vieux ele.ments slaves se sont 1nelangees aux 
elcn1ents apportes · par Ies colonisations plus rcccnte.s et aux elements sla ves 
de la langue hongroise. Leur triage est assez dif ficile, inais leur non1bre depassc 
toute prcvision. Ils se rapportent a tous 1es domaines de la vie. Lcur {~.tude 
approfondie apportera des clartes non seulcment en cc qui concerne Ies ela
blissements slaves de cette contree, n1ais merne au sujet de la for1nation de 
la langue roumaine. 

Dans les parlers rou1nains du cours supcricur du Criş Noir on trouv-e 
beaucoup d'elements slav·es qui s,expliqt~cnt le n1ieux du monde par le slova
que, quoique Ies Slovaques ne vivent plus dans cette region. Les elen1ents 
serbes sont 1noins . nombreux et de date plus re.cente, podrun1 ~ ca·ve, pup = 
bourgeon. La couche la plus ancicnne est la couche slovaqne, puis vient 
la couchc ruthene. Vaiei quelqucs-uns de ces elc1nents. slaves de caractc~re 
plutOt local, recueillis dans Jes textes dialcctaux et des travaux y relatifs 89 • 

Quelques-uns d'entre eux viennent a l'appui de rh)rpotl1ese que, dans cette 
region, la culture sla,,e s'cst rcpandue de Grande i\1oravie. Beaucoup d'ele-
1nents slavcs de celle re.gion sont enregistres aussi par l' Atlas linguistique 
de la langue rou1nainc: chilav = bJesse, infirme, (slave kila = testiculus: 
slovaque kilavy syonime de « mohy » = fort 90• zapor= confluent. En slovaque 
« zapor » ncgation, constipation, diguc, ecluse. Ke/a = brosse. En slovaque 
le 1not est coura1nment employe avcc le sens de brosse, co1nn1e dans le parler 
du Criş Noir e1. 

Sur le cours superieur du Criş Noir circule, a cOte de boscoane = « charn1e » 
comme aussi en Moldavie 9~, borsocoaie = revenant, fee n1echante qui prend le 
lait des vaches et fee; slovaque « bosorka meme signification, sorcicre, dise usc 
de bonne aventure 93 • La forme rou1naine presente la n1etathesc de le' « r » 
devant « s ». 

« Cocie » et cociş = voiture. Dans la Slovaquie orientale ii y a « kol S> = 
"·oiture, kociş = cocher 94 ; « obroc » = f ourrage, a voi ne pour les chevau x, 
comme le slovaquc « obrok & 95• La forme hongroise est « abrak &. « Oblo
kar » = n1enuisier qui fait Ies chassis des fenetres ( « oblok » = fenetre, connu 

89 U. Şandru, E11queles li11guislique, <tl.iuiletinlinguistique •, 1-·v1. En1. Petrovici, 
Le parler de Criş et du So11ze1 en Transylvanic, i2, 1941, p. 551-558. T. T c ah a, Graiul 
de pe curs ul supe1·ior al Văii Grişului 1\' egru, 1B57. J nst. lingv. J\cad. n. P. R., mss. 

90 Peut-etre < i.-c. kualu, gr. kale == rupturc d'une vcine du corp~. lat. culus, Jit. slave 
kila. En slovaque on dit: klo ma kily - qui a du ponvoir, de l 1 influencc. J. Ho 1 u h - F r. 
I< o pc c n y, Elymologick'!} slovnlk. jazyka leskeho, Prague, 1952, p. 19ll. lf. K a I a l~ 
Slovcnsky slovnik z literatury aj ndreci. Banska I3ystrica, 1924, p. 237. 

91 ~1. K ul a I, ouvr. cite, p. 840-841. l\. v1
• I s a c e n k o, Sloz>ensko-rusky prt>k· 

ladovy slovntk, l':\ratislava, 1 H50, p. 271; ke/a nu vlasy = hrossc a chevcux; kcfa na saty = 
brosse a habits. 

92 T i k t i n. enregistre seulcn1e.nt «boscoane & en l\lolda\"ie « Zaubermittel » et renvoic 
au gr. vaskanie. II y a aussl Jc verbe "a bosconi•> (Run1-deutsch.e.s \\;orterbuch, p. 21-1). 

93 i\I. I<.. a I a J, oul'r. cite, p. 35 .. A .. \ 7
• I s a ie n k o, ouur. cite, p. -40. 

" ~91. I< <l J a l, ouvr. cite, p. 248. i\. V. l sa cc n k o, ouvr. cite, p. 280. 
9~ l\{. K â l a 1, ouvr. cite, p. 396. P. T v r d y, 1'"razeologicky slountk, Praguc-Pre~oY~ 

1033, p. 351. 
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dans le slovaque central, danH le slovaque oriental et dans 1a Croatie 
occidentale 96. 

En slovaquc il !J a a ussi « oblokar » - vitrier. Â la ba se il y a <~ obl y » == 

rond, oblique, mot en rapport avec l'architecture romane. Les Roumains ont 
emprunte le mot <( oblok )) dîrectement des Slaves, et non pas de la langue· 
hongroise qui possede « ablak ». 

Slo\.·aque « cipka >1 roum. cipka = dentellc ~ d'ou le verbe cipciresc = 
je fais une dentelle. Roum. «colna » == hangar, slo·vaque kolna == remise, 
hangar 97. 

Le n1ot « doloji » = courroies qui relient le battoir au manche du fleau 
de ( « do » == a, da ns ; e t « loziti » mettre, aj o uter 98 • Et dosea = pla nche, a L Lest e 
plus rarcrnent aussi au pluricl « doşte » == plancl1es; slovaque <c doska, doJteny 
- employe aussi par des e,crivains con1me Ti1nrava, russe doska, paleosla,.re 
( duska. Ici l'ier etait en position faible, mais il s'est vocalise sous l'effet 
de l' accent 99 • 

« Dubar » ta n ncur, du slave « dgbo == ... «eh ene, parce qu 'au ta nnage des pea u x 
on utilisait l'ecorce de chene. 

Le mot « duhod » est large1nent repandu dans le sens de « goudron, oing 
pour Ies essicux des chariots ». En Moldavie «dohot» signifie aussi goudron 
â enduire Ies chaussures ~00 • Au commencement ce « goudron » etait extrait de 
la resjne de bouleau « Birkenteer ». 11 a signifie ensuite « poix ». Il est connu 
aussi dans la langue inagyare dohot, tcheque dehet. Le pale.oslave deg'Olb sen1blc 
un en1prunt aux langues baltiques, ou ii y a lit. degti == hru1er; degoti -
degulas 101. 

« Dună», en slovaque « duchiia » et « ducllna » ou il a le men1e sens <c cdre don, 
coussin rempli de duvet » que dans nos parlers du Criş. Ce n'est pas une forme 
<c dunyha »1°~. « Dunavă de cap » -etourdie, dunet' == bourdonner. 

Quelques emprunts avec « g » ont pu venir de la ·vieille langue slovaque 
avant Ie passage g) h, c'est-a-dirc avant le X Ilie siecle, ou bien de la langue 
ukrainienne avant Ie XI're siecle„ J1s peu·vent etre aussi des en1prunts recents 
du serbe: gad == puccs, poux et plus rare1nent « loups ». Serbo-croate gad = 
degout, avers.ion, mais le slovaquc had (ancien gad) == scrpent. Sur le Criş 
Noir on dit: « grude di sare » c' est-ă.-dire « bloc )) ou bien « grudnifa » == motte 
« zgrudniţă », zgrunde,) paleoslave grqdi!, slovaque « grud » et « gruda » ) hruda 
== gleba, Scl1olle, 1notte de tcrre ; hongrois gorond 103 „ «zgodeşte » s'a::-;sortil~ 

96 I. S t a n i s 1 a v, Dej i n. y, I, p. 12 2 ; 12 ~). 
97 A. V. I sa ce n k o, ouvr. cite, p. 284 kolna = hangar; kolna na drevo. 
9s 1v1. K a I a I, ouvr. cite, p. 103. Enregistre par L. Teaha. 
99 De me1ne dans liska tesca = belle-mere et meme dans des mots monosyllabiques: 

tii > to et autrcs (L. .~. n 11 I ah o Vs k i, HcmoputteCKUU KOMeHmapuu 1\, pyccKOMy 
AUmepamypHOMY Jl3blKY' ~1. 1950, p. 57. 

ioo l. Creangă I'e1nploic: Răbuind ciubotele cu dohot de cel bun. T i k t i n .Rllm·-
deutsches w vrlerbucfl, p. 558. 

101 II e~t toutcfois curieux qu'on ne le rencontre pas dans Ies anciens tnonuments de 
la languc russc. P .... i\.. Cernych soutient cependant que (f dol1ol 1> vient du lituanicn ct du 
Ietton. OttepK, pyccK.ou ucmopuq,ecKoă .lleKcUKoAozuu. JJ,peenuu nepuoa t ~·loscou 1956, 
p. 157). Du m~n1e avis sont .J. H o I n b - F r. l{ op c c n y, Etymolog. slovnlk jazyka 
leskeho, 1952, p. 98. 

io2 I. K n i e z s a, ouvr. cite, p. 646 - 648. 
ioa I. 1< n i e z s a, ouvr. cite, p. 646 - 648. :\'I. I< a I a I, ouvr. cite, p. 187 .. 
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s'accorde. „~ujourd'hui cn slovaque « zlzodit' » = s'accorder, s'assortir, zhoda = 
accord. 

«Iorgovan » = chauve-souris sen1ble un e1nptunt du serbe-croate, parce 
qu'en slovaque et en hongrois ii y a une forme non yodiscc: « orgovan »10'. 

Un vieil ell~1nent doit etre jebrălitor = aboyant, et «a jebrali» = bavarder, 
aboyer' comme le chien; paleoslave zuber = dent, croc, slovaque zebrat' = 
aboyer, comme « brechat'», « tcheque «zabra », ukrainien iabry, russe iebry, 
hongrois <c zsebre » ios. 

« Palinca », hongrois « palinka », < paliti, est e1nploye couramrnent dans la 
Transylvanie du nord pour de designer signer I'eau-dc-\7Îe de prunes doublement 
raffinee dans la fabrication de laquelle Ies Slovaques sont Jes plus reputes 1c6 • 

« Prune », = filasse, dC:~rivc probable1nent de « pojasu '>, 1nais avcc Ia contrac
tion «oja> a» comn1c dans le slave occidental; slovaquc « pasmo • lie a la 
notion de fileusc « pradenko » 107 • Toujours slovaque doit etre «petiţa», == tas · 
de gerbe:s, peti = cinq, slovaque « piitica » (lisez petitza), serbo-croate petiaţ
monnaie de cinq ccntin1es 108 • <c Pec = « boulangerie » boulanger, slovaque 
« pekar », < pekti = cuire. Serbo-croate ou slovaquc est « pitonci » bolets co1nmes
tible pitom-a, o, c'est le participe passe passif < pitati == nourrir; d'ou en serbo
croate (( pitomac » -e.lcve 1c9. 

Ribiţa, ribic, slovac, ribizle - groseillcs. « Rudă» = perche, est frcquent 
dans la langue des Hulzules, en slovaque, hongrois, allcmand, ruthene. 

Sur le Criş Noir « smîrdă » = laide ; du paleoslave, < sn1rudu. slovaque 
« smrditi » = sentir 1nauvais, puer. Ce substantif est connu en Moldavie et 
dans la vieille languc roumaine ; ce 1not representait con1me chez Ies Slavcs 
unc categorie speciale de paysans qui travaillaienl sur Ies domaines feodaux 110• 

Chez nous le mot est cn1pruntt' aux Slaves mcridionaux ou bicn aux Slovaques 
chez qui r syllabique> ir non er con1me dans le slave oriental et le polonais; 
« srnerd » est connu dans la Russkaia Pravda 111. 

Zvornik = parloir, peut-ctre de < dvor = cour ou l'on cause. <c Ure.jnik »> 

signific, filasse, fils qu'on ne peut plus tisser. 
Parmi Ies verbes ct Ies adjectifs signalons : le calque roumain abzic, = je 

renie, je renonce, d'apres otriekat' sa, zrieknut », atteste en slave morave du Xle 

1°' A. G a v a z z i, l~jelnik J1rvalsko-francuzky, Zagreb, p. 145. 
106 I. I{ ni e z sa propose z9bu = dent, mais ne mentionne pas l"existencc du inot 

en slovaque et cn roumain. ( ouvr. cite, p. 787). 
ioe De paliti = bruler, faire de l'cau-de-vie a l'ala1nbic, hrennen-brtiler, cren1atum 

(~1. I< â I a 1, ouvr. cite, p. 708, I. K ni e z s a, ouvr. cite, p. 377. T i k t i n, ouvr. 
cite, p. 1111). 

101 l\i. K a 1 a I, ouvr. cite, p. 455 pozma = hranche, peu t avoir ineme origine que 
le slovaque pasmo, mais par l'inter111ediairc du hongrois pazsmo (I. I< n i e z s a. . . p. 397). 

ioa A. G a v a z z i, Rjecnik.... . . pito1n = apprivoise, prive p. 253. 
109 En hongrois îl a le ineme sens: pertica, Stange, Schlittenstange (I. K ni e z sa, 

ouvr. cite, p. 935 -936. F. l\·l _i k l o s i c h, Lexicon Paleoslovenico-graeco-latinum, Vindobona, 
1862 -1865, p. 566. 

110 B. P. Ha s de u, Cuvenle den bătrdni, ouvr. cite, I, 1878, p. 387 et dans Cronica 
lui ... i\..1oxa. ' Deac crescu l\fihail şi veni în vîrstă, ci lipi pc Ungă el nişte ltlapi şl smirzi. 
C'est-a-dire ho1nmes de peine, roturiers, I. Creangă disait: t Smirdoare uricioasă cc eşti •. 
(A.pud T i k t i n, ouvr. cite, p. 144 7. 

111 Les •smerd • de la Ruskaja Pravda c'etai-en- des paysans librcs, dependant du prince 
regnant ct jouissant de sa part d'une prolection speciale. (H. D. G re k o v, flpas0a PyccKaJI 
194 7, ~ioscou art. 28, p. 187). 

187 

https://biblioteca-digitala.ro



siecle, dans la dE>uxieme partie des F,euillets Frisiens <c Adhortatio ' ecrits en 
Grande Mora"\."Îe112• On le trouve dans Ies formules de confession qui en realite 
etaicnt. plus vicilles encore(x): «otriekas sa diahla ?» «Otriekam sa!» Renonces-tu 
a Satan? rou1n. abzici? J'y renonce 113; «or b1'ehetit» ont bavarde 11', slovaque 
brechat' = aboyer, com1ne Iza/al', stelcat' = abo)'er 115. Ce n1ot n'existe pas cn 
hongrois. « Concita » = poulc hupee slovaque koncatfJ = pointu, < konicl = fin. 

« 1,ărhlilescu » je me fatigue, slovaque t' arha = charge. Qui porte une charge, 
se faligue. Sur le Criş Noir on dit encorc dans le sens du slovaque S-o întărhăet 
vaca, c'est-a-dire la vache est pleine, elle porte son veau 118• Le mot est connu aussi 
en hongrois. "Se nddăieşte » il attend; «pe ne nadaite & par surprise ; «om nădăit » 
hon1me de toute confiance; slovaque nadej - espoir et nadejal' sa = esperer. 

Le grand nombre d'elements slaves des parlers du Criş Noir, n1ontre 
que Ies Slavesyetaient assez nombreux. La sy1nbiose ct le bilinguisme doivent 
avoir beaucoup dure, ce que l'on constate aussi d'apres la for1ne roumaine 
de tant d'clements slaves. Beaucoup de ces slavisn1es s'expliquent par le 
slovaque oriental oit « ohabic • = quitter, laisser. Ce sens este probable1nent 
a la basc du mot roum. « ohabă », sorte de propriete, exempte d'impots. 
«Ohabă» est connu cependant aussi dans d'autres langues slaves. 

Les Slaves de ces regions se sont facilen1ent approprie la nouvclle culture 
chretie.nne de languc slave. Les offices religieux en langue slave s,y def endent 
·vigoureusement, ctant soutenus aussi par le contact avcc la Slovaquie orien
tale et l'Ukraine occidentale 111. 

* 
De ce qui a ete expose jusqu'ici i1 ressort que l'hypothese d'une acti,'ite 

des disciples de Cyrille et de Methodc dans la Grande ~ioravie, le nord de la 
Transylvanie et la Maramureş, ne saurait pas etre cxclue. 

Elle est confir1nee aussi par Ies particulariles du slave ecclesiastique des 
Karpates qu'emploient jusqu'â nos jour Ies Slovaques, Ies Russes et Ies Ukrai
nicns ortbodoxes et greco-catoliques. Ce slave a servi autrcf ois aussi de langnc 
litteraire et culturelle 11s). 

* 
112 .A. ,:_ I sa ce n k o. Jazyk i povod Frizinskych pamiatok, Dratislavu, 1943, p. 48-

60; Zaciatky 11:dr.lanosli vo V clkomuravakej risi. ( c Jezykovedny sb~ruik •, 1- I I, 1946-
1947, p. 172-173). 

113 14:. Pa u 1 în y, ouvr. cile, p. 343, A. V. I sa cc n k n montre que ccs for1nules 
circulaient dans lu Crrande !\ioravie, depuis Ja seconde n1oitie du \" 1118 siecle et la prc1nil-rc 
n1oitie du 1xe sous l'inlluencc de la civilisation occidentale. (Zutiatky vzdelanosli vo Velky 
J'loravskej rile, .Jazykovt:dny Sbornik, 194 7, p. 1 :37 -148). 

11.c 'r. T c ah a, 011t1r. cite, p. 25H. 
Uli li. I<. ă 1 a I, ouvr. cite, p. 39 L~ Yerbe • brcchat' • cxislc aussi dans le p3rkr 

sloYaque de Nndlae. 
111 ·r. T ca ha, ouvr. cite, p. 47. 
117 ~\. Ha I aga einploie couran1merit ~ ocl1ubitv ~ au Heu ele nechat: ouor. cite, p. 30 . 

.:\1. J{ a 1 a I, considere • oe/labil• con1me slovaquc oriental a la place de necllatv laisser 
(ouvr. cite, p. 41fi). En n1ontranl que la Jiturgie slave a ele rcpan<lue sur la Tisa sup6rieurt~ 
par CyrHlc ct l\iethodc eux-me1ncs, Ondrej Hataga dit cn l·onclusion quc Cyrllle et ~lethoclc 
ne se sont pas dcsinteressc d•une region voisinc <le leur palric, faci1e1nent accesib le par Ic 
Danube ct la 'fisa, et qui par aillcurs, avait des liaisons frequcnt.es avec Byzancc ( lbide1n). 

118 Cf. P. O 1 te a n u, l~exicul Povestirilor sla;Je desprr. Vlad Ţepeş, dans ' Revista 
UniY. C. I. Parhon •, Bnc. 1955, p. 227-251. 
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En tant que slave ecclesiastique, îl constitue une vcrsion ou un type a 
part, par ses moravismes, ses archalsmes et Ies elements locaux. Ces particu
larites forrncnt une preuve inebranlable â l'appui de notre these. Nous ne nous 
arreterons ici que sur quelque-unes de ces particularites, nota1nment sur Ies 
1noravismes; la structure complete et l'histoire de cette langue devant con
stituer l'objet d'une etude a part. 

Le slave ecclesîastique des Karpates contient de nombreux inoravismes ou 
pannonismes, reconnus comn1e tels par des slavistes 119). 

Les rccherches plus recentes dans ce do1naine sont fondees sur Ies nouveJles 
1nethodes de la geographie linguistique et de la linguistique sociale, comme par 
exen1ple Ies tra·vaux des linguistes tcheques et de l'actif savant slovaque 
J. Stanhda,:-. Ne.anmoins certains moravis1nes du slave karpatique n'ont pas 
encore ete signales. I ... es mora·vismes d'ordre phonetique revelent l'epoque 
depuis laquelle on en1ploie cettc langue . 

. l\.insi par exe1nple la contraction « oje >e » qui a eu lieu en slovaque pendant 
la seconde n1oitie du xc siecle, dobrojemu >dobremu; dobrajego >dobrego, et 
an Xlle siecle environ >dobreho; grll,dyi >hrady. ·Les formes contractees 
sont courantE>:s dans la langue religieuse des Slovaques greco-catholiques. 

Dans cctte langue le passage de g a h est general aussi. II a eu lieu en 
slovaque pendant le pren1ier tiers du xr1e siecle, bogu>boh, grobu>hrob = 
tombe; nagu > nahJ/ = vide, jgo > il10 = joug; lukavajego > lukavago > 
lukavaho = fourbe i20). 

Un i11oravis1nc inanifcste est le passage de g a h dans Ies n1ots qui offrent 
aussi la metathese des liquides: golva >glava >hlava, golgol > glagol >lzla!Lol; 
gordu >lzrad. De telles formes ne peuvcnt s'expliquer dans le slave karpatique 
que par le slovaque. Dans la langue ukrainiennc nous a·vons g >h, 1nais Ies 
liquides sont soumises â la pleophonie: holova, horod. 

G >h se retrouvent regulieremcnt aussi dans les 1nots qui conţiennent 
r, ! syllabiques sans voyelle d'appui com1nc dans le slovaque central: dlhy = 
long, hrdfJ ='fier, lllboko 121). Les Slo·vaques oricntaux n'e1nploient ce.s for1nes 
que dans la langue de l'eglise. Dans la langue parlee ils ont, con11ne Ies Russes, 
Ies Ukrainiens et Ies Polonais, une voyelle d,appui aupres de r I: « dolhy, hordy, 

119 P. J. Safarik, Ober den· Ursprung und die Heimat des (7lagolitismus, Prague 1958, 
.\. J. S o b o Ies k i j, UepK08HO-cAaBJL1tcKue me1ecmbl MOpatJcK.020 npoucxo3/CoeHUJl - dans 
PyccK. <Puit. BecmHUIC 3. C6opHUK omoeA. pyccK.. Jl3. u C/lOBeCH.., Saint-Petersbourg, 1910. 
:\I. \Vei n g art, Ceskoslov. typ. cirk. slovanliny, Dratislava 1.948, J. St ani s 1 a v. 
Dejiny, pp. 34-49; 51 et suiY. 107 et suiv. 11.2 et suiv. 207-232. Pour Ja bibliographic v . 
• .\. \ 7. I sac e n k o, Jazyk a povod frizinskyclz pamialok, surtout pp. 48-55, J. \Tai s, K 
charaktcrislike nejslarlich evang. rukopi.c; staroslovenskych, • Byzantinoslavica •. V. 1933-1934, 
;i. 113-118. 

uo Le passage de g a li a eu lieu dans Ies Jangucs slovaque, tcheque ukrainiennc et 
serhe lusacienne superieure, ainsi que dans le slovene du nord-oucst. (J. St ani s 1 a v, 
,;uvr. cite, p. 38) Pour g > h dans le slave karpatique cf. ChZJal'me bo/za, compose par P a v o I 
S p i ~ a k < Ruzomberok, 1912 > ct 1\,f olitvenik iii naboznyja molitvy i pisni dlja russkich lic, 
par .Alex. Duchnovi~, < Uzhorod, 1926 >. Ces livrcs sont encore en usage dans Jes eglises des 
Slovaques, des Russes et des Ukrainicns de la RPR, par exe1nple a Pcreg dans le district 
de Pecica, reglon de Tin1işoara. 

121 Cf. MoAu11UJeHUK. OAR zpeteoKam. pyccK. · Hapooa, Preşov, 1944, pp. 62-63 
Chval'me, pp. 22-4, 24 7. 
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smerii, serdce, korm ». Les forn1es de la langue religieuse proviennent du slo
·vaque central, d'oi1 les moravismes ont penetre dans le paleoslave. 

C'est du russe karpatique et de l'ukrainien qu'ont 1>enctre les formes de 
la languc parlee renfcrmant « r, l >or, ol, er, el » ct la pleophonie dans Ie grou pe 
des liquides coexistant â cote des forn1es ă metathcse: progolosil et preglasil, 
presolodkoe et presladkoe choronitisr et chranitist.· dolgy et dlhy = dcvoirs, 
golovina, etc. 122). 

Un autrc mora,7isn1e tres ancien dans le slovaque central, c'est le double 
traite1nent des grou pes ort, olt>rat, lat, et rot, lot: razum et rozun1 = raison, 
lani et ioni, l'annee passee, loket et laket. Le no1n du souverain de la Grande 
Moravie etait Rostislav, rr1ais aussi Rastic, qui ne peut s'expliquer que par le 
slovaque central. Le point de depart de la plupart des mornvismes cntrcs en 
paleoslave se trouve entre Ies Petitcs Karpates et Nitra, unc rcgion inter1nc.
diairc entre celles qu'ont occup€es plus tard le slovaquc central ct le sl<rvaquc 
occidental. La metathese des groupes ort, oll s'est effectu(~e aux vie ou IXe 
sie.cles environ 12a). 

C'cst toujours de cel.te region que proviennent aussi dl, tl>l: molim, kadilo, 
svetilo, melo, etc. ccmmc dans le slave du sud el de l'est. ~1ais parfois ces groupes 
se sont conserv€s con1me dans le. slave occident a]: modlim, kadidlo, metlo 124). 

Les ancicns groupes kl, gl, et dj presentent un triple traitement dans le 
slave ecclesiastique des Karpat€s. C'est en vertu de la tradition quc s'y conser
ve.nt les forn1es caractcristiques des parlers bulgares des cn,rirons de Salonique, 
st, zd; nosli, nemosli, alcjustich pitalelnica == qui nourrissent le.s affan1es; 
utvl'zdenie sily jeho = le renforce1nent de son pou·voir 125• Nous rcncontrons 
le 1not odczda = vetement, vete1nents sacerdotaux, qui, comme «sralica »,a rem
place le mot grec « ependit » de la langue de Cyrille. ct de l\iethode. Le sla vc 
karpalique conserve cependant: riza i2s. 

Les memes grollJ>es presentent aussi le traitcn1ent slave occidentalo-
1norave; nemoc = rnaladie. < nemogtj, vsemohucy = Tout-puissant ». De telles 
f ormes sont attestees aussi dans Ies livres de culte des Slavcs greco-catholiques 
des Karpates : Otca vsc.mohuceho 127 o6tu.aHHOH. 

Mais dans la langue de ces Sla\7cs Ies formes specifiques du slave oriental 
dj> z, gl>sc, = utverzenie, bezmeznoe, usemohuscyj, sont frequentes 128• 

L' l cpenlhetique, qui a dis paru du bulgare vers le n1ilieu du xe sie.ele est 
frequent lui aussi. II s'est cepcndant conserve dans le sla\1e ecclcsiastique men1e 
chez Ies Slaves occidentaux, da.ns la Iangue desquels ii n'existe pas: OTKyn„11eHHe, 
3eMJ1H, 06HoB.Tiett11e; -o" b > a, e, o, comme dans le slovaque; ton, ten < l'On'a ; 
son, sen < S'On'ă tol < i'Ol'O, courant dans la region du sud-est du Gemer et en 

122 M 0Aumee1tu1cb... ibicl. Chval'me. . . 204; 228. 
123 J. St ani s I a v, ouvr. cite, p. 36. 
124 J. S t an i s I a v souligne que dl, tl > 1 ont penetre clu slovaque central aussi 

dans Ies vieux documcnts tchcqucs. C'est nne prcuvc que le slovaque central ctait la langue 
de culturc, nlcn1e quand en Slovaquie on utilisait le tcheque â cel effet. C'est d'aprl-'s c.cs 
criteres qu'on determine Ies slovacismes dans Ies vieux textes, (ouvr. cite, p. 41, 52, 11.9, 216). 

190 

J. G e bau e r, Historic/c.d mlllvnice jazyka leskeho, I. 19, p. 410.) 
lti Chval'me bo/za. . . p. 216, 220, 221. 
128 Mo.11.u1nee11.uK?J d/lR p. 515: o;teffHHa so pH3bl. 
121 Chval'me boha. . . p. 41. 
198 M 011.umeeH.UK'O.. • p. 46. 
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russe. De lâ il a passe dans le slave ecclesiastiquc des Karpates. Les vieux 
tcheque « tet », et non pas «tot». On ne le trouve pas chez Ies autres Slavcs 129 • 

Les pronoms kazdy = chacun, ziaden = aucun n'existent que dans les 
langues slaves occidentales et orientales. Le pronom tunu ne figure que dans 
Ies langues slaves occidentales ten, mais en vieux slo·vaque il y avait ton 
avec -o>o, frcquent aussi dans des prefixes verbaux, tels que so-<S'b-, consid(~res 
comme des inoravismes; sobran, sotvoril, sohresi; (~1ath. XXII, 41) sochrani 130 • 

Vu>vo: vonmen-faites atention, vozvesti, vozmite jho moje = prenez n1on joug. 
Le slave ccclcsiastique des l{arpatcs connaît aussi la for1ne verbale vrazu

meli, urazumeti -- consideree par J. Jirc cek comme un moravisme provenant 
de la langue slovaque. On rencontre aussi imă avec i, plus rarement meno, 
comme dans le slo·vaqut~ courant. !mii se retrouvc dans revangile de Vicnne 
et dans le psautier de Klernent, provenant, selon le meme slaviste, de Moravie. 

Ce.rtains 1nots du slave con11nun sont considercs con11ne des 1noravismes 
a cause de lcur forme: la simplification du groupe sir> sr: sreda, = 1nercredi, 
sretnuti = rencontrcr, comme dans le slov·aque central et le slave ecclesiastique 
des I{arpates. La forme « cirkevu » avec « i » s'explique toujours par le slo·vaque. 
La forme de cc mot en vieux tcheque etait « cierkev » et ce n'cst qu'a la fin 
du XIVc siecle qu 'ii est dcvenu cirkev. « CirJ,ev » est attcste. dans Ies Fcuillets 
frisicns, dans la deuxieme partie ecrite en Grande l\1oravic, dans Ies Feuilles 
de Kie·v; cirkvae et dans le psautier du Sinai; cirkovb (Chval'me pp. 14 et 241). 

L'aire de dispersion de la forme cirkev s'ete:nd depuis la n1er Adriatique a 
tra'\ters le tc·rritoire croate, la Slovaquie centrale surtout dans la rcgion au
dessous des Petites Karpatcs et de Nitra d'ou cette forme a passe en Pologne 
vers le XII 1° siecle; cyrki, le nominatif etait ciroky. 

La liaison du slovaque a\rcc le groupe des langues slaves du sud, dans 
notre cas, 3'\"'CC la re.gion serbo-croate, est confir1nee aussi par dl, tl,> I, ort, oll, < 
ral, lat, et par !'instrumental sing. zenou<zenoj<J. Par sa culture inaterialle me1ne, 
Ia Slovaquie penche du cote des Slaves du sud. C'est l'archeologue Lubor 
Niederle qui ra inontre a l'aide du mobilier decou·vert dans Ies tombes de 
Novohrad 131• Ccci se reflete aussi en slovaquc ou, a cote de la pare.nte avec 
le tcheqtic, on trou·ve certains elen1ents slaves orientaux, surtout uk:rainiens, 
et mcmes des polonismes. Ce phenomene caracteristique des langucs slaves 
a imprime au slo·vaque un caractere intermediairc 132, explicablc par sa position 
gcografique centrale par rapport aux autres langues slaves, ainsi que par son 
histoirc. Mais dans sa structure le slo\raque est une languc slave occidentale, 
comme le tcheque. 

Le slave eccJesiastique des J{arpates gardes des inoravisme, meme dans 
sa structure morphologique. En ·vaiei quclqucs-uns plus caracteristiques : 

l"'e substantif mati est couram1nent emplo:re a·vec le vieux themc « i » 
conserve; Ies cas Ies plus frequcnts en sont le vocatif et le nominatif : Hlahola 

129 11 se conserve dans le dialecte caicavien, pcut-~tre cn Istrie J. S t a n i s l a v, 
Dej i n 11, p. 5 7, 122 - 3, 209, 216, 21 7. 

iso J. S t a n i s I a v, ibidem. 
131 L u b o r N i c el e r I e, Rukovit slovanske archcologie, Prague 1931, p. 207- 8 
132 J)cs slavistes comme Z d. St i b e r: Slanowisko nou1y slovakow Pracc FiJoJogickc 

':"arsovie, X\1 II, 1937, p. 46, ou Fr. K op e c n y: K otdzce klasi/ikâce slovanskycll jazykt'l, 
l'ont prouvc. • Slavia ~ XIX, 1949, p. 8-9. 
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mati jeho sluhan1 = et la n1cre paria â ses domestiques 133• I v hriesiecl1 rodi 
1na mati moja = et ma n1cre ma con~u dans le peche 134. Da prijde mati 11ospoda 
mojeho ku n1ne 136, ou bien; CTpa~aJibHa.H Mamu no.l{o KpecTa.Mb CTO.HJla. 

Et : 1 bijc mati Isusova tamo ... » Soulignons que cette vieille forme 
« mali » existe jusqu'a nos jours dans Ies dialectes slovaques et dans la poesie 
populaire slovaque 136. 

Le ':rocatif d'autres substantifs est souvent employe sous la for1ne du nomi
natif con11ne dans le slo·vaque central t 37. 

Le pronon1 personel de la yre personne a aussi le datif et ace. sing. « mne, 
mila< MnHt,M"bH5I con1me dans le slave occjdenta]: dans Ies langues slaves ori
entalcs et meridionales : mene, meni, MeHH. 

Cependant MH'h existe aussi dans la languc religieuse des Slaves de l'est 
des Karpathes 1as). 

C'est de l'ukrainien parle qu'a penetre dans la langue de l'eglise la parti
cule « naj & qui accompagne l'irnpcratif: i naj na mene ispovietsja: qu'il se con
fessc a n1oi; î naj budell = que cela soit 139). Mais la particule <« da », carac
tt~ristique du paleoslave de rcdaction bulgare, est employee aussi avec le 

... n1eme sens. 
Le pronom reflechi sţ>sa. Le genilif tohto est attestc rarement a la place de 

tohoto de < togoto, considere coinme un slovacisn1e. Au datif îl y a aussi bien 
Ies for1ncs paleoslaves et slaves orientales: tobe, sobl, que Ies formes slo·vaqucs 
et slaves meridionales tebe, sebl 140). 

« Qui » est exprime par le paleoslave « ize »; slovaque kotory, et l'ukrainien 
ketri, le russe subkcarpatique kotri. 

· ·= Le slave karpatique conserve l'ancien duel; « i budeta dva vu ploii jednu 
= et vous serez tous Ies deux un corps 141). Un autre archaisme est la grande 
fre.que.nce des participes, predicatifs: hrady = qui vient, jady = qui 1nange 
blahoslavivy = qui as beni. « Otroky ot pefti izbavivy = qui as sauve Ies jeunes 
du four. «Oi hroba i ml"tvyja vozdvilmuvy = qui aressuscite Ies morts de leur 
tombe 142). 

Plus non1breux sont dans le slave karpatique Ies archais1nes lex:icaux: 
Prsti = poussiere de la terre: « sozdavy tloveka otu prsti = qui a cree l'l1omme 
de la poussiere de la terre 143). « Chodataj » = intern1ediaire &, « lanita » = face, 
etc. sont connus deja depuis le 1xe sieclc, puisqu'ils existent dans Ies Feuilles de 

133 Chvat•1ne. . . p. 268. 
1H Ibidem, p. 2. 
135 Ibidem, p. 229-231. 
l=16 J. St ani s I a v, Dejiny, I. p. 38. En slovaque le diminutif t niatka • ainsi que 

c mater & sont courants. Cf. aussi A. V. I sa ce n k o, Hnaoesponc1'wi c1taBRHC1CaR mep
MUHO/loeUJl s ceeme MapKCucmucKoeo Jl3bt1Coa. • Slavia •, XII (1953), p. 43-80. 

181 J. S ta ni s l a v, ouor. cili, p. 228. 
13& ' Da prijde mati. . . ku mne •. (Chval'n1e. . . p. 230-231). 
189 MollUmBeH.UK.'6 a.Ila, ouvr. cite, p. 4~. 
140 J. S t a n i s I a v, ouvr. cite, p. 119, s. 
1'1 Chval'me ... p. 267. 
ies Ibidem, p. 437; 365 ; 368. 
1&3 Ou: BCR nepCTh, BCR nenenb ••• toute la poussicre de la terre, toute la cendre ... 

D'autresfois on emploie c zemle » - terre: «3eMne SHHYBWH npHHMH OT Teâe>. (..1lfolitve
niku. . . p. 435 et „14. Chval'me p. 263. 
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Kiev 144). « Chorugovu < xop,'J\r·k = vexillum = ctendard 145). « liku » = choeur 
«likovati »=sa uter, se rejouir; slovaque « plesat'». «Prachnen » est considere aussi 
comme un moravisn1e. 11 a remplace le mot « zulu » = mauvais 146). 11 y a aussi 
Ies pronoms sta= quoi, nisto = ricn, connus dans le vicux slO\'aque. Aujourd'hui, 
cette for1nme se conserve seulement dans Ies dialectes slovaques du sud. Des 
formes slovaques nouvelles sont « lo, nic ». « ''ladika »est employe dans Ie vieux 
sens de seigneur, empereur, chef d'une organisation de quclques in1portance: 
(< Hospodi, Vladyko zivoia mojeho = Seigneur et n1aître de Ina vie 14'1). 

Dans la Vie de Cyrille ct de Methode, Ies messagers de la Grande ~{oravic. 
disent a l'empereur de Byyancc: « Vladyko ». Dans le slave karpatique il y a 
aussi « Vladky.·ia » = maîtresse. On y conserve aussi beaucoup de grecismes de 
la langue de Cyrille et de M~thode: « liturgja, trapeza, episkopu, igumenu, 
ikona, chort1, synonyme de liku = choeur, dogmaty, jerej synon)'mc de kneaz. 

D'autres grecis1ncs sont des calques; blagoslovili, qui gr. €ui,oyc: cu coexiste a 
c~te de dobroreciti, calque sur lat. benedicere = benir 1' 8). Visedrzitelz est calque sur 
le grec Il<X.VTOXprl'TWp =le Tout- puissant. Mais il ;,r a aussi vsemohucy J4s bis), 

ou bien BcCeIV1oxy~H du< lat. omnipotens - le Tout-puissant 149). 

Beaucoup de grec.is1nes et de bulgarismes sont rc1nplaces dans le slave 
karpalique par des moravisrnes ou par des latinismes, plus rare1nc.nt par des 
germanismes: mufa< missa = messe, « kriz< italien du nord crQge = croix, 
kostol < castellurn = eglisc; opatu = abbe, superieur, milnicl1:1 = n1oine, bis
kupii, = eveque zalmu = psaume; obela =sacrifice. Sobota derive du gr. lit, 
(jcl~.3o-rov par le latin a la di.fference du grec populaire; a&µ.~cx't"OV > SQbota. 
avec une nasale, conserve da11s Ie I1ongrois szombat iso). 

D'autres fois, dans le slave karpatique le terine grec coexiste â cote du 
terme derive du latin ou du morave: ikona et obraz 151) architriklinu et starosta 
svadby 15~): rusalije et pentikostije = PentecOte, apostolu el sufli, Neprijaznu )> 

existe dans tous Ies textes de la Grande Moravie au lieu de diavol 153): archis
tratigu et arcliivojvoda 154). 

On rencontre encore d'autres inoravismes; nemofti et nemoc = infirmitasl.D5) 
nedQgu et neduh, ul{rainien nedug = dolor, employe aussi a la place de boleznt 156). 

144 A. :\1. S el i ~ ce v le considere d'originc bulgare et croit qu'll existerait seulement 
<lans Ies parlers bulgares de la Macedoine, ouvr. cite„ p. 18. 

145 A1 olit1J, p. 518. 
146 J;;vangile selon Mathieu XII, 23, J. St ani s 1 a v, ouvr. cite, p. 22:1. 
147 Cl1val'me. . . p. 318. 
14s J. Stanislcv, ouver. cit~, p. 58. 
1'8 bis J. Stanislav, ouvr. cite, p. 38. Choal'me boha ... pp. 18 et 59. 
1«9 MoJIHTBeHHK'b AJIH „. p. 70. 
150 J.\. li. S e I i ~ ce v, CmapOCAOBRHCK.Utl Jl3btK.. I, 1951., :\foscou, p. 15. 
161 Jio6'bsaTH HKOHY (Chval'me, p. 401). 
152 Jbide1n, p. 269. 
153 A. V. I sa ce n k o, Jazyk i pâood ••. p. 51 et suiv. J\tlais <lans le sJave karpatique 

ii y a aussi t diavolu ~>. 
1s4 Cllval' me... p. 449. 
lS6 MOAUfMeHUK'b AJIS. • • p. 35. Chval'me. . . p. 6. 
15• « f.l edulr '> s'en1ploie aussi avec le sens de (l moleslia • ... poslany . .. neduhg othonat• 

(\7• Jagi croyait que dans le sens du inot e nemofti » il faut volr un change1nenl tardif. 
Mais Jagi~ ignore que Jes trois ter1nes ont des sens differents dans Ies textes de ~loravie). 
(Cf. Entstehungsgeschichte, p. 327). Cf. A. 'l. I s a ce n k o, ouvr. cite, p. 52, J. S t a
n l s l a v, ouvr. cite, p. 224. 

13 -158 193 

https://biblioteca-digitala.ro



!vl alomosti -slova que malo moc/ enstvo / :=::.:: n1ala de, inalingre, coexiste en slave 
karpatique a câte d'un autre moravisn1e: chory, ukrainicn: xBopbIHI57). 

« 'lie » s'exprime le plus frequem1nent par ]e n1oravis1ne « zivot » TIOCT051HHO 
OTKHAaJO TBOH )KHBOT'b (MoJJMTBeHHKb p. 95). 

Plus raren1cnt on emploie ziznl et zilie. « Prositi » rcn1placc souvent 
« moliti » co1nn1e da ns les textes moraves: M y hriesnii tebc boha prosim l5B). == 
« Nous Ies pecl1eurs, Seigneur, nous te prions » ! 

« Panu » === « dominus » et « deus » co1nme dans Ies textes de la Grande 
Mora vie: n aH'b He6a H 3el\.1.JIM » ::::::: . Maître du ci el et de la terre: rad•~~ c~r"I\ 
H nJH"h. H,\tu·h. == com1ne notre Dieu et Seigneur. 

«Godina» sjgnifie « heure »de soixante minutes co1n1ne le slovaque hodina 159). 
C'est un rnora,;risme expressif. Dans le sens de «temps » on en1ploie «{asu», 
comrne en slovaque et en tcheque. 

« Obrezanu » a rc1nplace le grec 7tepL-roµ~~ == circoncision 160. Fre.quent est 
J(HKOBaTh; slovaque «d' akovat' ~> === re111crcier 161. Pour la notion d'enfer coexistent 
« pe/clo » et <(ad». Chez Ies Ukrainiens <(ad)) est plus usitc 162. Ils no1nn1ent 
le purgatoire : MbITapCTBO et qHCTIIJIHme == slovaque ocistec 163. (( M useti}) 
(ger1n. miissen =:::: falloir) n'est pas rare non plus chez le.s Ukrainiens de Sighet. 
« Sen1aine » se dit iyzden et non <( HeÂeJIH » comnie en · russe, ni «Ce,ll.MHUa », 
comme en bulgare. 

Un autre 1noravisme expressif est: ej, ej~ ni, ni, = oui, oui, non, non, qui 
pro,rie.nt du s1ovaque central, dans Ies parlers du sud, ou l'on dit encore aujour
d'hui : «ni » ::::::::: non. Dans le slovaque courant la forme plus re.cente est « nie » 
com1ne en polonais. En tchcquc «ne». <c7V.i» n'etait pas plus repandu que « ej », 
qui se conserve dans Ies parlers slovaques cl'en de<;a du Danube sous la forme 
« aj »„ .A„pres le XII0 siccle « aj » est devenu en sio·vaque courant « hej » 164• 

Le calendrier des Slavcs karpatiques renferme des noros de saints occiden
taux: Andrei Svorad, Beiiadik, Voitech, Felicia, etc. Certains de ces noms et 
n1ols ctrangers sont ecrits a\rec -8, - z; ils proviennent du nord de l'Italie 
oi1 ces consonnes etaient de1ni-molles ~ s, - z. Les Slaves mora,res entrete.
naient des rapports culturels etroits avec cette region : 1\!I ikulas, Elias, Lukas, 

1s; M --oAumaeH.ttK'o. . . p. ;):J. 

158 Cil val' 1ne. . . p. 21 O. 
i 59 Les Ukrainicns de Sighet, par exemple disent aujourd'hui cncore dans leurs chants: 

nepeHOCHWH HhlHt TH>Keny ro,n.HHY =Tu traverses inaintcnant une heure difficile (Mo11um
BeH.UK'C. p. 512). 

160 J. S t a n i s l a v, Def iny, p~ 57. Dans Ia Jangue religieuse des l:krainiens de Sighet 
nous entendons, conune ch.cz les « horniaci •> de Pereg. . . « scllo I'adi i obrezanu byl esi jaki'i, 
llovek os1nodnevny c'est pour cela que tu fus circoncis con1mc un homme de huit jours. 
Chval' me. . . p. 424. 

161 )lHKy10 Teoe = ..Te te re1nercic. . . (MoJIHTBeuHK'b. . . p. 45 ). 
162 « f'elclo » aussi est ccpendant frequent ~ He KttAafl MeHe JI.O neKJia = ne me jette pas 

dans l'enfer (Cf. aussi Chvaltn~e boha. . . p. 282 ct sniv. 
163 Dans le slave ecclesiastique employc par Jcs l~krainiens ce inat a la for1ne Myrnen: 

'1 3HaIO tITO Myrny yMepTH = je sais que je dois mourir. . 
164 L'airc de dispersion des expressions: ej, ej, ni, ni, = oui, oui, non, non, est ]a 

in eJne, cntl'(~ Ies Petites Karpates ct Nitra que celle ou s'est developpe plus tard le slovaque 
central. ( J. S t a n i s 1 a v, . Dejin y, p„ 218). Celte expression se conserve dans l' evangile 
selon 1\'.Iathieu \r. 37»; 0.1\J{H JKe Bame CJIOBO eu, eii, HU, H.U». Hcn petie JIM' eul St„ 
l\fathieu XXI. 16: EH6JIHH, l\1oscou, 1914. 
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Satana§. l)ans le slave bulgare ces for1nes hyzantines se terminent en a: Luka, 
Ilia, Sotona, etc. 

L'anciennete du slave karpatique comme langue ecclesiastique et langue 
litteraire ressort aussi des clements lexicaux locaux. Tel est le cas des rares 
1nots d,origine magyare: xoceH'b = profit, 6HpeB'b = bir6, 111aire 165, ou bien 
d'origine ukrainienne ou russe : BOJIXB'b = 1nage, sage, astrologue I66; pove
dati = dire l67; d'origine ukrainienne ropayTHCH == s'attacher, russe JihHYTh, 
slo\Taque « lnut~ » 168. 

lUHpo >KaJioBaTH-u.epenpOCHTH = prier, demander av·ec ferveur: waTa
THCH = aller par le monde, flâner 169 ; >Kyp6a = chagrin, souci; russc: 11e11aJib, 

rpycTb, noTi>waii B'b >Kyp6axo = console-moi dans le chagrin. 
no . .TIHlllaTH = : quitter, existant aussi dans un ballade du voivode Etienne 

le Grand qu'on peut entendre dans la commune de Venetia, en Slovaquie 
orientale 170• 

Tflrap'b; SCillble etre UD 111oraVÎSine parce qu'il existe dans le VÎeux tcheque: 
tellaf = ouvrier, laboureur, homme qui travaille beaucoup, qui est laborieux< 
lţgati 111• Un moravisme tres ancien d'origine allemande semble etre aussi 
« rachunok » = compte. II est plus frequent dans la languc ecclesiastique des 
Ukrainiens. l„'expression « radu idQ » je m'en vais joyeuscment », est connuc de la 
Vie de Cyrillc ct de Methode; neJieHH, slovaque, « plienky, plachty », =linceuls. 

Lorsque ce slave karpatique aura cte etudie cn detail ct dans son entier, 
le nombre des moravismes et des pannonisme.s sera sans doute beaucoup plus 
grand et l'hypothese qui a faît l'objet de cettc etude apparaîtra dans une toute 
autre lumiere. Le probleme est encore a l'etude. On ne connaît pas encore tous 
Ies textes ecrits en Grande Moravic et le lexique dtt paleosla,„e est generale
ment peu connu i12 .• 

* 165 Ct. des clelails dans P. O I te anu, ouur. cite, p. 236-237. 
166 Exc1nple ~ o.... R"AX&1J noKJIOHHncs ecH = aYcc Ies sages (mages) tu as adore 11 

t.JI\~ BOAXKH = comme Ies sages ( Z..1olilvenikt'1 dlja . .. p. 365), 423. Ou bicn: Volsvi so zviezdou 
putelestvujut - et Ies mages voyagent avec l'etoile (Chval'1ne p. 420) YKpaHHCJ<o-pocc. cnoB
HHK. I<iev, 1953, p. 352. 

167 Exemple: "f\lebe.~a povedajut - Les cieux disent; povjem vsja ludesa tvoja . .. povje111 
imja tvoje. (Chval'1ne. . . p. 298; 385. P. Ol te a n u ouvr. cite, p. 232 -233. 

1es La conscrvation du « g • montre que c'est un mot tr~s ancien ou bien russe kar
patiquc AO re6e ropayJIH = â toi se sont rattaches (MO/lutn8eHUK7> .•• p. 502 YKp „ pace „ 
cnoBHHK. Kiev, 1953, p. 352). 

1ee ... «na pohybel dus v mire latajasija sa (Chval(me. . . p. 563). 
l'lO Exemple: ee nonHwaA Ma ,no cMePTH : Ne me quitle })as jusqu'a la mort 

<MoJZUmeeHU/ClJ •.• p. 10) Dans la ballade d'Etienne le Grand • abo me pujmi abo me lisi. .. 
lilil by te . .. • ou bien tu n1'emmenes, ou bien tu me quittes. . . je te quitterais. 
C f. P. O 1 te a 11 u ouvr. cite, p. 243. Ce chant ~tait connu de B. P. Hasdeu et est rcpro
duit par J. Jirecel{ d'apres la Grammaire de Blahoslav (1551), (Cf. •Columna lui Traian• 
1870, P.„ 221). \Toir dans ce voi. l'etude de Anton Balotă. 

171 06.11er11H MeHe THrapn: I-Iabille-moi, pauvre pecheur ( Molitvenikil. . .. p. 99 Slovnik 
stare leftiny, cte F r. E; i n1 e k, Prague 1947, p. 185. l\il. 1{ â J a I, ouvr. cite, p. 562. 11 
y a aussi: o6paxyHOK'h. (MOJIHTBeHHK'b. p. 10). 

172 En dehors des contributions citees 1nentionnons: O 1 a h J a ns e n, Co daly 
nafe ze111 e E11rop i a lidsivll (sbornik) Prague, 1940, p. 11 el suiv. "\l. p o g ore l o V' 

Ha ICQKOAt Jl3blK.e 6blAU H.anucaHbl max HCl3bUJaeMbtR n QHOHCKUR OICUmUR. 'Byzantino
~lavica » l'V. 1932, p. 13 et suiv. L'orîgine de beaucoup de textcs paleoslaves sera plus 
facilement d6termine lorsque Ies vastes travaux sur le lexiqne paleoslave entrepris par 
l'institut slave de Praguc et de Brno seront acheves. 
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Les Slaves karpatiques greco-catholiques, les Slo·vaques surtout, ont 
aujourd'l1ui cncore la consciencc que leurs ancetres ont ete. christianises dans 
leur langue slave par Cyrille et Methode eux-memes en qui ils honorcnt Ies 
apotres qui ont enseigne et eclaire Ies pa:ys slaves. Les petites gens disent que 
c'est chez eux que la Saintc Ecriture et la messe ont etc traduites en slovaque 173, 

par Cyrille et !viethode eux-n1emEs et qu'ils font de ccs traductions leur nourri
ture spirituelle 174• Dans les chants si1nples quc Ies paysans de la Slovaquie 
orientale et chez nous ceux de Pereg, entonnent aux fetes de C·yrille et de l\iethode, 
on e"\roque les actes accon1plis par ccs apotres, dans la Grande l\lloravie 175, 

On y dit par exemple, qu'ils ont apportc dans le pays les ossen1ents de Saint 
Cle.ment, qu'ils ont enscigne plusieurs jeunes Moravcs et qu'ils en ont ordonne 
pretrcs Ies plus doues, qu'îls ont 1nene un combat acharne contre le paganisme, 
qu'ils ont souffert, qu'ils ont confirme dans la foi chretienne tous Ies peuplcs 
sla·ves, que Cyrille a etc cnterre a Ron1e, etc. 

Les livTes d'cglisc soulignent quc Ies Slaves greco-cathol.iques des Karpates 
gardent le culte actuel depuis l'epoque de la Grande Mora·vie et que le texte 
slave en est «le texte original 176 « pâvodny ». 

On dit cncorc que Ies sain"Ls Andrei Svorad / 1nort en 1009 / ct Benadik/ 
n1ort en 1012 / disaient la inesse selon le rite oriental en languc sla·ve. Ces saints 
sont l1onores aussi par Ies Slovaqucs de la H.P.R. le 17 Juil_let a_,rec saint Bystrik, 
qui en qualite d'eveque de. Nitra disait la n1esse toujours en slave et qui n1ourut 
cn 1047 177• 

Les vieilles eglises de la Slo·vaquie orientale, de Gemer, de la Tisa supc
rieure, de ineme que certaines ecoles evangeliques, conservent, sous le crepi 
recent, des icones de rite oriental portant des inscri ptio ns cyrilliques 178 „ 

1.13 ••. « J ako apostolov jedinonravnii i slovenskych stran ucitele Kyrile i ::.\Iethodij e, 
bohlllll~dri, \r}adyku VSeCh ffiOlite, .. \Tsa SlOVellskyja StraJly llCellQlÎ SVQjillÎ prQSVetivsija 
i k Chris tu privedsij a ... )} ( ChvalJ me. . . p. 24 7). 

174 In1i naca sa na rodnom jazyce slovenskon1 liturgja bozcstvcnaja i vse ccrkovnoe 
sluzenic sovrsăt. . . z toho este do dncsneho d1l.a cerpame. . . (Ibidem, p. 251). 

l.75 La fete co1nmune de Cyrille ct de 1\lethode est cclebrec le 5 j uillct ct non le 11 
mai, le 25 aoftt, le 14 oct. cornme Ja celebrent Ies autres slaves du rnidi ct de l'Est. Cf. 
Bonro St. .A.ngelov, KoM HCTOpHsrTa Ha npa3.LJ;HHKa 1-1a K.HpHJI H ltieTOJJ.liB npea cpe,n;HHTe 
seKose. dans C6opnuK B f./.ecm na aKaaeJttUK AA„ TeoaopoB-B aAaH. Sophti.e 1955, p. 55-6.8 
Les Slaves l<Rrpatiqucs celcbrent separement la fete de Cyril le le 14 fevrier . 

. 176 C'est dans ce texte, y dit-an, qu:est traduil le rite «oriental greco-slave·~ ... upo
trebil so1n povodny texl.. . do kţoreho je prclozeny vychodny grecko-slovansky obrad ~ 
(Ibidem, p. 625 - 626)„ 

177 S. Bystrik. . . bol tiez vychodneho obradu, lebo bohosluzby konal v slovenskom 
jazyku (Chval'1ne ... p. 624). 

Les attestations historiqucs confirment Ia tradition que Ies Slavcs karpali"ques ont 
le rite slave depuis l'cpoquc de Cyrille et de l\1ethode, dont l'reuvrc fut conlinuec ilnme
diatement par eevcque Jan aic.le de troîs 6v8qucs (en 899). ~.\.ux xe - x1e siecles on 
en parlc dans Ja Vie des Saints Andrei Svorad, Ilciladik, Dystrik. En 1204, le pape Innocent 
III„ ecrivait au roi I1nrich qu'en Hongrie il n'y avait qu'un seul inonastere de rite latin„ 
tous Ies autres suivant le rile grec. „A.u XIIIe siccle Yeveque Jakub de Farkasoviţe, le 
chef de r cglisc de Spiş, etait de rite grec. graeci ritus, I I dit la messe pour le roi .A.ndrc 
III de Hongrie eu langue ~lave (Chval,me ... p. (122·- 625). 

178 .Voir des details dans: Chval'n1c ... p._ 624. Sur la Tisa superieure on aurait decou
vert une petite eglisc de sty le byzantin, qui datcrait de 1' epuqu~ de Cyrille et l\Iethodc. De 
tellcs eglises ont et<~ decouvertes aussi dans d'autres contrees sur le territoire de Ia Grande 
l\1oravie Cf. J). D c r c se n y, L'eglise de Pribina, a Zalavar « Etudes slaves et rournaines », 
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Cette culture slave de rite oriental s'est conservec ensuite avec l'appui 
officiel des Slaves orientaux. Munkaci, Uzhorod, Peri, Halici, deviennent des 
foyers de culture. Cette culturc sla,re s'intensifiant determina aussi Ies Roumains 
a l'avoir dans leur langue. 

A cette introduction de la langue r·oumaine dans l'e.glise â cf>te du slave, 
a contribue aussi l'exemple. du mouvement hussite, fourni toujours par les 
Slaves moraves. 

Ainsi, Ies pren1iers textes roumains, en dialecte rotacisant, ont ete Ies 
traductions des textes slaves locaux en grande majoritc de redaction slave 
karpat.ique et orientale. Ces prcmiers tcxtes qui representent le dc.but de natre 
litterature aux confins des xve et xv1e siecles, offrent au linguiste de vrais 
tresors par la variete des f orn1es et par leur archaisme. 

C'est ainsi que s'cst affirmee encore d'avantage la tradition nlillcnaire 
de la co1nmunaute de culture cntre Ies Slaves et Ies Rou1nains. 

Bu<lapest 1948, p. 85-100; ..:\. Rad no t i, Une eglise du ilaul rnoyen âge ii. Zalavur, 
• (Ibidc~m, pp. 21-30). Les Slaves g1·eco-catholiqucs des I<arpates ont la conviclion qu'ils pos

Sl1dcnt la vraie foie ( ;'lf olitvcnikt~ p. 22) ct que la Jiturgic slave n'a pas peri 1ne1ne apres 
Ja chute de la Grande !vlo1·avic: Litu.rgia slovenska ci ie slooenska rozfirila sa po celej Vel'ko
rnor(HJS/~ej riie a ne zanikla ani po jej rozpadnuti. {Chval'1ne p. 622). 
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P. Ş. Năstur.el 

UNE REMINISCENCE ROUMAINE DE L.l\. I\-lESSE LATINE 
A L'EPOQUE DE LA LITURGIE SL.~VE 

Historiens et linguistes out souligne a l'envi le caractere foncierement 
latin du christianisme primitif des Roumains, com1ne le prouve l'essentiel 
du vocabulaire chreticn de notre langue 1. II n'est que de rappeler â cet effet -
et au hasard de la plume - des mots comme Dumnezeu, « Dieu » ; duminică, 
(( dim a nche » ; biserică, (< eglise )) ; sărbătoare, (( fete. & ; botez, (( ba pten1e » ; preot' 
<c pretre »; cruce, « croix »; a se ruga, « prier »; domn, « scigneur »; păcat, 
« peche »; drac, « diable »; înger, « ange »; nuntă, <c 1nariagc »; păgîn, « paien »; 
cuminecare, « communion »; a se închina, « adorer, se prosterner » ; a ierta, 
« pardonner >); Crăciun 2, «Noel », et: bien d'autrcs encore 3 • 

1 Le lectcur desi1·eux d'approfondir celte question trouvera l'~sscntiel de la biblio
graphie qui s'y rapporle dans lcs ouvrages de L. Ş ăi ne a n u, lncercare asupra sema
siologiei limbei ron1ine, dans Revista pentru Istorie, Arheologie şi Filologie, V' I, 1891, p. 236-
272; V. P â r va n, Contribu/iuni epigra/ice la istoria creştinismului daco-ro1na11, Bucureşti 
1911, p. 85-142; N. I org a, Histoire des Roumains el de la Ronianile orientale, li, 
Ducarcst, 1937, p. 109 - t 18 ( cloquent passage ou son t depeints ă. l'aidc des seuls mots reli
gieux d'origine latine Ies actes principaux de la vie spirituelle du Roun1ain); O. D e n su -
şi a nu, Hisloire de la langue rou1naine, I, Paris, 1901, passim (notammcnt p. 261); 
A. B u n ca, încercare de istoria Rontlnilor ptnă la 1382, Bucureşti, 1912, p. 64- 70, ele. 
1"1entionnons cgalement l'article d' A. Sa cer d o ţ ea nu Barbari, Sciţi sau Romdni ln 
anul 866, dans „Revista lrlacedoromtnl", III, 1931, qui voit dans Ies Scythes qui prient 
en latin, que mentionne uue lcttre adress~e en 865 par Ic pape â l'empereur de 
ConstantinopJe, des Roumains du nord du Danube. Notre article etalt clejâ composc 
quand nous avons pris connaissance du livre inl~rcssant, mais parfois contestablc, de 
Gh. I. }i oi se s cu, Ş t. Lu p ş a, et A 1. Filip a ş cu, Istoria bisericii romlne, I, 
Hucarest, t 957, p. 43-47 et 100-115, lequel n6anmoin constituera dorenavant un utile 
instrument de lravail. ll en est de m@me de l'article de I. Rar ne a, Vasile Pdrvan si • 
problema creşlinismului tn Dacia traiană, dans ,. Studii teologice", X: 1958, p. 9:-l-105. 

1 .A I. R o s e t t l, Asupra rom. Crăciun, dans le volun1e 1 n amintirea lui Constantin 
Giurescu la 26 ani de la 1noartea lui, Bucarest 1944, p. 435-440 a clabli quc le mot roun1ain 
Crăciun, • Noel •, derive du lalin creationen, 1nais denotc une influencc qui « s'ex111ique par 
le processus de roumanisation des Slaves bilingues • (p. 438). L'autcur attirc egalen1c11t 
l'attention sur ccrtaines difficultes phonctiques que prcsenlent Ies n1ots colindă el rusalii, 
qui ne peuvent ~tre expliques cn roumaln com1ne <lirecte1ncnt derives du latin. 

8 Pour ce qui est dn terine zinatic, « lunatique •, deri\'c par \'. Pârvan, op. cit. 
p. 120-122 du latin diallaticus (de Diane), nous rcnvoyons d'ores et deja a l'article suggestif 
de G. Ivănescu!' publie dans le present volun1e p. ·17. Nous profitons ele l'occnsion pour 
~xprimer lei au professeur G. Ivănescu notre gratilude pour cet·taincs renturques qu'il i.l 

bien voulu nou s faire lors de Ja reclaction ele notre travail. 
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Or, si Ies mots rela tif s a ux pratiques rituelles, a la liturgie et â Ia hierar
c hie ecclesiastique se rattachent au grec, au vieux-slave surtout ou encore 
au grec par le canal de ce dernier 4, il est naturel de se demander si l'affern1is
se1nent continu de l'emprise de l'Eglise byzantine de rite slave sur Ies Rou
n1ains depuis le moyen âge et son prestige 6 a leurs yeux n'ont pas entraîne 
la disparition de termes religieux d'origine latine encore en usage dans la langue 
d'il y a quelques siecles, et qui auraient echappe a la sagacite des chercheurs 8 • 

II nous semble â. ce ·propos en avoir depiste un, intercalc dans la vieille chroni
que valaque dite Letopiseţul Cantacuzinesc, qui, au beau milieu du recit, pauvre 
et sec, des regnes du XVI-eme siecle, renferme la traduction roumaine d'un 
tres important texte historique et ·hagiographique, la Vie du patriarche Niphon. 
C'est ainsi qu'au passage regardant !'office qui se celebra durant la nuit du 
14 au 15 aout 1517 a l'occasion de la consecration de l'eglise du" monasterc 
nouvellement edific a Curtea de Argeş par le munificent v·oe.vode Neagoe 
Basarab, on lit Ies details suivants : 

« Şi după aceea îndată, începură bdenia şi făcţJră toată noaptea lgemonul, 
Patriarhul şi cu mitTopoliţii carii fură mai sus zişi, şi cu arhimandritul şi cu 
egumenii, tot stătură în picioare de se ruga cu rugăciune şi cu cântări. 
Iar alti oameni toti zicea : « Doan1ne mesererc I » si sfârsiră bdenia când se 

~ , • li 

f - . 7 acea z10 ••• 

' Cf. N. I org a, op. cil., II, p. 362-363 et Ş t. 1'1 e te ş, Istoria bisericii şi a 
vie/ii religioase a Românilor din Transilvania şi Ungaria, I, Sibiu, 1935, p. 29-30. 

5 C'est par le prestige seul de l'Eglise officielle que l'on peut co1nprendrc con1ment le 
no1n m~me de J esus-Christ - Iisus Hristos - nous ·vient du slave - Hcoyc-.. X9HcT0Cll - , 
au licu de deriver du latin. L'existcnce de mots comn1c Dumnezeu, cruce, botez, a crede, 
' eroire •, etc., exclut manifeste1nenl l'hypothcse trop absurde pour avoir jamais ete formulee, 
quc Ies Roumains auraient clesappris le nom du fondateur in~me de leur rcligion. 11 en est 
de meme du mot Duh, • Esprit • (sl. A°'·~~), devant lequel s'est efface sans laisser de 
trace le latin Spiritus. Cc phenom~ne se rencontre encore jusqu'â nos jours dans Ies vieux 
doublets roumains d'origine latine, n1ais si desuets inaintenant, Nicoară, <c Nicolas '>, Văsiu~ 
1· Ilasile •, .lvlcdru, • Demctre „, etc. victorieusement concurrences par Ies formcs plus offici
elles '!i..1icolae, Vasile, Durnitru, etc., qui, clles, se rattachent directemcnt au calendrier de 
I' Eglise d'Orient. 

• Comme c'est, par exemple, le cas des mots şerb, c servus dei • (cf. plus Join, p. 207, 
nos observatlons); botejune, « bapt@n1e 1>, lăsăciunc, « pardon •; scura, • purifier •; urăciune, 
f henediction •; vărgură, • vierge », etc. (voir O. Densuslanu, op. cit., p. 493, 498, 500, 501, 
568, etc.). · 

Nous ne saurions retcnir ici la for1nc Nostră Doamna 1\.laria, 'Notre Dame Marie», qui 
se Jisait, aux dires de Hajdeu, dans un chant de guerre (remontant a Etienne le Grand I)~ 
eonsigne par le metropolite de l\foldavic Dosoftei (XV 119 s.) sur un psautier appartenant, 
Yoici un siecle, a la bibliotheque du con1te Swidz.inski, a I<iev. La syntaxe clouteusc de cette 
expression (comme aussi Ie n1ot angheli â c6tc de îngeri el la mention de Sainte Parasceve, 
dont Ies reliques furent apportces a Jassy en 1641) nous semble denoter un faux patriotique 
du genial, rnais trop romantique savan l. Cf. la „Foiţa de istoric şi literatură'' sub redacţia Jui 
B. P. Ha j de u, laşi, 1860, no. 1, p. 2 (Ies vers sont reproduits par 1". T. B u rad a, 
Cercetări asupra muzicei ostă.,eşti la Ro111tni, dans „Revista pentru Istorie, .c\rheologie şi Filo
logie",- V I, 1891, p. 69). 

7 A. T. La u r ian et N. Bă I ce s cu, l\fagazinu istoricu pentru Dacia, IV, nr. 3, 
Bucureşti, 1847, p. 264 ( = N. S im ac he et T. Cristescu, Letopiseţul Cantacuzinesc 
<:1290-1688) ... Buzău, 1942, p. 98). Sur cette compilation executce par Stoica Ludcscu a 
la demande de son protecteur, le stolnic Constantin Cantacuzene, cf. N. Cart 0 j a n, 
I stor ia literaturii romdne vechi, I I I, Bucarest, 1945, p. 234 -239. 
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En traduction : 
« Et immediatement apres cela, l'office de la Vigile commen<_;a. Durant 

toute la nuit le prince, le patriache et lc.s metropolites mentionnes ci-dcssus, 
ainsi quc rarchimandrite et Ies hegoun1enes restercnt debout tout le temps, 
priant ct chantant. Quant aux autres ils disaient tous « Seigneur, pitie » et l'on 
termina l'office de la vigile au point du jour » .•. 

Le « pitie, Seigneur » s'y trouvc, nous venons de le voir, sous la forme 
Doamne meserere. 

Le terme meserere, sur lequel nous nous proposons de revcnir plus loin, est 
totalement inaltendu. La Vie de Saint Niplton, telle que l'ont conservce, quel
que peu plus co1nplete que dans la compilation du Letopiseţ Cantacuzinesc, 
divers manuscrits roumains des XVII-e, XVIII-e et XIX-e siecles, contient cn 

I ' 

ses lieu et place le rcpons liturgique paleoslave l,ocnoAH "~'""''sti, l'cquivalent 
dn Kupr-e €11.E·l)aov grec a. 

I ... e meserere en question re1nemore involontairen1ent au lr.cteur le Mise
rere Domine des offices du rite latin. Or, en pleiu XVIe siecle, il est categori
que1nent exclu que l'assistance rou1naine ait use d'une autre langue liturgique 
que le slavon, et cela est vrai a plus forte raison au X\l'llc siecle quand fut 
elabore le <c Letopiseţ Cantacuzinesc ». II convient donc d'etudier tout d'abord 
philologiqucment le mot 1niserere que nous y avons repere. 

La litterature roumaine anciennc ra deja cnrcgistre mainte fois dans la 
vieille traduction du Psautier connue sous la denon1ination de «Psaltire sche
iană ». Li1nitant nos recherches sur ce point aux 60 pre1niers psaumes du psau
ticr en question, nous avons constate la presence de ce mot dans 18 d'entre 
eux (on le trouve meme jusqu'â 3 fois dans certains , d'entrc eux), sous la 
forme meserere ou meserere. 

8 C!. l'cdition de T i t S i m e dr e a, Viaţa şi iruiul S/dtllului iVifon, patriarllul 
Constantinopolului (introducere şi text), Bucarest, 1937. On y lil â la page 29 a peu pres le 
rr.~mc texte que celui cite par nous a travers le Letopiseţul Cantacuzinesc. Pour en faciliter 
la co111paraison, nous reproduisons le meme passage, teJ qu'il se trouve dans le n1anusc.rit 
rournain 1164 de la hibliothe.que de l' Acadc1nie de la I~epubliquc Populai re Roun1aine, 
copie cn 1682 par le hie1·on1oine Jean du n1onasterc de Bistritza en Oltenie et edite par 
~·Igr. Silnedrea: ~iar după cină, tocară şi făcură bdenie toatft noaptea patriarhul şi ighilnonul 
denpreună cu nlitropoliţii carii fură zişi mai sus, cu protuJ şi cu toţ.i egumenii Sfctagorii şi ai 
ţ:11·rti. Şi se ruga lui J)un1nezcu cu rugăciuni şi cu cântări, iară altii oameni zicea toţi , 
roriro).H """\Hl\SH. Şi sfârşiră bdenia, când se vărsa zorile = et apres le dîner, on frappa la 1 

simandre et l'on celebra I'office de la Vigilc durant toute la nuit, Ic patriarche et le prince 
de concert avcc Ies inctropolites enonces ci-dessus, avec le pi Ote ct tous ies hegoun1i·nes de 
la Sainte J.-lontagne (de l' Athos) et du pays. EL ils priaic.nt Dicu ct chantaieut. Quant aux 

I ' autres ils disaient rocno,\11 1101.utA~H ( ~ Seigneur aic pitie). Et ]'office de la vigiJe se termina 
â J'aubc 1>. L'editeur a rcleve (p. \ 1 11) le falt que le copiste avait dcvant lui un texte 
remontant probab1en1cnt a Ia fin du X'TI-eme sicc1e ou au debut du XVII-r1nc siecle. 
Quiconque est quelque peu familiarisc avec Ies • rajeunisse1nents o des textes roumains par Jes 
copistcs, ne s'etonnera pas des variantes que prcsC:nte la r~daction du fragment cite d'apres 
l'edition Simcdrea et le t Letopiseţul Cantacuzinesc ». 1\ous n'l1csitons donc pas a affirn1cr 
que Ja traduction roumRinc primitive - l'original de Ja Vita ilait probablemcnt grec 
( cf. V. G re cu, l-'iafa Sfintului 1Vifon. O reclac/iune grecească inedită, Bucarest, 19tJ4) - por-

, I 

tait le repons JJoamne meserere, nlodernisc par d'autrcs copistes cn l'ocn\lAH no.\\HASH. Ce 
r6pcns etait toutefois une truduction a l'usagc des lccteurs d'alors, car de toute cvidencc 
!'office tout entier fut c~Jebr~ partie en slavon ct partic eu grec, du fait de Ja participati.on 
du patriarche mcun1cniquc en personne. 
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En voici quelque.s exemples 9 : 

a) Psaume X\711, verset 51: 
şi făcu meserere Hristosului mieu lu David: îl fit misericorde a mon Christ ( = Oint), 

, , ' , 
â J)avid (cf. H TPKOJ'h\H .uHAOCn XtliCT5 CK~•MS A.tKIAS = xaJ. 1tOLW'J eAEOc; T<{l Xpta't'<";> CXU'TCU, 
Ţ(}> ~ a:~t8). 

b) Psaumc XXf\1
, verset 10. 

Toate căile Domnului meserere şi dedev"ru: toutes les voies du Seigneur [sont] 
\ ...-.. ' ' misericorde et verite (cf. f<CH O~Tlf l'AHH MHAOCT~ H HCTHH4 = ~ica.'„ cd o8ot Kupf.ou l:Ae:oc; l<CXt 

&),-~Oe:tcx). 
c) Psaumc XXXI, verset 10: 
Cine upuv~Haşte în Don1nul meserere-1 congiură: celui qui espere en le Scigneur, la 

I „ ,,_ I I .1. ~ \ 7 , iy t \ 

n1iserlcorde l"entoure (cf. rnoBdk\WT4rO >Kt H4 1 A" MHAOCTh. U.'l\MAtT~ = "tuV o& €/,;t•„~O'J"t'CX e1n 
K uptov, e)1oe:O<; X•JXA~ae:r. ). 

d} Psaumc LXXXIII, verset 12: 
Că n1ese1·ere şi dedevăru iubi Domnul: car le Seigneur ailna Ia misericorde et la 

' ' , ,,_ 11 - \ , '\ I o ' - K , ) VCrite ( Cf. taf.:W A\HAOC1•f\ li HCTtlllti '1JO~HTI\ f"Ah. = 8··n ~A~O<; X<X'. ~A·/l ~t.ClV a.y(Xi":~ Upf.Ol; • 

e) l.)saun1c LXXXVIII, vcrsets 2-3: 
1ne.'>erere ta, Doamne, în vcc.u căntu . . . tn vecu meserere face-se: Seigncnr, je chante a 

' ,...., 
jan1ais ta miscricordc, ... a jamais la IDÎSCfÎCOl'de se procluit (cf. ,\\KAOCTH TROli' l'AH BO K°k!;-.. 

\ , ~ 

socno"' .. ' 8, RtK"ll ,\,HAocn C031f~.-\n·cÂ\ = "t'd: e),C:·11 aou K u p·.s: et~ 'LO'V cx~wva ~aoµ«~ . I ' el-~ 
'to'J a.!&vcx EAc:o~ o h~o8oµ:r;0'1JJ'E~<X:). 

Une comparaison des versions roumaines Ies plus ancicnnes du Psautier 
nous a fourni pour Ies 60 premiers psaumes seulement 10 Ies resultats que voici : 

1) Psautier slavo-roumain du <liacrc Coresi de l'an 1577: 
meserere: 8 exemples; mila: 11 ex. ; 1niloste: 12 ex. ; milostenie: 1 ex. 
2) Psauticr sJavo-rournain ele Şerban Coresi de l'an 1588: 
mesercre : 2 ex. ; n1i la : 19 ex. ; miloste : 14 ex. ; miloslc11ie : 1 ex. ; mi laire : 1 ex. ; 

e;tinşug: 1 ex. 
3) Psautier Iiurmu7..aki (XV ie si~cle): 
1neserere: 3 ex. ; mila: 19 ex.; milosle: 4 ex. ; miloslenie: 2 ex.; ml11găieturile: 1 ex. ; 

do1nnia : 8 ex. 
4) Psautier clu metropolite Uosithce (Dosoftei) de :\1o1davic, de 1680: 
meserere O ex.; 1nila: 36 ex.; milosle: .. 1 ex.; n1ilostcnie: 1 ex.; 1nilostivilale: 1 ex. 

A ces resultats il convient d'opposer la statistique de la «Psaltire sche
iană »: 37 exemples de mesercre et 1 eftinşig. 

9 Les 5 exen1plcs cites par nous ne se borncnt toute.fois pas aux 60 premiers psaun1es, 
justc1uent pour attirer l'attention du lccteur sur le fait que le inot mescrcrc n"est point 
lirnite au texte des 60 psau111cs cn question. Ce chiffre est pure1nent arbitraire. Nous nous y 
sommes fixe en raison de l' eloquence des resultats de la statistiquc dont il va etre question, 
laquellc suffisait â ilJustrer l'inutilite d'unc statistiquc generale .. J ... e texte roumain de la 
traduction des psaumes elite « Psaltire Şcheiană ,> etant souvcnt assez infidele par rapport aux 
versions liturgiques en sJavon et en grec., nous avons jugc bon d'accompagner d'une traduc
tion fran~aise ad litteram Ies vcrsets cn vieux-roumain cites par nous, afin d'en permettre 
une mciIJeurc comparaison avcc le slavon et le grec. Nous utilisons l'edition de I. A. Ca n -
d re a, J>saltirea ,5clleiană comparată cu celelalte psaltiri din sec. X \l J şi X V I I traduse din 
slavoneşte. Ediţiune Cl'itiră, li rrextul şi ~losarele), Ducar~st, 1916. 

10 11 s'agit des Psaumes XII, XV I, XVII, XXII-XX\7, XXX-XXXII, XXX.'i, 
XXXIX, XLI, XL '!II, LI, LVI, LVIII, LX. 
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Si l'on tient compte du fait que le texte de la «PsaltircaSclleiană »remonte 
au XVI-e siec]e au plus tard selon Ies avis les plus autorises 11, la conclusion 
·qui se degage du tableau ci-dcssus est evidente : au fur et a 1nesure que le mot 
1ne.~erere vieillit, celui de milă devient de plus en plus freque.nt. 

Conserve encore dans redition du Psautier de 1588 (2 exemples seule-
1nent pour Ies 60 prcmiers psaumes), meserere ne se rencontre plus dans celui 
du metropolite Dosithce qui est plus recent de pres d'une siecle. Autrement 
dit~ du temps de Coresi deja, le terme avait vieilli; c'etait presque un 
archaisme. 

A la lun1iere de ce resultat, l'etonne1nent du lecteur de Ia Vie de Saint 
.J.'liphon telle qu'elle est inseree dans le «Letopiseţul Cantacuzinesc » est des 
plus justifies. 11 se cle1nande en toute logique coinment ce vocable a pu s'y 
faufiler a la place du repons liturgique slavon f~CnOAH nOA\Hi\~H ou, a la 
rigueur, de son equivalent roumain Doamne milueşte ( = Seigneur, aie pitie). 
Une reponse vient â l'esprit, c'est que le compilateur de la chronique cn ques
tion a pu disposer d'une traduction remontant .au XVI-e siecle ou tont au 
·debut du XVII-e siecle et qu'il aura respecte le terme qui s'y trouvait 
-employe 12. Mais la n'est point le probleme qui fait l'objet de la presente note. 

Co1nme nous l'a·vons dit, le 1not meserere bien que condamne â disparaître, 
ctait encore au XVI-e siec]e tres comprchensible. Sa frequence le prouvc. 

A la famille de ce substantif, mais avec rupture d'ctymologie, se ratta
,chent l'adjectif meser ct le 'rerbe a meseri. Dans trois psaumes de la Psaltirea 
·Scheiană on rctrouve le verbe a meseri 13• II traduit le slave oG~kHHWT'1TH. 
<:hose curicuse, ii peut avoir un sens tantOt transitif (appauvrir), par exemple 
JJomnul mesereşte şi bogă/eşte 1': le Seigneur appauvrit et enrichit, tantllt intran
sitif: Bogaţii meseriră şi flămândziră: Ies riches sont devenus malheureux el 
.affames (Psaume XXXIII, v. 11). 

Enfin, on rencontre un grand nombre de fois dans la « Psaltirea Sche
iană » 15 l'adjectif meser: malheureux, pauvre, c1nploye comme substantif, par 
exemple au verset 7 du me1nc psaume : meserul chiemă şi Domnul auzi el, le 
malheureux appela el le Seigneur l' entendit (o i)'t'o~ ă 7CŢWX oe; €xex.p<X~c:, X<XL o 
K , ' , ' -) upr.ot; E L<11)XOU<Je\I «UŢOU • 

Etymologiquement meser <lat. miser et le verbe a meseri est un derive 
for1ne sur cet adjectif. 

Tiktin derive le substantif me.'>erere du latin miserere et observe que 
]e. maintien de l'infinitif employe comme substantif est hautemcnt surpre
nant (<c hochst auffallend » l&). 

11 011 consultera eu derniere analyse .1.\ l. R o s e t t i, Limba romtnă tn secolele al 
X I I 1-lca - al X V 1-lea, Bucarest, 1956, p. 190-204. L'auteur u'a pas cu counaissance 
toutefois (du reste sans nul do1nmage pour sa dernonstration) d'un sccond article de 
.i\L Ş e s a n, Simbolul din Psaltirea Şcl1eiană, dans le volu1ne Prinos incl1inat !nalt Prea 
.S/inţitului Nicodim Patria1·hul Romdniei ... , liucarest, 1946, p. 230-235. 

u Supra, note 8. 
13 Cf. I. .A„ C a n d r e a, vol. cit., glossaire. 
1' Id., vol. cit., p. 319, v. 7 (Pricre d' Anne, inerc de Samuel). 
15 Cf. le glossaire de l'edition citec de C an dr e a. 
11 I-I. T i k t i n, Rum<lnisch - deutsches ll' ortel'buclt (s. v. 1nescrere); O. Densusianu, 

-l'o/. cit., p. 60, 498, 567; A I. Rosetti, op. cil., p. 179. 1'otons qu'au X\TII-e siecle le 
1not avait passe du sens de • pitie, 1nis~ricorde t, a celui de ~ grâce, faveur, <lignit~>) - ( c f. en 
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En re.alitc, ce qui est ctonnant, ce n'est pas tant le n1aintien d'un infi
nitif long ayant une signification de substantif, que le fait proprement dit 
que le \1erbe a disparu et qu'il n'cst demeure que son infinitif substantive. 

Aussi proposerons-nous une autre etymologie du termen meserere. 
L'emploi de ce mot dans la «\'ie du patriarcl1e Niphon » (Doamne mese

rere) sort lui aussi de l'ordinaire. On est involontairement tente, nous l'avons 
deja dit, de rapprocher cette for1nule du miserere Domine de l'Eglise latine. 

C'est du reste l'explication que nous croyons devoir proposer de ce terme 
appartenant au rou1nain archalquc. 11 n'y aurait ainsi ricn d'etonnant a ce que 
les Roumains qui connurent pcndant plusicurs siecles Ies offices de l'Eglisc 
latine aient garde un tel mot. Pour ne citer qu'_une autre langue romane, le 
fran~ais possede lui aussi des mots dont l'etymologie est d'origine Jiturgique; 
Ies uns ont subi une longue evolution phonetique (par exemple « patenotre », 
du Pater nosler quotidien), tandis que Ies autres d'e1nprunt savant, tont en 
gardant intacte leur for1ne latine, n'~n ont pas moins eprou,re des modifications 
de prononciation et d'accentuation propres au genie de la langue fran~aisc, 

fran~ais disgrâce !) -, conune l'attestent certains cxemplcs cites par l' i k t i u, op. cit., 
ou appartenant au chronographe de :\Ii c he 1 :\I o x a (ed. cit., p. H8, 108, etc.), Le paral
lelisme avec le mot roumain, d'origine slave, milă est frappant. 

Au moment de donuer le « bon â. tirer ~ le professeur ·rr. Ionescu-:î\işcov a l'extr~1ne 
ohHgeance de signaler a notrc attention un docun1cnt valaque de 1602 publle par B. Pe t r i -
c- e i cu - Ha s d cu, l"uvente den băirăni, I, Bucarest, 1878, p. 12i, 128. On lit dans l'edition 
de cct acte princier Ies mots mesereri şi slujbele domniei meale ( (\ le.s grâccs - i.e. dlgnites -
et offices de Ala Scigncurie •). Le dit document figure encore dans le corpus edite par 
I' .Academic de la R~publique Populaire Roumaine, Docun1e11te privind istoria Ro1ndniei. 
l' eacul X V 11. B), Ţara Românească (1601-161 O), l3ucureşti 1951, p. 3i, no. 45. Les 
e-diteurs n'ont point con1pris Je mot lu par Hajdeu et l'ont rendu par !'incoherent misriri I 
Nous avons pu constater sur l'origlnal, depose aux . .A.rchives de l'Etat a Bucarest (~l-rea 

Tismana, XCij34) Ie bien fonde de cette transcript1011 - MlfpHJJH ou ii convient de suppleer 
encore un H pour y lire correctement n1isiriri. (Bien que les H des deux premle-res syllabes 
se distiugucnt de celui de la finale, ll ne saurait s'agir, co1nme l'a cru l-Iajdeu, d'un 1, com1ne 
en fait foi l,examen des particularit6s paleographiques de l'ecriture du notaire). Cette forme en 
i a l'initiale est cncorc plus prcs du miserere latin. L'itacisme du terine nous pousse a y 
voir uue forn1e moldave ct non valaque. (Cf. aussi le phonetisme să-i praade). Le f ormulaire 
final de !'acte en question (c'1At rocno.ţ,HH-.. BHAtA c.t ~·•[HA] stA[Ht:H] Awr[o1~~T) est du rcste 
emprunte a la chancellerie 1noldave. II n'y a pas licu de s'cn elonner, puisque le 
prînce qui a emis le document, Simcon ~Ioghila, etait un I\'loldave 1nonte sur Je trone ele 
\ 7alachie par le force du glai\'e, au lendemain de la fin tragique de :?.iichel le Brave. Le 
scribe anonyn1e qui redigea l'acte en question etait <lonc probablcment un Moldave lui aussi. 
Le phonetisme misiriri vient ainsi completer l'aire gcographiquc el dialectale de mesereare. 
Ha j de u, op. cit., p. 129, voyait dans ce mot, qui rcpetait « en tout point le latin miserere -
conserve chez Ies classiques seule1nent sous la forme passive 1nisererl un archa'lsme rou1nain 
des plus remarquables ». (Notons encore que L. Ş ăi ne a nu, op. cil., p. 410, considerait, 
â tort seJon nous, les 1nots meserere et meserătate co1n111c derivant de l'adjectif nieaser). 

Pour clore cette longue note additionnellc, nous rappellerons que Hajdeu avait encore 
releve sur un copie anciennc du docurnent de 1602, le mot milostenii (A\HAOCTEHîH) a la 
place de misiriri (leur signification est la meme). II s'agit du l\fs. 321, f. 31, des Archives 
<le J1Etat a Bucarest, copie de la main du fa1neux ecclesiarque Denys - Dionisie ecle
siarhul - en 1787. Ce dernier s'est contente de retablir la forn1ule dans son libelle habituel. 
Son intcrveution revele qu'tu1 siecle apres St.oica Ludescu qui l'avait toiere, l'archaisme 
1neserere ~tait totalement inconnu de la langue usuelle. Peut-ctrc ineme Dcnys a-t-il rem
place Ia au petit bonheur un inot inintelligiblc pour lui par un tcrn1e propre a une fornn1le 
consacree par l'usage. 
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tels les mots angelus, benedicite, oremus, ave, etc. pour ne plus citcr ici_ Ies ... 
coliques de miserere ! 

En roumain ancien il ne saurait etre question, a notre avis du moins. 
que d'un emploi denotant une rcn1iniscencc liturgique tres ancienne. Celte 
survivance d'une f or1nule de la messe latine est tout a fait impressionnante. 
L'emploi qui cn est fait dans la « Vie de Niphon » et qui rendrait la forme 
verbale de l'imperatif par un substantif n'est peut-etre qu'une apparence. 
11 se peut que nous ayons la bel et bicn la survie, a son tout dernier mo1nent, 
de la formule gardant sa pleine valeur d'imperatif, inais se conf ondant dans 
l'usage de la langue avec un substantif provenant de l'infinitif Iong. 

De mcn1e qu'au Domine latin correspond le vocatif roumain Doamne, 
l'i1npl~ratif miserere aura ete roumanise en meserere (mescreare) en raison de 
son f1equent emploi liturgique a unc cpoque plus ancienne. L'inversion qu'on 
observe - Doamne meserere au lieu de Meserere, Doamne - s'explique par 
le calque liturgiquc K6p!.~ eAe·IJGOV ~ rocUO).H no,\o\H,\S1i. 

La terminaison d'infinitif passif - ou, pour pJus d'cxactitude, depo
nent -- s'est conservee dans ce cas, parce que le latin populaire a subi en quel
que sorte, l'influence sa,rante de la langue liturgique. 

La porte.e de l'ctyn1ologie avancce par nous est, si nous avons raison, 
capitale. Elle prouve qu'avant d'adopter Je. rite slave Ies Roumains ont effecti
veme.nt possede la liturgic latine. Jusqu'a prescnt on avait suppose la chose 
logiquement, mais on n'en tcnait pas la preuve, en dcpit des terrnes latins 
fondamentaux concernant Ies choses de Ia religion. Co111me l'ont observe cer
tains sa·vants, le changement de rite a du intervcnir apres l'an 900, autrement 
dit apres l'introduction chez Ies Bulgares de la liturgie byzantinc traduite 
en sJavon, mais avant le XI-e sieclc, qui vit la conquete de la 1~ransylvanie 
par Ies Hongrois, catholiques romains de fraîche date, qui n'auraicnt certai
ncrnent pas tolere !'abandon par Ies Roumains de leur rite primitif, si ce n'eftt 
ett~ deja chose accomplie 11„ 

Ce changement de rite s'cst du reste effectue dans des conditions que Ie 
silence des sources n'est pas fait pour aider a saisir. On l'attribue ge.neralement 
â la syrnbiose des populations slavcs en contact avec Ies Roumains autoch
tones 18 • On parle aussî de la supren1atie des Slaves sur les territoires roumains 
et memc de la violence cxercee par le tzarat bulgare l9. 

II n'cntre point dans nos intentions d'aborder ici ce probleme difficile. 
N<~anmoins nous_· soun1cttrons d'ores et deja aux discussions des specialistcs 
quelques remarques qui, croyons-nous, sont susccptibles de faciliter la corn-

17 P. P. Pa n a i t c s c u, Interpretări rornlneşli. Studii de islorie econon1ică şi social<i:
Bucarcst, 1947, p. 20 ct 57 -58 (idee reprise dans son article signe ... ~. G re cu, .Bulgariu tn 
l\Tordul Dunării tn veacurile al I X -X-lea, dans Studii şi cercetări ele istorie znediP-, I, 1950, 
I>· 234 - 235 ). 

18 Cf. I-'. P. Pan ai te s cu, op. cit., p. 59-60. 
19 <.:'est Popinion du liturgistc S. S a I a vi I I e. Liturgies orientales. Notions gene

l'al<~:;. Elemenls principo.u x, Paris, 1932-, p. 43 et de n. .J anin, Les Eglises orientales et les 
riLCJs orienlaux, (3-c ed.), Pa1·is, p. 282. 'I'out en etant d'avis que Ies Rourrains ont adopt~ 
la liturgie slavonne ă. une date plus recente, N. Bănescu, L'ancien Etat bulgare et Ies Pays 
roumains, Ducarest, 19.-17, p. 69-88, n'en declare pas nloins a la page 86 quc ce probleme 
,,reste cncore ouvert", l'histoire ct la philologie ne disposant d'aucun e!~ment chrono
logiquc precis. 
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pre.hension de ce phenon1ene historique: }'abandon par les Roumains du rite 
latin au profit du rite slave. 

On sait que lcs rechercl1cs de Dvornik ont netten1ent etabli que, lorsque 
Ies freres Cyrille ct ?vlc:thode entreprir~nt Ies conversion des Moraves, a l'inten
tion desquels ils traduisirent Ies livres saints e11 sla·ve, ils « suivirent, pour 
l'essentiel, non le rite byzantin n1ais le rite latin, que des pretres occidentaux 
avaient preccdcmn1ent introduit en 1''1oravie, rnais pour ce qui regarde la disci
pline et Ies usages, ils fireut de larges c1nprunts a la regle byzantine. Dans 
l'ensemble la nouvclle liturgie slavonne etait donc compositc et prcsentait 
un caractere 1narque d'innovation ~ 0 ». 

Or, ne l'oublions pas non plus, il existe encore sur la cote adriatique de 
la Croatie des paroisses catholiques qui suivent la n1essc lalinc en slavon 21• 

Par ailleurs, quelques-uns des plus anciens textes sla\Tons conserves deno
tent un prototype se rattachant non pas au rite byzantin, mais â celui 
de Rome. Les uns derivcnt dirccten1ent du latin; Ies autrcs ont ete traduits 
de l'allemand. C'cst le cas par exernple des Feuillets de Kiev, qui ren1onteraient 
au X-e siecle. C'est celui egalen1cnt des Fragments de Freising, de ineme cpoque. 
Nous citerons encore Ies F,euillets de Vienne 2J. 

Si l'on ticnt cornple du fait qu'au rnoyen âge, la Romanite orientale ne 
se limitait pas au nord du Danube, 1nais comptait egalcrncnt d'irnportantes 
ramifications dans les Balkans, en Serbie, en Croatie et probable1nent aussi 
dans certaines regions de Ja Hongric et de la Slovaquîc ; que toutes ces popu
lations 23 etaicnt en contact etroit avec Ies Sla,1es d'unc part qui commen~aient 
a se christ.ianiser ct d'autre part avec les Grecs, appartenant au rite byzantin, 
il est pern1is de penscr quc Ies Roun1ains du Sud etaicnt deja familiariscs avec 
le ritc grec, tout en etant eux-1nemes - au nord du Danube surtout - de 
rite romain. N'oublions pas non plus que l' Jllyricum fut un temps sous la 
juridiction romaine et que le pasteur de Thessalonique etait cxarque du pape. 

Au X-e siecle le latin etait a coup sur deja assez difficile a comprendrc 
pour Ies Rou1nains. En revanche leurs conLacts frequents avec Ies Slaves 

20 lVI. J u g ie, Le schi.c;1ne byzantin . .. , Paris, 1941, p. 150 (certaines indications 
des p. 172 -186 peuvcnt elles aussi sugg~rer ccrtaincs iclces, coinme par exe1nple le fait 
retcnu par M. N i k o I s k i i, Le recit des lemps eco11les, source pour l' histoire de la prerniere 
periode de l'ltistoire el de la cioilisalion russcs (en russe), Leningrad, 1930, que la Russie 
kie'1ienne a subi l'influence litteraire et religieuse des f\-foraves evangelises par Cyrlllc et 
l\'I~thode). On consultera aussi B. G re k o v, JJa culture de la Russie de Kiev, l\.'loscou, 
1947, p. 44-52. 

21 1.-I. !\fi 1 o vi t c ll. La la12gue liturgique cllez Ies lrougoslave.ţ, dans ,,Echos d'Orient", 
VIII, 1905, p. 294-298. 

12 I. B ă r b u 1 e s cu, Istoria literaturii .,i gramatica limbii bulgare vechi, Iaşi, 1930, 
p. 37, 41 et 43. 

93 On lira avec inter~t a ce propos l'arlicle plcin d'aper~us nouvcaux de C. D ai co -
vi ci u, Unele consideraţii cu privire la etnogeneza poporului român, dans le volun1e ContribuJii 
la cunoaşterea regiunii Hunedoara, l)eva, 1956, p. 5-10 (resume fran~ais p. 219-220). 
Nous csperons que le notre aidera a deicr1niner, au sein de Ia grande question de l'ethno
genesc du peuple rou1nain, le r6le du latin (ou du roman Ol'iental) dans la propagation du 
christianisme qui constituc, comn1e le souligne le professeur Daicoviciu, p. 10 el. 220 l'une 
des questions capitales qui doiven t de tou te necessite prcceder la solution du probleme 
« quand, dans quclles circonstances et de quels ele111ents de la ron1anitc orientale le peu ple 
roumain s'est-il form6? Quand pouvons-nous parler d'un ~ peuplc roumain • et cnfin, ou 
cc pcuple s'cst-il forme? o 
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devaient les 1nettre a 111(~.nle de sa1s1r des bribes des offices slavons, qui, ne 
l'oublions pas, vrnaient a peinc d'etre traduits dans une langue vivante et 
accessible de ce fait, bien qu'_elle ne fîit qu'un dialecte, aux divers groupes. 
slavophones 24. 

La traduction en sla·von des offices du ritc latin a pu agir non seulement 
sur Ies Sla·ves occidentaux, 111ais egalen1ent sur Ies elen1ents de l'Ouest de la 
li.omanite orientale, a la porte.e desquels on mettait dans une Iangue litur-
gique vi\Tantc qui en rempla<;ait une aut.re deja 1norte, Ies principales prieres. 
ct la lecture, a I' eglise, de l' Ecri ture Saintc. 

A cette cpoque, commc l'a deja note A. Bunea, Ies differences entre le 
rite romain et Ie rite byzantin tenaient plus de la langue quc des f or1ncs cul
tuelles. En outre, la discipline ecclesiastique accusait d'autres menues diver-
gences (jours de jeune, port de la barbe, tonsurc, etc.), sur lesquellcs tablerent 
d'une fa<;on ecoeurante dans Ies deux clans Ies fauteurs du schisn1e de 1054 .. 

Par ailleurs„ comme la grande masse romane e.tait au nord du Danube, 
sur le tc.rritoire appele. n1aintenant rou1nain, et egalcment dans Ies Balkans,. 
en contact surlout a·v~.c Ies Bulgares, Ies Serbcs et Ies Grecs, tous de rite byzan
tin, qu'il ffi.t de langue grccque ou slavone, ii est tout naturel quc la symbiose 
aiclant, Ies Rou1nains se soie.nt laisses entraîner petit a petit a oublier leur 
propre rite latin, plus ou i11oins desuet, pour celui de peuples dont la civilisa-
tion leur c.tait maintenant 1nieux connue et partant plus accessible. Les que-
relles dogmatique.s entre Ro1ne et Byzance, Ies disputes sur la prcseance entre 
le pape et le patriarchc avaient une portee qui depassait l'entcnde1ncnt de 
cette population si1nple de bergers et d'agriculteurs 25„ Du reste, leur christia-
nisme latin ctait plus ou n1oins abandonne a son sort : l'absence de villes impli
quait celle de l'cpjscopat et tout au plus peut-on supposcr l'existence de cho-

24 L'absorption des Slaves par 1'ele111ent ron1an in1plique nccessaircment Jc hilinguisrr1e 
des prc1nicrs. Nean1noins il ne faut pas perdre de vue non plus que bicn des Romans se sunt 
fondus au sein de Ja inasse slave, la ou elle eiait en inajorite de toute evidence, ce qui 
i1nplique Ie bilinguisme cgalen1e.nt d,une partie au moins des clen1cnts ron1ans. Si le vocabu
Iaire roman-oriental en trc dans les langues sla ves est de loin inf erieur nun1eriquemen t a· 
l'apport slave dans la langue roumaine, il faut en deduirc que dans le.processus d'ethnogenese 
des Serbes, Bulgares, B.oumains, etc. ce sont surtout Ies Slaves qui se sont laisses assirniler· 
par Ies Roumains. Dans ce cas et en tenant compte de 1a repartition geographique de ces 
differents groupes ethniques il faut a notre avis, en conclure que la masse ro-mane etait 
par rapport aux Slaves plus nombreuse et plus compacte au Kord du Danuhc que dans la 
P~ninsule balkaniquc~ En d'autres termes le berceau du peuple ronrnain est avant tout 
la Dacic. 

26 L'idee d'nne scparation rcligieuse entre 1' Orient ct I' Occident a faiL son chen1in tres. 
1cnten1ent. L'aspect jurictique et canonique de la question ne s'est reellement precise a 
J'esprit des masses qu'a l'occasion ou du fait des exces com1nis par Ies Croises. Tout Je monde 
connaît !'incident de 1089 provoque par la constatation du clerge byzantin qu'il n'exis-
tait aux archives de Sainte Sophie aucun document officiel justifiant la suppression du no1n 
du pontife romain dans Ies diptyques. Nous attirerons egalement l'attention sur un rotule 
ecri t au X-e sic ele ( c. 983 ~ 984), comprcnant la litnrgie grccque de saint Jacques (ms. ~Ies-
sanensis 177) qui iait mcnt'ion au memento du pape Ben oit \:"I I de Rome et des quatre 
patriarches orientaux, ce qui prouve que Ies demeles de Constantinople avec Rome n'avaicnt. 
pas„ a cette epoque, de rcpercussions dans Ies autres patriarcats. Car sous le pontificat de 
Renoît \ 1 11, Constantinople regardait comn1e pape legitime l'antipape Boniface \lIJ. qui resi
<lait a Byzancc meme ( cf. Dom B. Ch. 1\iI e r c i e r, La lilurgie de saint Jacques. Edili on 
crilique du texte grec avec tradizction latine, Paris, 1946, p. 135 ( = Patrologia Orientalis!<> 
t. XX \I I, f ase. 2). 
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rcveques itinerants a travers ces territoires soumis a des peuples paiens en 
inigration qui ··venaient sans cesse se rela:yer par la violence. 

Com1ne nous l'avons rappe.le au debut de cette note, leur langue garda 
tout ce qui dans leur christianisme demeurait inchange. La forme exterieure 
de la religion - rite et hierarchic - fut exprimee â l'aide de termes nouveaux, 
propres a cette autre chretiente â laquelle ils appartenaient dorena,rant. 

L'influcnce de l'Eglise greco-slave fit perdre petit a petit aux Rou1nains 
certains tern1es qui leur paraissaient'trop grossiers ou trop rustiques et qu'ils 
moderniscrent. Le prestige de la liturgie orientale leur fit sentir la necessite 
d'appeler eux aussi Jesus-Christ comme leurs corcligionnaires grecs et sla,res. 
Ils perdirent aussi certains termes chretiens capitaux, tel celui qui designait 
la troisieme Personnc de la Trinite, au profit du vocable slavon, plus moderne. 
La slavisation de la terminologie religieuse se poursuivit avcc des chances 
inegales, tout comme dans le reste de la langue. Le mot meserere dont nous 
nous sommcs occupe et qui finit par sucG,omber devant Ies mots milă ct 
1niluiesie illustre cette situation. , 

Un autre exemple qui l'on pourait invoquer dans le mcme ordre d'idccs 
reside dans Ies mots şerbu et şarbă (ou şearbă), du latin servus et serva qui ont 
cede la place a celui de rob d'origine sud-slave 26• 

Enfin, nous connaissons encore un terme neglige par Ies philologues et 
surtout par Ies historiens dont la presence cn vieux-rou1nain merite quelques 
Jignes de commentairc. C'est le mot boz, pi. bozi, lequel signifie idole. On l'a 
derive a juste titre du vieux sla·ve bozi, pluriel de bogu 21. On le rencontre dans 
la «Palia d'Orăştie », de 1582 28 • On le trouve egalement dans le chronographe 
du moine Michel Moxa 29, ecrit en Oltenie en 1620. 

11 figure encore dans un recueil de fables d'Esopc in1prime en Transyl
vanie, â Sibiu, en 1802 et traduit, semble-t-il, du russe en Moldavie 30• Ce 

26 O. D e n s u s ia 11 u, op. cit., p. 568 note que rob, 1noins usite que şerb au Xv" I-e 
siecle, finira par s'ilnposer. Sur ces dcux termes v. I o n - R a du 1.f l r ce a, 1·erme11ii 
rob, şerb şi llolop ln documentele slave şi romfne, dans ..:\cademia l~.P.R. filiala Iaşi. Studii şi 
cercetări ştiinţifice„ I, fasc. 2„ 1951, p. 372-389, qui, se fondant sur un riche mat6riel d'ar
chives et litteraire, a montrc quc şerb signifie csclave et non pas ser/ au sens franţais du mot 
et disparatt a partir de 1760. L'auteur ayant neglige l'apport de l'epigraphie, nous nous 
permettrons de remarqner qu'une pierre tombale de 1716 de l'eglise de Borzeşti en Jt·lol
davie (region de Bacău) porte ces n1ots: <c Aice se odihneştea (sic~) şarba lui Dumnezeu Irina 
Rusetina etc. • = Ici repose l'esclave de Dieu Irene Rosetti etc. (cf. N. I org a, Inscripţii 
clin bisericile României, I, Bucarest, 1905, p. 27 no. 60); c'etait alors presque un archalsme, 
car l'imn1ense majorite des inscriptlons funeraires cu roun1ain des XVI-e et XVIl-e siecles 
contiennent de regie le n1ot rob< sl. jl.i&"'h.. 

17 Cf. par exemple O. D e n su s ia n u, op. cit., p. 502. 
18 O. De n su s ian u, loc. cit., cite cet exemple: • Rahila luo bozii şi-i puse supt 

paele cămilelor: Rachel prit Jes idoles et Ies plaţa sous les bâts des chameaux • (Genese, 
XXXI-34). 

29 Edîtion citee de S i m a c h e et C r i s t e s c u, p. 77 (o .Acest Seruh începu înt~1iu 
a face dun1nezei, deci începură oamenii a se închina bozilor: Ce Serouch com.men~a le pre
n1ier a faire des dieux; les hornmes comn1enccrent donc a adorer lcs idoles ») et passim. 

36 Esopia, edition I. C. Chiţimia, Bucarcst, 1956, p. 26. Cf. par exemple dans Ia <c Vie 
d' Es ope , ce passage (p. 59): • .. Deci mersără şi luară o năstrapă (un urcior) de aur din 
capiştea lui Apolon, bozul lor, şi o ascunsă în disagii lui Esop: Or donc ils al1erent prcndre 
une coupe d'or dans le temple d' Apollon ~ Jeur idole, et la cachcrent dans le bîssac d'Esope ,), 
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vocable est donc atteste en roumain du X\t71-e au XVIII-e siecle - et cela 
a travers toute l'cte.ndue geographique de la langue. Or, le roumain connaît 
egale1nent le inot idol ( =idolc), par exemple dans la Psaltire Sclzeiană 31, ou 
il rend le slave H,\ "'k (du grec Et8wJ..0'1) ou HCT~ljKdlrk (<Xyo::\µ<X: ~tatue) 
ou encore dans le chronographe deja cite de Moxa 3.!. ~ean1noins en rou
main le mots boz n'est pas d'origine livresque, comme c'est le cas du terme 
idol. Nous en trouvons la preuve dans le f ait que le singulier roumaîn boz 
derive prccisement du pluriel slave 33• Ce detail est eloquent: îl denote qu'â 
l'cpoque ou Ies Slaves paîens ·vinre11t en contact avec les ancetres des Rou
mains, ils etaie.nt polytheistes 34• Pour Ies Roumains chretiens, les divinites 
des nouveau-venus n'etaient que de vulgaires idoles. C'est la un argument 
qui contredit l'opinion mise en circulation au cours de ccs dernieres annees que 

ou encore la fable • 01nul şi idolul t (p. 158) - (cf. l/hom1ne et l'idole de bois par I..a Fon, 
taine): • Un om avea un chuunezeu de lemn. Şi de multe ori să ruga la el să-l hnhogăţească, 
ian1 acel boz nu-l asculta. . . l~n homtne avait un <licu en bois. Et maintcs fois ii Ie priait 
de I' enrichir, n1ais celte id ole ne l' ccoutait poin t ... 

81 I. ..:\. C a n d re a, op. cit., Cf. psaun1e 105, verset 19: « Făcură vi ţelu in I-Iorivu şi 
inkinnră-se idolului: lls firent un vcau en Horcb et adorcrcnt l'idolc i.e. ·1n statuc. (Cf. K coi·-

, I I 

Rofntw.i Tt·u~" ll~ XwpH1rk, H no'C,\0H11uu c;p. HcTSIC.tHHO,uS) ; psau1ne 96, verse L 7: • Se ruşircze-se 
to\i ce tnkir~t-se bolvanilor, şi ceia cc lăudă-se de idolii săi: I-Iontc a tous ceux qui adorcnt 
Ies plerres (Ies slatucs) ct a ccux qui se glorifient de Icurs idolcs I) (cf. A" f\OCThl,\~\TCA\ RCH 

, ' 
tM&l•1,~toquHc°' HCT~~4HHWM1\, XR"''"'lJ.liHCM w •AWA1'>;i. CB\\HXa); psau1ne 95, verset 4-5: Că 1nare e 
[>onn1ul şi lăudatu foarte, fricosu e spre toţi J)u1nnezcii. Că toti zeii limbilor draci. .. : Car 
grand est le Seigneur el loue extrememcnt, ii est cffrayant par dessus tous Ies Dieux. Car 

, """"" I III ~ 

tous lcs dieux des na lions sont des diables ( cf. ta KW BMIH I" ,\I\ H X&cl1UH., s·kl'\W. CTP4WlHâ tCT~ , 
H.lA"lr. RC~ki\\H 1avrH, l.lcw KCH liO:iH ~.=11'11('1.. i;·kco1u). 

32 Ed. S i 1n a c h c - C r i s t c s cu, p. 81 par exe1nple: «Acesta ( = ~1anasia) au 
făcut Vizantiia veache şi ncvoiia oamenii de se închina idolilor: Celui-ci (I\fanasses) fit l'an
tiquc JJyzancc et obligeait les gens ă. se prosterner devant les idoles ». 

33 Cf. O. De n sus ian u, op. cil., p. 502. Dcux savants philologues nous ont exprhne 
leurs doutes au sujet ele !'origine, populaire sclon nous, du mot boz. Le caractere livresque 
du terme serait precisemcn t 1narque par sa <lcrivation d'un pluriel. Il nous scmblc au con
traire quc si boz derive d'un piurie} c'est que cc piurie} etait plus fr~quem1nent usite que le 
singulier: cc qui implîquc ncccssairen1cnt, croyons nous, l'idee de polythcisn1e, tandis que 
Ies lettrcs savaient tous qucllc etait au singulier la forme du mot en qucslion et l'auraicnt 
auto1natiquen1ent introduitc en roumain. Nous ne nous expliquous pas con11nent L. Ş ăi
n e a n u, op. cit., p. 262 rattache Ie vieux mot roun1ain boz au polonais bolek, diminutif 
de bogu. Ce philologuc cite encorc, · d'apres NicoJas Costin, un feminin bozoaie. 

34 ~ous citerons quelqucs passages du grand savant que fut L. Ni e d e r le, 1\.f anuel 
de l' antiquite slave, I I, Paris, 1926: « ••• lorsque le christianisme co1nmenţa a faire sentir 
son influcnce, cette notion ancienne ct latente d'un etre supreme se trouva corn1ne ranimce 
el rajeunic, si bicn que Ic inot slave bogu, qui jusqu'alors n'avait designe quc divers genies 
ou dieux, pril des le X-e siecle Jc sens de Dieu supreme des chretiens I) (p. 151); • ... Outre 
lcs dicux, lcs gcnies de rang infericur, Ies penates avaient egalemcnt dans Ies familles leurs 
petitcs statuettes placess soit dans l'âtre, soit dans Jc coln faisant face au fourneau; et si, en 
Petite Russie, on appelle precisernent ce coin el la niche ou l'on place aujourd'hui les 
sainles iconcs 60>KHHK'b et Ies icone elles-rn@n1es oorH c'cst lâ, a n'en pas douter, une r6mi
nisccnce de l'epoque pa'iennc „ (p. 157). NiederJe precise encore au sujet des ldoles que •La 
litlerature eccl~siastiquc slave des X-e et XI-e siecles Ies appelle idolit (du grec e:t8c.>'Aov), 
bolvan1i, istukant't, J(umirtf. et stodft, tous 1nots d'origine etrangere, surtout turco-tartare. 
Les noms indigenes ctaient modla, kapu et socha, qui ne sont pourtant pas tout attestes a 
l'epoque ancienne ' (p. 156). (I\ous avons reproduit celte dernicrc citation, qui fournit l'expli
cation de }'origine de plusleurs des termes rencontres aux notes preccdentes de notre travail. 
Voir aussi L. Ş ăi ne a 11 u, art. cit., p. 263). 
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la christjanisation en 1nasse du territoire daco-rou1nain se serait produite sous 
le regne du tzar Boris. ~fais ceLtc tl1csc est inconciliable avec le riche voca~ 
bulaire latin du christianis1ne roumain et elle peche par la confusion qu 1 ellc 
fait entre christianisation et changement de rite. 

Nous esperons que Ies qnclques notes que l'on vient de lire pcr1nettront a 
d'autres chercheurs de nous faire profiter de leur cxperience en la 111atiere 35. 
Leurs critiques et leurs observations seront, nous n'en doutons pas, !'un des 
1neilleurs elements de {( l'Histoire des origincs chr(~tiennes du pcuple rou1nain ,, 
que nous comptons ccrire un jour. 

35 On voudra bien rctenir encorc que le regrctte professcur G. C i o b a n, Colindele 
şi inuzica religioasă, dans Biserica ortodoxă ron1ân.ă, LX\r, 1947~ p. 30-49 a 1nis en evidence 
la pa rente rnusicale des noe1s (colinde) populaircs rou inains ct clu plain-chant gregorien. L'au
teu1-, qui ne voit quc Ies seuls 1·apports religieux unissant Ies H.oun1nins a Hy~ance~ ne s"'ex
plique guere le phe1101ncne aut.rcment qu'en ad1ncttanL unc sorte d'originc populaire co1n
n1nnc a la base de la n1usiquc de J'Eglise latine et des melodies dt:~ noels rou1nain5. Sa~1s 

pretcndrc prcndre position dans une qucstion aussi delicate ct qui depasse notre coinp~
tence, nous nous demandons s'il ne saurait s'agir en celte occurrence d'unc eve.ntuellc re1ni~ 
niscence d'un etat de choscs anterieur a l'adoption du ritc slave par les Hournains. La soiu
tion du problc1ne devra egaJcrnenl t'airc entrer cn lig·nc de co1npte une prcdsion que nous 
de \:'OllS a l'an1itic de 3L .... \.nton nalot:1, il sa voir quc lcs inclodies des H oels bu1 gares son t Ies 
ITICines que celles des notres. l)es recherches sur lcs plus anciens noel:s des pcuples de reli
gî on catholique pcr1nettraien l peu t-etre d' cJucider Ies ca u scs de la parcnte signai6c par G. ,„. 1 ,,Jo )311. 
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_\nto11 Balotă 

l„A Ll„fr.fER.A.'fU.RE SLAV0-110l1Ml\INE A L'EPO QUE 
D'ETIENNE LE GRAND 

Bogdan Petriceicu Hasdeu 1 a decouvert dans la GI'ammatika cesl\a redigee 
en 1571 par Jan Blahoslav et cditee par Jgn. Hranil et Jos. Jirecek en 1857, 
un chant en langue sla·ve concernant Etienne le Grand. En voici le texte : 

1. Dunaju, Dunaju, cc1nu srnulcn tec€S '? 
Na '"elSi Dunaju try roty tu stoju: 
Per\vsa ro ta tureckă 
Druhâ rota tatarskâ 

5. l'rela rota 'volJsk(t; 
\V turecky n rott; s:1bh11ni s~rcnuj t.'t 
\V tat:u·sl~y;n ro~~ strylkan1i st1y;ajt'1 
\V< t ,sky n rot~, S .efan wyj,vocla 
'V S „(\tano\VU rot e clyw·~ nka pla cet, 

10. I pi.teuci po\Vtdala: - s .. efanc, s~efanc ..... 
S ~cfan \Vyjwoda. albo nie pujmi, aJbo 1ne H~it 
A ă~o mi rccet S„efan wy,hvoda'! 
- Krâsnâ diwonice, pujmil bych t~ dywonko 
Nero\'r„ll<ij mi jes; l) sil byr.h t~, 1nilenl~a n1i jes 1 

15. s~.o n1i rekla dy\Vonkal: - Pusty iune, Stcfanel 
Skocu ja w Dunaj~ 'v Dunaj hlyhoky 
.'\eh kdo muc dopl)1net, seho jâ buclu 
~echto me clophu;J krasnu dhvonku 
Doplnul dywcnko S ~efan \\'oj,voda 

20. I 'vza] dy\vol1ku zabil ji u rucku: 
- Dy\\'onko, dtS.!nko, n1iienka 1ni bu<lcsr 

l/analysc linguistique de ce chant entrcprise par A. Poteb11ja 2
, a deja 

suggcre, par I :identification de particularites specifiques des parlers ucrainicns 
des Carpathes ( Galicie et Bukowine), Ies rapports genetiques de cette ballade, 
avec la l\loldavie. Ses solidarites linguistiques et anccdotiques a'7ec le capital 
et l'art poetiques des Slaves meridionaux, qui seront indiquees au mon1ent 
opportun, rattachent l'a1>parition et la circulation de ce chant a l'acti\.„ite des 
joueurs de guzla serhes en exil. 

On sait que ces dernicrs, disloques par la pression turque en ineme ten1ps 
que de grandes 111asses populaires et des chefs feodaux, etaient deja parvenus 

1 Cf. (l Colun1na lui 1'raian >), I, 1810, uo. 2"1. 
2 Cf.'." lvfaAOpycKOJl napoaHy10 n'licHJZ Xl'l BtlCO, Vorouej. 18Î7. p. 3-11. 
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en 1415 cn Pologne oit ils praliquaient leul'· art, tantot dans leur Ianguc, tant<)t 
dans celle de l'endroit ou ils se trouvaicnt 3, cl1antant les prouesses de leur 
race et par la suite egalement Ies actions de valcur locale 4• De pareîls guzlars 
n'avaient bien entendu pas evite la M.lldavie. Aussi l'apparition de l'un d'cux, 
un certain Georges « srbin i pevac » dans le document 5 emis par Je voivode 
Pierre Aron le 11 octobre 1454, doit etre consideree comme l'attestation due 
au l1asard, d'une realite similaire â celle de la Pologne. 

La nature de la forme poetique, qui n'est pas une cl1anson d'a1nour comn1e 
Ic croyait Hasdeu, 1nais bien co1nme nous en aurons la preu\re en l'analysant, 
le recit epique d'un evenement reel (1465) qui eut lieu moins de dix ans 
apres l'apparition d'un guzlar a la cour princiere de M >ldavie - ne nous 
permet pas de detacher sa genese de la circulation de la poesic en langue 
sud-slave dans Ies principautes roumaines 6• 

En d'autres termes, cette ballade fait part.ie, tout co1nme Ies noels bul
gares concernant le voivode Dan II, et Ies bugarstitcas de Jankula voivod 7, 

de la poetique slavo-roumainc, manifestations Iitteraires orales propres au 
genre de vie feodale, qui avait unifie du point du vue culturel le monde danu
bien au seuil du xve siecle 8• 

Devant ces theses, quc des documentations ulterieurs rendront cvidentes, 
il est clair que Ies problemes souleves par cc chant doi'v·ent etre etudies dans 
la perspective de la civilisation slavo-roumaine, dans laquelle s'encadre aussi 
la poetique orale, civilisation qui atteignit des l'epoque d'Etienne le Grand 
son apogee moldave. 

Tandis qu'au sud du Danube l'activitc guerriere et libcratrice mon1entance 
d'un Dan II (1421-1431) et d'un Jean de Hunedoara (1433-1456) provoquait 
non seulement des revoltes locales, 1nais apporlait egalement le renom epique 
de ces deux Roumains, renom qui Ies a assimiles poeliquement au inonde de 
Ia poesie sud-slave 9, naissait dans Ies Principautes roumaines, a cote de la circu 
lation de la poesie epique de langue slave, unc autre f ormc de l'unite de 
\ie creee au seuil du XV0 siecle sur le Danube serbo-bulgaro-roumain: la 
litterature ecrite slavo-roumaine. 

L'activite artistique des copistcs inolda·ves des monasteres de Neamtz et 
de Putna, qui etaient Ies principaux centres de developpement de la litlera
ture slavo-roumaine et d'oit est sorti ce qu'on appe.lle l'isvod moldovenesc 
---- --·-~ 

a Cf. au sujet de l'activit~ des guzlars serbes en plusieurs langucs notre eiude Inedite 
concernant •La gcncse el la tcchnique <le la pocsie epique orale sud slavei, â pnrattrc dans 
Ja revue de l' ... o\ssociation des sJavistcs r·oumains. 

' '.Arhiv tur s1a,ische Philologie i)' XXIX (1907), p. 231. 
6 Cf. :\1. Co stă c he s cu, lJo<~umenlcle moldoveneşti inainte de Ştefan cel lvlare. Iassy, 

1H32, p. 513, 4, document no. 136. 
6 Kous avons consacre it cettc circulation, adinise jadis cornme une rcalile historique 

hypothetique par N. I org n (cf. Istoria 1u,~raluri ro1ntne, ini1oducere sintetică. Bucarest 
l ~)29, p. 20), ur e partic. de notrc etude intitult!e Poetica slavo-rornină, § 3, a paraîlrc dan5 

(( Studii şi inaterlalc de istoric inedie », 3. 
7 cr. notre ouvrage ine,Ut, Clntecul Bătrinesc, chap. \ 1 11, 2, et rcLucle citee a la note 

precedente. 
8 Ibident, chap. \r11r, 4. 
9 Ibidem, chap. VII, ''III. 
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qui a influence du point de vue graphique et artistique Ies manuscrits 
russes de la secondc n1oitie du xve siecle10, peut ctablir par elle-111eme la vale.nr 
de la civilisation slavo-roumaine consideree sous cet aspect. 

Nous n'insisterons pas sur la valeur ·artistique de cette activite culturelle 
signalce deja par Ies savants russes A. J. Jacimirs/ci 11 et r1. Sobo-levslci 1~, 
et nous ne tenterons pas non plus d'esquisser son histoire litteraire qui 
n'a pas encore ete etudiec â fond 13 • Nous nous bornerons donc a presenter 
la valeur de cette littcrature dans scs rapports avcc l'unite de style culturel 
qui a caractcrise, sous la pression du typc de v_ie fi:odale, la vie serbo-bulgaro
roumaine du XV0 siecle, tout en atlirant l'attention sur le fait que I'activite 
moldave de la civilisation slavo-roumaine a- depasse ses fins thcologiques et 
d'e.ducation religieuse, s'ele""ant juf.qu'aux valeurs sociales superieurcs, exigccs 
par les necesites et le di~vcloppement d~ pays. 

Nous ne disposons d'aucune inforn1ation docurncntaire au sujet des cir
constances historiques qui ont preside a la creation de l'ecole Iitteraire slavo
roumaine du 1nonastere de Neamtz. La langue medio-bulgare des tcxtes, l'ortho
graphe de T?>rnovo, imposee meme aux manuscrits d'origine serbe14 et son 
capital litteraire - qui ne connaît presque rien des vies de saints serbes, non 
plus que des produits de la pre1niere epoque de la CÎ'\tilisation bulgare (Cyrille, 
Clement ou Hrabr ), n1ais seulc1nent Ies ec1its d' Euthyme, le dernicr des patriar
ches bulgares - ne nous permettent cependant pas de separer l'activite du 
monastere de Neamtz d't~inigrations possibles de lettres bulgares apres la con
quete de leur pays par Ies Turcs, emigrations qui, · si elle ne sont pas prouvees 
par Ies maigres sources narratives ou docu1ne11taires que nons posscdons, 
sont indiquees, par contre, par la conservation, precisemcnt cn Moldavie, des 
meilleures redactions des ceuvres d' Euth:/me15, des plus anciennes sources 
historiques bulgares16, du plus beau monument artistique de l'art graphique 
bulgare17, ainsi que par l'eclosion en 1\ioldaoie du plus puissant foyer de 
civilisation medio-bulgare du xve sieclel8. 

10 A. I. I a ci mir s k i j, I'puzopiu ll.a-tt.6.llatc1', St. Pctersbonrg, 1904, p. 381 ~387. 
11 cr. Clla8JlHCKa1f. pylCOnUCU PYMYltCKÎX'6 6u6.llUOnleK.'O dans le (C Sbornik ot. russk. jaz. 

i slov. J>, t. LXL ( 1906 ), l'lloscon. 
12 Cf., PyMblHbl cpeou cAaBRHCl\UX'b napoiJosy, St. ·Petersbourg, lVl 7. 
ia l)ans ce domaine pourtant trois slavistes se sont imposcs 1\. J. Jac i n1 ir s k i j 

(cf. ouvr. cite, note 1); E in i Ie Tur de anu (cf. La litteruture bulgare du XIV-eme sieclc 
et sa diffusion dans ies pays roumain. Paris, 1947> ct P. P. Pa nai le s c n, qui a rcaJise 
Je catalogue dcscriptif des 1nanuscrits slavo-roun1ains de la uihliotheque de I' Acadernie de la 
Rcpublique Populaire Roumaine. (Nous n'avons pas consulte cc catalogue jusqu'f1 prescnt). 

14 Cf. Ic S yntagma de i'lf athieu V lastari:> copie en 1·174. Cf. (I Cercetări literare o IV. 1943, 
Uucaresl, p. 12()-12i. 

15 Cf. E." Tu r d e a n u~ Opera patriarllulu.i Eftin1ie al Târnovei (1375 -1393), tn lite
ratura slavo-romină. Buc., 1946, p. l l. 

16 Cf. I o n 1-3 o g da n, \'ecltilc cronici 111olcl(Jvene.~li pinci. la Ureche. Bucarest, 1891, 
p. 3-12, et, i\rhiv fiir sl. Phil, XIII (1891), p. 481. 

17 L'cvaugeliaire de 1356 du tzar bulgure Alcxandt"e II I, 1nis en gage en 1\loldavie el 
achete par ... i\1cxandre, fils d'Eticnnc le Grand, cf. « Revista Istorică », V (1919), p. 194. 

18 Nous connaissons Jes rescrves iaites pat· E 111i1 e 1" u r tl ea nu ( ouvr· cite p. 136). 
J/ecart de 45 ans entre Ja conquete rlc Ja Dulgarie par Jes Turcs et le d6but, de l'activitc de 
l'ecole du 1nonasterc de Nca1ntz, representcc par le 1noi11e Gavril (Gabriel), inarque ccpcu
dant l'intcrvallc n~cessaire, du point de vuc ceonomique et politiquc, a Ia creation de la 
bnse moldave de la culturc slavo-roumaine, dont les prc1nieres n1anifestations avaicnt eu 
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L'apparition du second centre culturel slavo-roun1ain, celui de f>utna 
(1470), fut cvidemment le resultat d'un acte de la volontc princiere, donc un 
acte d'Etat. 

L,c.tude entreprise par Emile 1'urdeanu19, au sujet des 1nanuscrits de l't„po„ 
que d'Elienne le Grand - dont le but im1nediat, souligne par l'auteur, fut de 
tracer le fii conductcur de la civilisation pendant le regne de ce grand vol
vode - a deja soulignc les rapports de la civilisation sla·vo-moldave dans ses 
manifestations graphiques, avec Ies periodcs politiques . que l'on distingue 
dans le regne de ce prince. 

L'apparition des premiers manuscrits qui eut licu a peine vers la fin 
de. la premiere periode de son regne (1457-1471), pericde pendant laquelle 
le \rocvodc a du e.touffer la resistance des grands feodaux pour donner a la 
l\{oldavie une nouvelle base politique, prouvc non seulement que l'activite 
litteraire slavo-roumaine n't~tait pas independante de la vie de l'Etat, mais 
qu'elle reprcsentait quelque chose de plus, car ce n'etait pas la seulement une 
activite theologique, meme dans ses ceuvres liturgique, mais egalement une 
realisation politique. 

En effet, deux des pren1iers manuscrits executes au temps d'Etienne le 
Grand, â savoir Ies deux manuscrits des Actes des ~1potres de 14b3 - qui se 
trou\Tent aujourd'hui â Moscou et au monastcre de Chilandar - et qui sont Ies 
pr(~miers produits des ateliers des copistes molda·ves postcrieurs a l'an 1456 -
a·vaient ete commandes par le prince et elaicnt destincs a des n1onasteres du 
Mont Athos. Ils etaient donc destines - etant donne que l'on ne saurait expli
quer autrcment la precjpitation du prince qui se Jlreoccupa de ce don avant 
meme d'avoir fonde le monastere de Putna ou d'avoir dote d'autres monasteres 
rr1oldaves de semblables tresors -- a marquer dans le monde orthodoxe, la 
ou la Molda vie etait presente par Ies dons d' Alexandre le Bon, l'apparition 
en 1.1olda\'Îe d'un nouveau regne, illustre, riche et par consequenL puissant. 

Le second acte qui temoigne de l'interet d'Elienne pour la culture slavo
roumaine, fut de doter sa fondation de Putna d'un nouveau centre de littera
ture slavo-roumaine. Dans ce but, on y transfera de Neamtz Ies moines Casian 
(Cassien), Joanichie (Joannice) et Nicodim (Nicodeme), qui y creerent bientot 
de nouveaux disciples. 

Ce fait, ainsi que la commande de manuscrits slaves ~ 0 faite au monastere 
de Zographou afin d,en doter le fonds bibliographiques moldave, prouve qu'â 
l'epoque d'Etienne l'activite des ecoJes de copistes correspondait a une ques
tion d'Etat. 

A l'absence de tout manuscrit datant des premieres annees du regne 
d'Etienne, ce qui equivaudrait en principe â l'inaclivite litteraire de Neamtz, 
correspond durant Ies annces suivantes, une activitc febrile. Les clienls sont 

lieu plus tot tlans Ies inonasteres valaques, preparecs deja des le debut du X\l~eme siccle, par 
l'aclivite de 1Vicodim (Nicodeme); c'est pourquoi nous nous rallions â l'opinion ad1nise par 
P. P. P a n a i t c s c u (La l' l. lterature slavo-roumaine el son in: pr rlance pour Ies lilteratures 
slavis, Prague 1928, p. 4 ), d 'au tant plus qu e Ja dependnncc formeJle tle la Jil tera ture 
s1avo-roun1alne des modeJes medio-bulgarcs, ue li1nile pas 1•activite de la culturc slavo
roumaine a Ia simple transn1ission du capital littcrairc medio-bulgare. 

19 Cf. • Cercetări literare •, IV. (1943), p. 99-240. 
so Cf. Ibidem p. 197 -199. 

213 

https://biblioteca-digitala.ro



des lors -- indice econon1iquc significatif - non seulen1ent le prince, n1ais a ussi 
de nombrcux boyards 21. 

On a conteste la val~ur de Ja litteruturc slavo-roumaine, qui ainsi, est 
restee inutilise-e. pour l'histcire dela civilisation roun1aine. En ne consideront 
son c2pilal que sous l'aspect des copies de livres de rituel, ou sous celui de la 
reproduction des ecrits tht:ologiques de l'ecole bulgare d' Euthyn1e, on a ignore 
non seulen1ent sa ·valeur artistique formelle, rnais aussi ses veritables fins, ses 
ree.lles \:'aleurs culturelles. 

Sans revcnir sur la valeur art.istique des rnanu~crits, dont l'clegance et la 
finesse serviront de 1nodele, t.ant pour Ies 1nanuscrits russes de la })rerniere 
moitie du XVe siecle, que pour Ies pren1icres i1npressions russes --- faits quc 
uous avons d~ja cites d'apres A. J. Jacin1irski et .11. Soboleski - nous -vou
drions. c:.tlirer l'attention sur d'autres aspects de cctte activite, qui nous per-
1nettront de reconnaître sa valeur veritablentcnt natîonale. 

En depit des apparenccs~ !a cullure slavo-roumaine ne s'est pas contcnlre 
de rcproduire des livres de ritucl ou des textes fhcologiques d'interet inonacal 
et ne s'est pas bornee a une actî,~'itc caHigrapbique ou a l'execution de copies 
artistiques enrichies d'ornementations et de miniatures. 

Sans insisler au sujrt du Polyelec, sorte de Gloria de l'Eglise orthodoxe, 
mu'\.,.rc du moine Filotei (Philotee) qui avani ele revelir l'habit n1onacal avait 
ete, sous le non1 de Filos, le logothcte (1394) . 2 du VOJVOd<.'l de Valachie j\1 ircea 
l' Ancien, ni sur Ies ccrits 1nldio-buJgares - redigcs en 1"1oldavie par Gregoire 
Camblak -, a savoir La vie de saint Jean-le-Nouveau et ses ser1nons, nous 
dcvons surtout rappeler pour l'activite creatrice de la civilisation ~lavo-rou1nainc 
de Moldavie, la consultation theologîque donnee cn 1487 par l'ev{qzce \'asile 
( Basile) de Roman au 111etropolite Gel'onle de Moscou, lors du conflit de ce dernier 
a \"ec le tzar Ivan I I I Vasilievitclz '" 3• 

D'autres faits appartenant au do1naine des rapports de la civilisation 
slavo-roun1aine avec Ies realites locales nous pern1ettent de n1ettre en evidence 
Ies tenants et Ies ahoutissants de la li.tterature sla,ro-roumainc avant qu elle ne 
produise des realisations d'ordre supcrieur et national,- a sa"~oir Ies annales 
liistoriques qui constituent la pre1nierc man~festation culture.lle authentique et 
indiscutable appartenant en propre â la Molda\rie feodale. 

Au temps d•Etienne le Grand, l'activitc canonique des deux atcliers de 
copistcs de l'ecole litteraire slavo-rou.1naine avait ete de-passee tout d'abord 
par la reproduction - ce qui signifiait cn realite sur le plan politique la rnise â 
la portcc du pouvoir - du Syntagma de Mailzieu \7lastaris, ouvrage juridiquc 
destine a preciser la morale religieuse et a reglen1enter la vie laique. Cet ecri t 
fut reproduit a deux reprises par ordr~ du voivode (en 1474 et cn 1495), fait 
qui soulignc de nouveau que c'est la raison d'Etat qui a parfois patronnc 
l'activite des deux ateliers de copistes. 

L'i1nportance de cette entreprisc et son ceho sont c1airen1cnt exprin1es par 
un fait qui appartient au XVI6 siecle, mais dont Ies racincs se trou,rent indubi
talen1ent dans la rcnom1ncc du texte moldave, co1nme dans la reputation des 
---------

21 Cf. lbidcn1, p. 161-164, 1.75-181. 
22 'J' i t. S i 1n c dr e a, J>ripealele monaliului Jlilotei de la Cozia dans «Revlstn 1\:fitro

poJici Olteniei• \ 71., (195-1) Craiova. p. 20-35, 177-190 şi \'II~ (1957), p. 521-5111. 
ss cr. P. P. P an a i te s cu, ouvr. cite p. 5. 
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possibilitcs culturellcs slaves de la l\loldavic. Ivan le Terrible (1533-1584), 
pour en finir avec Ies difficultes que soulevaent la consultation du „<;yntagma, 
---- dont le. contcnu dans la traduction n1edio-bulgare iniliale etait reste classe 
fftchrwe1nent d'apres l'alphabet grec, demanda au voivode n1oldavc Alexandre 
Lăpuşneanu le rcn1aniement du classcrnent des maticre.s traitccs dans cet 
ouvragc par une nouvellc. traduction du texte, coordonnee d'apres l'alphabct 
cyrillique. l:e travail, confie au chroniqucur l\t1acarie (M1caire), evfque 

. de Roman, et ancien hcgoumene du monastere de 1Veamtz, que fut n1ene â 
bonne fin 24• ~ 

Pour en revenir au problcrne de la valcur de la littcrature sla vo-roun1aine, 
nous dc\>""ons attirer l'attcntion du lecteur sur le fait qu 'il serait erronc de 
c.roire que l'activitc des copistes du xvc siecle se borna â doter Ies eglises 
de li,rres de ritucl ou de traductions d'ouvrages puren1ent tl1eologiques. 

II est indiscutable que la littcrature slavo-roumainc s'adressaît a un cercle 
plus largc que celui du clerge, car dans Ies si nombreux manuscrits conser"\Tes 
apparaissent cgalcrnent des apocryphes, parf ois meme contraircs a la vraie foi, 
aiusi que des legendes e\range.liques, bibliques, hagiographiques et me1ne apoca
lyptiqucs 25• Parrr1i celles-ci nous devons attirer l'attention sur Ia legende de la 
femrne de Puliphar, quc l'on trouvc dans plusieurs n1anuscrits 26. 

Par1ni Ies ecrits puren1ent litteraires signaies dans Ies manuscrits slavo
rou1nains 27, nous ne retiendrons ici quc le roman de Varlaam el Josaphat 28, 

ainsi que le reinaniement slavo-~ou1nain, realise en Moldavic 29, du «roman» 
populaire d'illexa11dre le Grand, r(~dige a !'origine dans le parler medio-bulgare 
de l\'Iacedoine. 

Nous citons ce ren1anicmeut --bien qu'effectue au xvrc sie.ele, comn1e 
le Syntagma de ''lastaris - car ce remaniernent du texte litterairc mace
donien soulignc, tout com1ne la n1ise au point du texte juridiquc, l'esprit crea
teur et Ies possibi1ites de la culture slavo-roumaine. 

I ... e ro1nan de "\'arlaam el Josaphat a cte conserve en M)ldavie non seu
Ie1nent dans un manuscrit bulgare sud-danubien du Xlv"e siecle 30, mais egale
n1ent grâce a plusieurs copics n1olda\1es du xve siecle 31. 

Si lcs fresqnes du clocher du monasterc de Neamtz, qui transposent en 
in1agcs ce ro1nan representent, avec des retouches (1830) ainsi que l'a ad1nis 
J. D. Ste/ănescu 32, l'ancienne peinture du xvc siecle, ce fait constituerait 
une indication prccieuse pour l'etude de l'evolution de la ci·vilisation slavo
ronmaine â partir de ses preoccupations initialcs et passives consistant a 

14 Cf. E. 'f u r el c a n u, ouvr. cite. p. 60. 
15 Cf. E c. Pi s cu p c s cu, Litera.tura slavă din principalele romlne di11 sec. X V., 

Huearest, 1939, p. 74-112. 
2s Cf. !cs ina nu seri ts slaves de I' Ac. P R. no. 138, 154, 306. 
21 Cf. E c. P 1 s cu p c s c u, ouvr. cite·. p. 113-116. 
28 Cf. ~- C a r to j a n, Cărţile populare ln lit. 1·01n. I, Ducarcst, 1939„ p. 251-262 
s9 Cf .... A... l\rl. !\fa z o n. Le dit d' .1lcxandre le viei„ dans c Rcvuc des Etudes slaves t 

XX, 1942 Paris, p. 13-,10. 
ao Cf. Ic manuscrit slave no. 132 de 1' Ac. P R. 
a1 Cf. le manuscrit sla'\"e no. 158 de I' Ac. P R. et celui de L·wo\V, cite par rr u r de anu, 

ou \'i' ci te. p. 52. 
12 Cf. Le ro1nan de Varlaam el .J osaphal illustre en peinture dans o B y z a n t i o n o 

VII. (1932). p. 34-37. 
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trans1neitre dt.·s ceuvres litteraires medio-bulgares, jusqu 'a des creations natio
nales et actives. Ces fresque 111cttant a la disposition du peuple Ies cnscigne
ments contenus dans une reuvrc litteraire cerite, qui lui etait inaccessible, 
rPprescntent en cffet un stadc plus avance du processus d'utilisation polilique 
1nolda,re de la litteraturc me.di.o-hulgare. Cc processus avait dt·ja comporte 
l'utilisation a des fins de propagande des manuscrits calligraphics en ~1oldavie, 
ainsi que la transn1ission de con1pilations juridiques medio-bulgares. 

Les annalcs allaient constituer non seule1nent le point culn1inant de l'acti"vitl~ 
de l'ecole littc.raire slavo-roumaine de Moldavie mais egalernent la rcalisation 
supreme - la creation - de l'epoque d'Etienne le Grand. 

Bien que Ies seuls 1nanuscrits slavo-rou1naines du X\1e siecle qui ont un 
contenu historiquc soient trois copies faites en Valacllie 33 d'apres une chronique 
byzantine en redaction serbe - celle d' Ilamartolos - l'activite historique mol
da·ve en langue medio-bulgare - par laquelle la culture sla\to-roumaine s'cst 
eleve.e au stade de creation r-ationnle -a ete indubitablen1ent preccdee de la 
connaissance d'reu"\·"res sud-sla,1es de meme nature. 

On a d'ail1eurs deja identific la circulat.ion en l\:loldavie au xve siecle 
de Ia meme chrornque d' Hamartolos dont le style a servi a l'auteur de la 
cllronique de Putna 34 (letopiseţul de la Putna) pour 1nodeler le sien. 

Dans un sbornik de Kiev, conserve cn 1891 sous le no. 116 a la biblio
thcque de I' Academie tl1eologique de cette viile, Ion Bogdan 36 a egalemcnt 
dccouvert a cote des annalcs, appelees par lui letopiseţul de la Putna, d'autres 
texles slavcs encore plus anciens. Parmi ceux-ci nous inentionnerons Ies plus 
anciennes annales bulgares, qui se terminent en 1413 36, ainsi qu'une vieille 
clzronique serbe qui s'arrete a l'annee 14.90. Le reunion de ces textes dans le 
sbornik de Kiev ne saurait etre l'reuvre du hasard, mais leur presence dans le 
meme codex indique, par contre, une provcnance commune, qui atteste indi
rcctement, mais avec certitude, la base culturellc qui a constituc le point de 
dcpart de l'auteur des annales slavo-moldaves pour consigner Ies evenements 
nationaux. 

La consignation des evene1nents locaux preoccupait depuis longten1ps 
Ies disciples de l'ecole litterairc slavo-roumaine, â savoir des l'epoque ou le 
moine Gabriel tra·vaillait au monastere de Nearntz. Sur la derniere page 
d'un «mărgăritar» (sorte d'anthologie des plus belles pages de saint Jean 
Chr:ysostome), copie en 14113 par Gabriel 31, apparaît la note suivante: 

_. 
&n. A9kT1' _,cS'llJE MfC'9~S r.S,\.iH K"l\. .~;i. AkHa. o'rCf'IECĂ\ r"dKd 

-r 
GT14>JH" Ko&KOA& rocn~Adp"k 3f•\\Ali\ A\~AAdKCK1'lh'., c~Hd fl"eâdHA~" 

KOfK0;\4 O"r"'~ P~A\dHJ CH Hd HA"f ,, K~IROAA'\ H norpl&IH E1'.IK"'llK"'I\ H-k,\\llll• 
,,,..,,., 

~oA\h MoHc1cTH~10 T~romA• ,\\fCHţd Ior"1s K"I\. s·i. Ah.H ~. 

33 Cf. E c. P i s cu p e s cu, ouvr. cite. p. 117. 
" I o n no g da n, ouvr. cite. p. 30. 
as Cf. ouvr. cite. p. 3-12. 
86 I o n D o g d a n, Ein Beilrag zur bulga1·isches und serbisc/zes Gesc/ziclzlsschreibungen 

dans • Arhiv ft.'lr sl. Phil.)) XIII, 1891, p. 481. 
a1 Ct. man useri t sl. Ac. RPR. no. 136. 
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J)e telle.s rnentions dcnotcnt. que l'on co1nn1ent;.ait a cprouver le besoin 
de consigner Ies r.vencrncnts retenti~sants, souci sans doute eveillc au contact 
des textes historiques sud-slaves. Le passage de parcillcs notes sporadiques aux 
annales caracterise, du point de ·vue culturel, l'(poque d~Elienne le Grand„ 

1/activite historiquc a ete l'etape s.upre.n1e du de\reloppc1nent de la culLure 
sla vo-roun1aine, celle au cours de laqu elle la littcrature slave des Princi pautcs 
rnu111ain·es a acquis, sous l'l1abit {\tranger de la langue, un fonds national, non 
seulement par l'obje.t men1e de l'ouvragc, inais egale1ncnt par Ies vjfs senti-
1nents qui se font jour dans Ic texte de la chronique. 

Le «letopiseţ» 38 (la chronique) represente crautre part l'initiative culrni
nante de l'activitc cull.ure11e du voJ:,rode, activit(~ quc nos prec(·denls expos{~s 
ont inontree presente sous d'a utres forn1es de de,reloppe1nent de la ci vilisation 
sla\•o-roumaine. Ses rapports avec cel.te action vouluc par le vo!vode sont 
categoriquement indiques par· son parallelisme avec d'autres preoccupations 
princieres poursuivant le n1cme objet, a savoir la trans1nission et la vcncration 
du passc, prcoccupations ayant certaine1nent la 1ncn1e base politiquc feodale„ 

La reconstruction du monastere de Rădăuţi, fonde. par Bogdan, entraîna 
l1e1nbellissen1ent des tombcaux princiers s'y trouvant; ce sont des faits connus 
qui peuvcnt s'encadrer 'lout naturellement dans l'accon1plissen1ent d'un devoir 
pieux suscite par Ies reparations du sanctuaire. M1is le fait de s'etre soucie 39 

du to1nbeau de Petru al .il! uşatei (Pierre, fils de Marguerite., 137 4-1395), 
le seul de ses ancetrcs qui ne dor1ne pas a Rădăuţi son sornrncil eternel, 
puisque enterre dans l'eglise du 1nonaste.re de saint ]\licolas din Poiană, indique 
quelque chosc de plus: une action entreprise de propos delibere pour pcrpetuer 
le sou venir de ses a ncetre.s princiers. 

La pierre placee, toujours par Etienne le Grand, sur la ton1be de Dragoş 40 , 

qu,il transfera, en meme ten1ps que l'eglise, crOZovăţ, a sa fondation de Putna, 

38 Letopiseţ, car il est evident que toutes Ies formes des annales rnoldaves anciennes, cn 
Jangue slave ou traduites en d'autres Jangucs, decoulent clJ11ne sourcc co1nn1une (cf. P. P. 
Pa n a i le s cu, ouvr. cit. p. 7), une chroniquc de cour cerite par un ecclcsiastiquc. 

39 Cf. P. P. P a n ai te s cu, Din istoria luptelor pentn.l independenţa Aloldovei in 
sec. X V-lea dans(4 Studii "' IX, 1956 4, p. 107, Eu ca rest, 1956. 

40 \!oi ci cc que nous ecri t l\lonsieur P. P. P a n a i t e s c u a cc su jet le 5 l\.Iai 1957: 
{( l\le referant a notrc entretien d'il y a quelques jours au sujct du ton1beau cJ u voivotle 

l)ragoş, qui se lrouve a Putna, je peux resurner de la inanicrc Sllivante la connnunicalion failc 
a l"' Academie roun1aine Ell deccn1bre 1939 par I'historien polona.îs O. Gorka, grâce aux 
notes prises pcndant la seancc. Cetle co1nn1unicntion n'a plus etc publiee a causc des circon
stances qui regnaient alors (la guerre gcrn1ano-poio11aise). 

G6rka avait decouvcrt et avait en sa possession le n1anuscrit d'un Polonais qui ·visila 
le inonastcre de Putna en 1840 et copia toutes Ies inscriptions ·s'y Lrouvant. A de faibles 
difterences pres, ccs copies concordent avec Ies textes des inscriptions publiees cu 1903 par 
E. I<ozak: Die lnschriften aus des Bukovina (la partie conc.ernant Putna), a l'cxception d'une 
seuJc inscription qui manquc chez Koz2k. Celte inscription se trouvait, d'aprcs les indicat.ions 
du Polonais anonyme, encastrec (ulterieuremcnt) dans le n1ur de l'annexe qui abritait la 
cuisine du 1nonastere, anncxe detruite entre temps, cela avant la publication falle par 
I<6zak. L"'inscription f'ut egalement dctruitc avec le bâtin1ent. Cctte inscription, en slavon, 
avait ete erigee par Etienne le Grand cn tl981 (1473), au mois de l\lai, ct le prince y decla
rait avoir (< (mbelli •> je tom.beau de son ancefre (de2d) 1e voivode l)ragoş. Il s'agit du 10111-

beau de l'un des princes ses prcd.~cesseurs sur JcsqueJs Etienne a fait placer des dnllcs 
funcraires neuves, comme par cx(mpJe sur ccux de Bogdan I-e1· ct de ses successeurs, a 
Rădăuţi. Dans son con1n1entairc, O. Gorka, faisait observer que le qnnlificatif de dead (antclre) 
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est encore J.>lus concluante. Le fait d'avoir pris soin de .ce io1nbeau, - que 
Dragoş flit son anc{ire (de.ad) par le sang commc le dit l'inscription gravee 
par le voivode sur le nouveau to1nbeau du fondateur, ou qu'il ne fut que son 
prc.decesscur sur le trone de MJldavic - montre categoriquen1ent que l'atten
tion accordcc par Etienne le Grand aux ton1beaux de ses pred(~.cesseurs rcvetait 
un substratum politique f €odal, car par ces ton1beaux le \1oivode se montrail 
un avec Ic pays, par son passe. Le transport du toznbeau de Dragoş â Putna 
et la mise â rabri la-bas de l'eglisc en bois du fondateur ne pouvaient a\ioir 
dans la n1entalitc feodale d'autrc raison que celle de souligner la profondcur 
de ses rapports avec le pays. 

De la jusqu'au letopiseţ, et peut-ctrc jusqu'â la dotation de la l\loldavie, 
d'une r€.daction f(odtlc de la lt'gEnde de sa fondation, il n':y avait plus qu'un pas. 

Pas qui prouve, non seult m€nt, que 1'€ cole litt€1aire slavo-1 oumaine, - de 
nature eccl€sîastique au dlhut de son activite, - a\rait reussi a creer une consi
ence litteraire en l\1oldavie, au tcrnps d'Etienne le G1·and, mais ineme quclque 

clonnc par Etienne a Dragoş le îoudatcur indiquait l'existence d'une <lesccndance gen~alcgi que 
cn ligne directe. Etienne le Grand savait mieux <1ue Ies historiens 1nodernes qui etait son 
anc~tre direct, cncore quc Yon ait ad1nis que jusqu'a ce jour une intcrruption de la dynastic 
~c soit produite a deux repriscs: une fois au rnon1cnt de l'arriv~c de J3ogdan et la scconde 
fois il l'avcnc1nent au t1 one des fils de !\'luşata. O. G6rka croit que I~ogdan du :\fara1nureş 
~tnit le fiJs de J)ragoş, a preuve quc tous deux ctaient vcivodes des Rou1nains du 1t·lara
mureş, dignite l:~:·edilaire dans la n~e1ne fa1nille. Si J~ogdan est arrive en .l\loldavie sur ies 
pas de Dragoş, cela signifie qu'il revendiquait un heritage paternei, Jc.s revendications 
territorialcs n~ctant faitcs alors qu,en vertu d'un heritage. En cc qui concerne :\luşata de sou 
vrai uom ~fargueritc. celle-ci etait catholique, et par consequent princesse cathoJique. Elle 
ne pouvait pas clrc, dans ces conditions la fille de I3ogdan ou de Laţcu„ mais l'cpouse ctran
gcre, d'un fils ele. ceux-ci, Costea ou Etienne. Par conscquent, la non plus il n'y eut aucune 
inlerruption de la ligne directe de Ja clescendance masculine ele Dragoş .... .\insi donc Drago~ 
etait veritable1ncnt l'ancetre d'Etiennc le Grand. Cette these a ete considcrec par N. Iorga 
ct I. Nistor. com1ne non fondce parce que reposant sur une inscri11tion disparue el 
incontrOlablc 

... ~ ("e qu•a exposc aJors O. Gorka, je dois ajouter les donnees suivantes, qu'il ne connaissait 
pas. En 18·13, Lev Gheorghiescul l,ecclesiarque du monastere de Putna, a publie lcs inscrip
t.ions de l'utna. A cette date l'inscription crigee par Etienne le Grand pour bonorcr Ia 1nthnoirc 
du princc Dragoş n'etail pas encore detruite. Ghcorghicscul l"a publiec, probablen1ent avec 
tles erreurs, nlais nous y reconnaissons facilement le texte conununiqu~ par Gorka .... L\insi d'apres 
le texte de GheorghiescuJ, Etienne aurait appose l'inscription • po svesleniiu koronu Dragoş 
voievodi » ce qui je crois, n'a pas de sens. Cf. Ie texte entier dans le revue u Arhiva Ro1nt
ncască t de r.-1. Kogălniceanu, II (seconde cdition), .Jussy 1882, p. 316. II s,cnsuit douc que 
J,inscription de Dragoş a vrain1cnt existe a Putna (chez Gheorghiescul clle dnte par egalcn1ent 
de mai 6981 ). 

La sccondc circonstancc qui explique la presencc du tombeau de Dragoş au monastere 
de Putna est le texte suivant du Letopiseţul :Wioldovei de Nicolas Costin (Nicolae Costin, 
I„etopiscţul Ţării l\f.oldovci, edition ele I. St. Petre, Bucarest 1942:' p. 175-176): • Nous 
avons appris nous aussi par de vieilles personnes, habitant ce pays-ci, conunent un n1ot q•on 
SC Lransn1et d'unc personne â l'autrc, qu'a Olovăţ une eglise en bois aurait ~tait faite par le 
YLivode l)raAoş et demenagec par Ie voevode Etienne le Bon qui l'aurait edifiee fl Putna, oti 
cJlc est cneorc aujourd'hui ». \ 7oila donc qu'Etienne a transporte le tombeau du vcivode Dragoş 
au monastcre de Putna .... -\. Putna on trouve encore aujourd'hui, en dehors de l'enccintc du 
n1onastcre, au cimelicrc, une eglise en bois qui, selon Ia tradition locale, serait J'eglise de 
J)ragoş„ bien qu'elle soit en realitc relativemcnt recente, certainc1nent reconstruite i1 une 
da te voi sine de notrc epoque. 

1'out cela confirnle l'exlstcnce du tombeau <lu voevode Drngoş, eleve par Etienne le 
Grand, et du texte, con1munique par Gorka, dont il resuite que Dragoş ctait J'ascendant direct 
d'Etiennc •· 
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ehosc de plus in1portant cncore. Ses disciples pouvaicnt r<tconter cn n1tdio
bulgarc non seulc1ncnt des faits ct des evcnen1ents, n1ais n1cme cxpri1ner des 
senti1nenls. Ce qui prouve que cette languc s'ctait elevee tn Moldavic au rang 
de langue de culture, el qu'tlle tendait a assumer le rol<! joue, par exe1nple 
dans la I-Iongrie feodale, par le latin n1cdie,ral. "foutcfois dans le don1a.inc de la 
stylistiquc litteraire le letopiseţ ne represente pas la phase supreme de Ja Jittc
rn ture slavo-rou1naine. Dans le texte du letopiseţ a pparaisscnt, - â cote de 
Iorn1es stylistiqucs cmprunlees aux sources etrangeres, scrnblables a celle 
que nous avons d(·ja signalecs con11nc a)rant ete identifil:cs par Jon Bogdan 41 

dans l'ouvrage d'Hamartolos, et des n1entions rappelant le sl)'lc de Ja note 
ecrite par le moine Gabriel sur la deruiere feuille du inanuscrit no. 136 de 
l' Academie de la Republiquc Populaire Tioun1aine deja signalec ··- lt~s pre
n1iers exe1nplcs rlc 1nanifestalions de senti1nents propres, leur style i~tant 
cependant visibh.\nlt'nt ct cat.cgoriquemn1ent. influence. par la mentalitc ct la 
·vie n1onncaltl. 

-&·~ 1\iI1·0 ,tSllnr, r&Hti"•f'''· .,_ Kl\ KT~llHHK~t R·f\ICT &~H u,t KdC"~" 

c·k cHAd,\\H TSi\cK,,,,,„ 11 K „h3'""m• CT'*" u ~ K~•K~\\d T~r J\" s~mI•~ 

'"""ocT.ilO H no,\\01.11·("' Ic~rc" XpHc1·,, c·"'"" ~UKdr~ &~r,, H~E o'r1' 

n,,wkqHc·r·k1A\ A i\K„kt 1'~iK„\l\1uttro c "' HA c11,\t1HTE Hd 1111, 11 np~AdAE 

HX'h. Gor·~ HIK~j\HHH ~HH td.SH~~I K1\. \VC'r,\HIO ,\\E•ld, H "''AOlUii\ ·rC'r,\d 

&f3 lllf(,\,\ ,\\NO~kci·K~ "'HOr\) H t;X'&dqUH H l\H U.Jh\ *HKH &f3 'IHC"4\ 

•\\H03H, H'l(f u n~C/.\IQfHH R1\lllJ-i\ Ot\KH, H,1\ ·r·1t.~A\O E;\Horo OCTdKlflllh\ 

mHK,,, C'l\iHd Cd~·k 11Jn1tt, H CT"krotte HX"" H C'h. K&AHKHMH cKH1rri1H 
......... 

K·ks~TH &"1,1111h\ GOAff Hf*'''"· A\. Ct\HllTPh; 11 K1'SKpdTI CA\ Grre*""~ 

~"EK~A" C"b. K"~CA\l\\H l'OH CKOH,\\H 13t\~ no&tr\OHOCfl~ll Kâ llACTOAH.(H 

CKOH rl',,r\h C~tfdKCKH, H K „ll3Î.„\~11Jh\ fA\~ Hd Cph\•l"fHif •\\HTp\)00,\HT~ .Îfl)EHf 

HOCIAlllTH CKRtTOI Ut'1rrfAHE K"~ 1)1'Kl~,,X''l\ H CA~t-KdlllE H XK"''~lllf &~r,\ 

"' 61.\tKUlf.\\b A,\i)OKdUHH O"r1\ Rn.1111u-kr\\ H ~,\droc.\~K-k1,11 l\dpi\~ A'' 

iKHt<1•r l\dilb. 42 . 

Beaucoup plus haut, sur l'ecl1clle des valeurs stylistiqucs de la langue se 
trouvenl d'autrcs textes molda\'es du tc1nps d' Etienne le Grand, ayant des 
caracteres vraiment litteraires. 
~ . Voici par cxen1ple co1n1nent est redigee, dans la ineme langue 1nedio· 
bulgare l'inscription erigec par le vo1cvode apres le dcsastre inflige par ccs 
n1en1es Turcs, a son armcc a Răsboieni (26 juillct 1476), inscription visiblcn1ent 
dictee par le voie.,1ode, non seulen1cnt â cause du stylc direct c1nploye 

41 Cf. l' eclrile cronici 111olliovene~ti, p. 30. 
42 I o n n o g da n, c·ronici inedite e1tingiJ.toarc la isloria Romlnilor, T~ucaresl, 1896, 

p. ·10-41. 
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mais surtout a cause de re1notion, â peine contenue, qu,exprime le fragment 
central: 

••• K"h3),l~Hmfc CHi\H
0

ÎH il\dr~\\e1" ·~""." TS~1c1~"f1t c~ l~"'l\C*a\\H CK"HA\H 

K "kCTOllNHA\H CHl\dMH, flţ.IE)Kf H bdCJpd& Koeg~"'\" H,\3KdH
0

ÎH ,,,,.,.l\.'Td. „~·iH-

~\f c„~ HHA\ C'I\ K'kCfll\ Cl~"fh\ Kt\C,\l'd~CK~n\ .3fc\\J\h\ np"iH,\{'Jll,\ ""~NHTH 

H r~G"h\TH SfA\A~ M(\i\A~KCK\'~ H A~H),O llld r·\0 3AE Hd 1\\"kC1'0 """"'

·~"''""' &"kA
0

iH llOTOK; H A\.kl (~TE*"" K~,,~~1\d H c~ c·f\IN~·" HdlJIHA\ 

flAEfi,ţHAPOA\ H3H,l.OXO•\\ n'19k;\ HH,\\11 3AE H C"~TK~pH{\'.t\\ C1\ HHil\H KfAHJ-; -pd31\~H A\h\CHi,1 ~" J\S. H i\~nSqJiHYfA\ &~i'KHfM no&~:>KAfH u &„h.lllld 

X'~l°icT"i,\Hf OT nor,\H H llCAOUld TS A\HOrOf A\H\)~fCTK~ OT •\\Oi\;\dK

CK H X' GOfX' 43 •••• 

Cette digne ct authentique expression de la douleur, veritable rcalisation 
litleraire, n'est pas, ainsi que l'a fait obscrver N. Iorga 44, isolec, n1ais elle 
trouve son pendant dans le cri de joie de "\laslui (10 Janvier 1475) qui ressort 
de la comn1unication faite par le prince, â cette occasion, aux Cours occi
dentales. 

. . . • „1orsque nous avons vu une aussi grande ar1nce, nous nous somme s 
leve:; cou! ageusemcnt cn personne (avec notre corps) et avec nos ar1nes et 
uous nouş sommes opposc; a eux, nous avons battu a plate couture ccs 
ennemis· a nou s et de la Chrcttent c et nous Ies a vons ccrases et tous fon le s 
l\UX pieds et nous lcs avons passes au fil de l'epee»'5• 

II est indubitable que Ies realisations litteraire en medio-bulgare du type 
de. celle de l'inscription de Războeni 46, caracterisees par la vivacite, la fra!
chcur et l'emotivite - qualitcs stylistiques qui ont egalement pc.nctre Ies 
cxposes du letopiseţ de Bistriţa, oii l'auteur, accable d'amcrtune, s,est 

' 3 Cf. l'eveque ~1e1 c h i s e de k, Inscripţia de la Răsboeni, dans Ies ~ .i\nnales de 
l' .A<·a<letnie roumaine • li-e serie. t. VI I. II section, J3ucarest, 1883, p. 3--1. 

" Cf. Istoria literaturii romine, Introducere sintetică, Bucarest, 1929 p. 41. 
45 N. I org a, . ..4„cle şi fragn1ente, III, Bucurcst 1897. p. 91-92. 
'' L'cxpression stylistique com1nune aux deux derniers textes citcs - l'inscription de 

Razboeni, redigee en 1ncdio-bulgare, ct Ja circulaire de 1475 conservee en piusieurs Jangues -
llourrait indiquer que dans Ies cleux cas nous nous trouvons en prcsencc de traductions de 
tcxtes rcdigcs d'abord en rou1nain. Le fait, cn soi peut ~tre admis comn1e probable tant 
parce que l'on sait que le traile de paix conclu entrc Etienne ct Jean Albert, le roi de Polognc 
(1499) eut trois redactions, dont une • valaque » ( cf. N. Iorga, Istoria litera turci ro mine, 

· intrdoucere sintetică. Hucarest 1929, p. 22; I, Const. Chiţin1ia, Cele ct aussi vechi urme 
de limba romînească, dans le • Ilornînoslavica » I, Praga 194·8. p. 117-127, et aussi parce 
que Ie gra1nmairicn bulgare l(onslantin de J{oslenec (cf. (( Starinc t I, Zagreb 1869, p. 18) 
qui. ecrivait au debut de X\eme siecle, confirme quc l,on ecrivait le roumain avcc des carac
teres cyrilliqucs, lorsqu'il donne un exe1nple de la prononciation de la lettrc cyrillique-t- en 
recourant au mot rotnnain bea (il boit). L'cxistence d'un brouillon rournain ne dlminue 
pourtant, ni la valeur Jitteeraire texte du slave de l'inscription de Războeni, ni Ies beautcs 
styJistiques de la langue utilisee. 
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dctacl1c du style sacre et a laissc parler son â111e, 47 --n'ont pas pu resulter de 
l'acti,dte. des atclie.rs de co11istes des monastcres de Neamtz et de Putna. La 
prcuve de notre affirmation est faite par l'e·volution du st~.rle n1edio-bulgare 
i11olda,1e au siecle suivant. 

Pendant ia premiere n1oiti(~ du X\7 le siecle il y cut en M11davie un grand 
1ettre, l'eveqne, l\tlacaire, ancien l1egoun1enc rlu rnonastere de Neamtz, et c'est a 
lui que fut, confiee la rc,1ision et la coordinalion du Syntagma de M athieu 
\ 1lastaris, de1nandces a Alexandre Lăpuş~1eanul (1552-1561) par le tzar n1oscovite 
Ivan le 1'errible (1530-1584), fait que nous avons deja cite. Le texte de la 
C.hronique fCdigee (15L12), a·veC des pretentiOilS de sty}e, par le Illeme l\JaCUÎl'e 
pour Pierre Rareş, plus d'un demi-sieclc apres la redaction de la chroniquc du 
lJOlVOde Etienne, est, a la difference de celle du xvc sieclc, dcpourvu de vie, 
artificiel, pon1pcux et lourd. C'est une simple in1itation de la phraseologie creuse, 
chamarree et depourvue de sens de l'ouvrage byzantin de 1\!anasses, qne la 
culturc sla,ro-rou1naine connut en redaction 1nedio-bulgare 48 • Par consequent, 
au cours de la premiere moitie du xv1e sicclc, la languc medio-bulgare a··vait 
cesse de constituer une valeur culturelle \dvante et avait d'ailleurs perdu - ainsi 
que le fait remarquer E. S. J{alluzniacl\i, qui a analyse le texte du Syntagma 
re,ru par J.\f acai1·e, - ses qualites intrinseques, devenant un «idiome sla\70-

roumain »49. 
Pour illustrer nos affir1nations au sujct des textes 1nedio-bulgarcs deja 

cites, nous allons recourir au te.n1oignage direct de deux passages de la chro
nique de Macaire. D'abord ă celui ou est raconte le depart de Soliman s'en 
allant punir P·ierre Rareş (1538), puis a celui qui decrit la renconlre a Ciceiu, 
de ce voivodc cl1assc par Ies Turcs, a vec sa fa1nille. 

OHk ( Soliman) )Kf HH ll~co iK• '"'3"~iKHK·h, u~v" J&ÎE t"\.kX'HrY" raKo 

Sdnd).HHKI\ CKIJl"kno;\""'X'""'"~ H 60,„ll"' Y(·~mKopor.G\ttJ
0

id H &~CTd CTpdUJ H~ 

raKO "·~Kk Jlf1~·~iH, KfA"klH C'"h. C~G('.tl\ "frEOHd ,\\HOiK"CTK~ ••• 50• 

n~ocT'~" O&h\T
1

i4 cKOd H A\Hd,.:.\OPO,l,H"l\lii\ A ~TH ttii\A~"~KH9k 

ospr~H1~K~ u;k"OKddl.IU H 141KO Oi)fAb npHKP~JK,\d I.I.IE Ojll\H'IH 1.JIH lif.3-

47 Nous citcrons a titre d'exemple un :fragrnent du passage du letopiseţ, concernant 
la deiaite de Hăzboeni. 

••• C'~TKOpHC1' HHMH G~H s &il1\~A\k nOT~l~H H g~~3A\Or~Wn\ 

To(r)A,\ l\Arr"iH T~plţH H C9h XHK/\~HHA\H A\SH''rh\Hf, H n,\AOLllA\ T~ rl\~&'1°l'1t 

BHTn\mH H Kf,\HKH liO"wk~H HE "''"~HH ,t\~6p.iH H A\Ad 1!;iH ~Hdl~H H 

KOHCKt\d ,\Qlii)d H I",\&p4, H XP"'liP.iH ~H~\l~H xst.,\jlE llOT~llHlllii\ Cii\ Tor J\d, 

' 8 Cf. l' cdi tion d' I o n l~ o g d a n, Bucares t, 1922. 
' 9 E. Tu r de a n u, ouvr. cit<!„ p. 60 
50 I o n B o g d a u, Veclzile cronici, p. 157. 
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111p·bl1l', n (1dCllp~c·r1i1a ,1„~1rk CK~H H 1rk.(\(',\\1'KA(l.bH6'1\\ CK~„T\ c·l\'9{H

f1•AtlHlţA\, 1~,ipct1td e,uH~"K, ~1;11vrh. p„t\l.l,'1,\UJf, OHd mi ~liKHKWH c~ o g·h.1H 

fi"'\' mdt.OCTHO "'"\l'd"llU H K'bCICP"h""\fllH'' 06"0G.kl3d,, III& Hf ra ;~o Ccl1\\$~Hd 
•• I 

r\dAH;\d ~·FltHCT.kRHd li laK~ T~H,1.dPHA'' C"l\~KHTfA.K CKOfrO XPdGpdr~d 

"~" 51. 

Donc, bien que l'activitc des ate.liers sla·ves de Molda,~ie ait ete plus 
in1portante au X\1Ie siecle - le no1nbre des manuscrits de ce siecle parvenus 
jusqu'â nous e.lant superieur a celui du sieclc precedent - et que l'activite 
culturelle slavo-n1oldave toucl1ât for1nelle1nent pendant ce siecle â des questions 
plus in1portantcs, la langue incdio-bulgare avait cesse d'etre une force vivante, 
gcneratrice d,reuvres litteraires nationales. L'epoque d'Etienne Ie Grand marqua, 
donc le Point cul1ninant de la culture slavo-roumainc . ... 

Tout.cs inaigres que soient Ies donnees certaines que nous possedons au 
sujet de la littcrature sla·vo-roumaine et toute so1nmaire que soit la presentation 
synthctique quc nous ·venons de lui consacrer - en cherchant â mettre en 
e'=-idcncc Ies traits essentiels de son dcveloppement et son sens historique - ii 
est certain qu'elle ne fut pas une simple manîfestation d'ordre theologique et 
que ses transn1issions ne rcpresentent pas sculc1nent un capital religieux. 

Nous avons signale en temps voulu les rapports cxistant entre l'activitc 
des atclicrs de copistes de Neamlz et de Putna et la vie de l'Etat, celui-ci 
etant le co1nmanditaire de l'activite de ceux-lâ ; nous avons souligne ensuite 
<1ue cettc acti,ritc fut aiguillee sous la pression des besoins de l'Etat, vers la 
transmission d'autres ecrits slaves, necessaires a l'organisation et au de\1elop-
pe1nent de la vie de l'Etat. . 

De 1101nbreux n1anuscrits contenant des textes apocryphes - Ies uns 
1nc1ne contraires a la vraie foi et aux canons -, ainsi que des ecrits purement 
litteraircs (dcpuis des legendes bibliques jusqu'aux ro1nans moralisateurs), 
prouvent que la litlerature slavo-rou1naine s'adrcssait a un public plus large 
que celui des monastercs ou des eglises, ct que son acti\1ite desservait des 
do1naincs bien plus etendus que ceux dcsservis, dans l'interet de l'Etat, par le 
letopiseţ et Ies ouvrages juridiques. 

L,cxprcssion des senti1nents, non seulement dans le texte du letopise/, 
1nais egalement dans certaines inscriptions, co1nme celle de Războieni, implique 
et atteste du point de vue gra1nmatical et stylistique en fait la connaissance et 
l'utilisation courante de la langue slave. A cet effet nous disposons de deux 
documents certains et categoriques. 

Au debut de novembre 1504, Etienne le Grand re<;ut une ambassade 
polonaisc au sujet de la Pocutie. Le rapport adresse par l'ambassadeur 
Firley a son roi rend cornptc de la convcrsation qu'il eut a'1ec le \1oievode 
et a_vcc le logothete de ce dernier. Nous citerons du texte de ce docu-
1ncnt redige en latin de l'epoque 52

J l'une des repliques du voievode.: 

s1 Ibide111, ouv;. cite! p. l 5V 
si I o n T3 o g da n, .D(iclunelllele lui Ştefan cel .1.'llare, Bucarest. 1013, II, p. ,172-82, 

dvc. CXCT. 
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... (; lJic'-l ~ iHihi ccu~u lil µropter <Jll i de he reni (di.) n1i t l~ re illn.111 lcrra in 
qua c:go glncllo <iCcepi. v·::yali es1ni tu bukalu ::en1lyc, clloc::.u stolJi n1y .-;=ya dosfalu. 
Postqu2n1 domini ini non '\'\''Hei·ant 1n·odie, tunccgo inHt~1n1 ,·Hl :ncos ho111it1'.!S 
ad terra1n e co1nisso. r:s_ 

. ~ 

La phrase ucrainienne englobce dans le texte latin de la replique dtEtienne 
le Grand fut, de toute e·vidence, prononccc par lui dans un n101nent d'e.ner
vcment, pour se fairc n1ieux comprendre de Firley, chose quc l'a1nbassadeur a 
reproduite textuelle1nent. L'incidcnl prouvc que le ·voivode 1noldave connais
sait et utilisait la langue slave. En cffct, si Firley avait eu la fantaisie de 
traduire lui-mernc au milieu du texte latin un phrasc en slave, on ne pourrait 
pas expliquer l'emploi, pour la notion de «un boul de terre », du terine slavo
roumain br1kata, au lien des ter1nes specifjque1nent ucrainicns ou polonais, 
sztuka ou kusak 54. 

11 semble du reste que le prince n'etait pas seul a connaîtrc le sla,1e, ct 
qu 'ii en ctait de meme. de ses boyards. 

· En effet une etude genealogiquc entreprise par I. C. J.Vliclesco-Prăjesco 53· 

semble prouver pour autant qne nous sacl1ions 66, que les notaires de la 
chancellerie voivodale, qui redigercnt au x're sieclc et n1e1ne plus tard les 
chartes slavoncs de la Moldavie, appartenaient presque tous aux 'rieilles famillcs 
dont l'origine remontait a Ja fondation de l'Etat. 

03 cr ., · 1-( ··• OUUI'. CL e. p. · I~-
54 I o n B o g da n, ouvr. cite p. 488. 
65 Despre unii dregători moldoveni clin sec. X \11-X V I 11 şi neamurile lor (el ude eu 

tnauuscrit que l'auteur a eu l'a1nabilite tle nous connnuniquer). 
68 ' 7oila ce que nous a cerit a cc sujet le 15 juillet ~lonsieur I. C. ~fi c le s co - P r ă

i e s co: 
... • je suis parvenu a la conviction que Ies notaires qui apparaissent co1nme scrihes 

de documents aux X\r et X\71-e siecles, 1oin d·~tre des fonctionnaires 111ineurs, ortlinaire1nent 
des moines, comme le croyaient certains de nos historiens, etaient, presquc sans exception, 
recrutcs dans Ies rangs des plus grande f:unille.s de boyards. On rencontre a celte 6poquc 
une veritable caste de lettres, c1ui detienncnt une sorlc de monopoJe des questions regardant 
la chancelleric 1nolda,,..e. Je songe a tous Ies grands logothctes qui se şont succ~d<;s aux conseils 
princîers, dcpuis Ies prc1niers Yocvodes jusqu'a \~asi1e Lupu, c'est-adire duraut pres ele trois 
sil'!cles. Presque tous, iJs ont franchi tour a tour les degr~s hierarchiques de Ja chancellerict 
·commc1;cant par ~tre sc.ribes (diac, dascăl, pisar), puls troisicmes logothetes, seconds Iogothctcs. 
pour finir par etre grands logothctes. C'est le cas rl'un ::\Iihail logofătul, d'un Ion l)obrul, 
d'un To111a logofăt, ct•un Ion 1'ăutul, d'un Gabril 1,otruşan, d•un Toader Boboiog, d'un !\-iateiaş, 
des l.'foghi1a, de.s Stroici, des Gavrilaş, Mateiaş et de bien d'autres encorc. 

Presque sans exception, ils sont Ies desccntlants des hoyards fonclatcurs de la ~1o1davic 
et, con1me tels, ils sont apparentes, - dans une proportion bien plus forte -:iu'on ne l'a supposC
jusqu'ici - tant entre eu:x, qu~avec tous Ies hoyards du conseil princicr, et n~~111e ordinfti
rement, avec les princcs aussi. Cettc proporlion ne saura ~tre prccis~c qu'ap:rcs utilisaticn 
syst6matique des donnee.s gcncalogiques quc nous livrent Jcs actes particulicrs inlcrnes. 

Considcrec sous cct anglc, la question de l'en1ploi de Ja Janguc sJavonne clans Ies clip!<J
me.s des XVe et X';IIe siecles recouvrc un aspect, nouvcau: la connaissance du slavon par 
Ies notaircs de cette epoque pourait n'avoir guerc ete acquise dans Ies ecoles ou Ies 1nonas
teres, nlais bien pJut~t h~ritce de famille, cn d'nutres termcs la langue slavonne ne serait 
pas, comme on l'a cru jusqu'â present., une Jangne morte, utilisce cxc.lusivcment par l'eglise 
et la chancellerie princiere mais la languc ele J'nristocralic d'alors, c'est-â-dll'e des fondatcurs 
de l'Etat. 

Kous touchons ici it l'un des grands problemcs de notrc histoire, notainment de ce1Jc 
de Ja ~-loldavie, qui attendenl cncore leur solntion &. 
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Cela signifie pour nous que Ies boyards du ten1ps connaissaient le parlcr 
(:t l'ccriturc slave et crla cxpliquc du inen1e coup lcs particularites rournaines..57 
des texte.s dus a icur plun1c. Cette langue est douc jusLemcnt qu~difit~e par 
Kaluzniacki 58 d' « idion1c slavo-rou1nain », etant donne que. lcs scribes cn question 
pensaient en roun1ain ct s'exprin1flicnt en slavon 59• 

Le dccu1nent du prince de Moldavie Pierre ... 4ron du 11 octobre 1454, 
redigc. par Georges « srbin i JJevac » 60, reprcscnte la seconde preu vc. II 1nontre 
quc Ies guzlars serbcs, qui au cours de lcur grande expansion "~ers le Kord 
ctaient parvcnus des 1415 jusqu'a la Cour de Vladislas Jagello 61 de Pologne, 
n'a vaient pas des 1415 e.vitc la l\iloldavie, ou ils pratiquaicnt evidcm1ne11t leur 
art tout co1nn1e en Pologne, puisque ce Georges, secretairc occasionncl d~. 
Pierre ... 4 ron, n' oublie J>as de preciser sa qualite de « peuac », trouvcre, e1nplo~yant 
directement le terme national serbe qui dt~signaiL les scrvitenrs de l'art cpiqu~. 

Bicn entend.u, nous ne savons rien directcn1ent l'activite de ces trouveres, 
pourtant nous avons des indications indirectes mais significativcs au sujet de 
l'acli~ritc epique â la Cour d'Etienne le Grand, pour laquelle nous nous adrcs
serons cn premier li cu â la legende de la f ondation de la Molda vie. On nous 
per1ncttra une longue digression a ce propos. 

Nous avons pour cette legende deux redactions litteraires differentes surtout 
au point de vue social, 1nais tres proches du point de v·uc anecdotiquc. 

Grigore 'll reche raco11te ce qui suit dans sa chronique: 

~ ... des pâlrcs des 1nontagncs l1ongroises partis u la chasse parvinren t ă. 
la riviere l\.foldova et, l'cndroit leur plaisant, i!s fircnt venir Ies lcurs nu 
l\-laramorăş, et i1s en cncouragerent egaJen1cnt d'autres qui dcscendirent de 
cheval (an descălicat) d'aborcl au pied de la 1nonta~ne ... Par1ni ces pâtres qui 
parvinrcnt ;.\ l„ct endroit se trou\:ait Dragoş • ... 6!. 

L'authenliciti~ de ce.t.tc tradition pastorale ne fait pas de doute, car cllc 
est confirme.e par .7\t!iron Costin, qui ecrit non sans regret: 

o .•• c'est un. grand malhcur pour lui (pour Dragoş) que le lcn1oignnge 
du l\ilaran1orăş, (car) j'ai entendu <lire de mcs oreillcs que c'etait un p:ltre .a. 

Dans la seconde rcdaction de la legende de la f ondation (litteralemcnt « de 
la descente de cl1eval », «descălecare» en roun1ain), Dragoş est par contre presen te 
co1111ne un personnage feodal qui determine la creat.ion de l'Etat moldave. 
Celte re.daction apparaît pour la }lre1niere fois dans le texte russe intitule 
« R~cit succint concernant les princes de la .l.,f oldavie depuis le commencernent 
du Paus de J.\!oldavie », qni f or1nc l'unc des annexcs de la chronique connue sous 
le nom de Voskresenskaja letopis 64• Voici ce quc raconte ce texte dont la partie 

67 D a 111 ia n B o g da n, Caracterele lin1bii textelor s!avo-,ro1nine, Bucureşti, 1936. 
68 Ouvr. cite. 
09 I. „I\.. J a ci 1n ir s k i j, f/3blK1J cAaaRH.CKUX?J z.pa.Mom?J MoAaaecKG.20 iaxo,11.'aeHuR, 

St. Petersburg, 1909, p. 21. . 
&o Cf. li. C o st ă e- h c s cu, Documentele moldoveneşli înainte de · Ştc;an cel l1are, 

.Jassy„ 1932, II, p. 513-[>14, clocun1cnt 136. 
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11 A.rhiv t"O.r sl. Phil t>, XXIX (1907), p. 237. 
61 Cf. Cronica Ţării 1\.f oldovei, edition P. P. Pun ai te s c u, Buca rest, 1 H56, p. 63 -65. 
a CC. De nearnul moldovenilur, edition C. G i u re s cu, Bucarcst 1914, p. 37. 
64 I o n Bogdan, Vechile cronici moldovcneşli, p. Cl2-64. 
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centrale n'est qu'une version de la chroniquc n1olda·ve cn slavon, ecrite, 
a la de1nande et pour l'inf or1nation du so1rverain moscovite Ivan I I J 65 

(1440-1505). 

(I ()r ii y avait parmi eux un homme prudent et valllant nomme Dragoş 
el il partit avec ses compagnons â la chasse aux betes fauves et ils trouv~rent 
au pietl des hautes inontagnes Ia trace d'un aurochs et îls s'cn allerent en 
suivant sa trace au:..dela des hautes inontagnes et ils franchirent Ies montagnes 
et ils rejoignircnt l'aurochs sur Ies bords d'une riviere sous un saule et ils le tuerent 
et festoyerent avec Ieur gibier. Et Dieu envoya a leur coeur Ia pensce de se choisrr 
un endroit pour vivrc et de s'y etablir, et iJs s'unirent tous et decidcrent de 
rester lâ, et ils s'en rctournerent et raconterent a tous Ies autres la beaute du pays 
et de ses cours d•eau et de ses sources, et cette idee plut a lcurs compagnons 
et ils d~cidercnt d'aller eux aussi la ou avaient et6 leurs compagnons et Us cher
cherent a choisir l'endroit, car tout autour c'etait la solitude et aux confins 
erraien l Ies Tartares avec le urs troupeaux, et ils implol'erent ensuite Vladislav, 
Je roi de ~Iongrie, de Ies laisser alle1•, et VJadislav, par une grande grâce, les 
laissa partir. Et ils partlrcnt du J\tlaramureş ·avec tous lenrs compagnons et 
avec leurs fe1nmes et Icul's enfants, au-dela des hautes n1ontagnes, et coupant 
les for~ts et ecartant les pierres ils franchirent Ies 111on ts avec l'aide de Dieu 
et arrivcrent a l'cndroit ou Dragoş avait tue l'aurochs, et cet endroit leur plut 
et ils s'y ctablirent, et ils choisirent parmi eux un homme sage du nom de Dragoş 
et ils le nommcrent leur prince et voivode et c'est depuis lors qu'a commcnce 
(a exister) avec la permission de Dieu, le Pays ele Moldavie i> • • . 

L'anecdote qui est a la base de ce rt~cit, est indubitablement commune 
aux deux redactions, qui ne different quc par le cadre social de la fable et 
la tonalite stylistique de l'expression. Les effets d'une transhumance originelle 
cederent le pas a une transmigration. Les aspects idylliques de la terre moldave 
sont domines par le soulignement un au chroniqueur de leur etat desertique. 
Des evocations I1istoriques apparaissent: les Tartares qui possedent Ies plaines, 
le roi Vladislav de Hongrie qui autorise la transmigration. La personnalite 
de Drago~ tend â passer au premier plan, dans la tonalite stylistique apparaissent 
des valeurs eeclesiastiques qui rappellent Ies annales moldaves, dont fait 
d'ailleurs partie la legende telle qu'elle est redigee dans la chronique russe 
citee plus haut. 

En derniere analyse le texte corrcspond a la redaction transmise, succinc
tement et sous une forme encore plus categoriquement feodale, par Ies dcux 
redactions medio-hulgarcs du letopiseţ, qui racontent ce qui suit: 

• Le voivode l>rago~ vint du pays H ongrois - du 1\-Iara 1nurcş - chas
sant raurochs et îl regna deux ans • 67, 

« En l'an 0867 (1359) vint le voîvorle Dragoş du Pays hongrois-du l\larn
rnureş - poursuivant un aurochs et iJ regna dl'UX ans • •8• 

L'episode de la chasse, formellement con11nun au deux redactions, appa
raît dans la premiere - celle de Gr. Ureche - comme un simple incident secon-

6.'i V. C o stă c h c J, Relaţiile dintre J.lf oldova şi Rusia i11 limpurile lui Şir.fan cel "f\1are, 
dans le volume « Studii cu privire la Ştefan cel !\-fare )), Huraresl, 19!>6, p. 169 --202. 

66 Cf. I o n B o g d a n. Vechile cronici, p. 187 -188, 237 -2:J8. 
67 Ibidem, p. 143 -194. 
68 I o n H o g d a n, Cr1)n.ici inedite atingăloun!. p., 34, 49. 
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daire et dont l'accent est mis sur Ies beautes du pays qui retient les 
pâtres: 

f Ils trouvereut sur la riviere l\foldova des en<lroits agrcah1l'=' avec des 
champs decouverts, des cours dteau, des forcts epaisses » ..• '"· 

C'est-a-dire tont ce qui est necessaire â la vie des pâtres. Mais tandis que 
le chasse peut etre dans cette redaction une transmission secondaire, retenue 
par Ureche, de la redaction feodale, que, sans doute il connaissait, elle detient 
dans cette derniere le role principal. 

Romulus Vuia 70 a cru pouvoir identifier dans. cctte legende, le rerr1n niement 
d'un motif epique de large circulation internationale. 

Ce motif, quelle que soit son origine, a ete en tout cas, un fait 
litteraire secondaire, car le premiere redaction - racontee par Gr. Ureche -
encore qu'enregistree apres la seconde (la redaction feodale), ne peut pas en . 
proven1r. 

Les bergers ne peuvent pas succeder dans le folklore au voivode, car 
ils le precedent. En effet, on ne peut invoquer aucun processus de folklore 
pour expliquer l'apparition de feodaux ă. la place de pâtres. Car a cela s'oppo
serait de fait la personnalite. valaque de Negru Vodă, le prince Noir, qui 
passant du domaine des tra.ditions l1istoriques dans la circulation du folklore 
a perdu son propre non1, mais non pas aussi sa qualite sociale, et a cela 
s'opposc en principe la pratique folklorique qui tend par contre a doter ses 
personnages de formes revetues d'un prestige social. 

Nous nous trouvons donc e\7idemment, dans le cas de la seconde redaction 
en presence d'un remaniement feodal d'une tradition pastorale, qui transmettait 
â l'origine Ies souvenirs se rattachant aux passages d'une populatiori du Mara
mureş dans la plaine moldave, par le canal d'un motif specifique de la vie 
feodale - la chasse. . 

Pour la signification feodale du 1notif de la « chasse », qui generalement 
transpose dans une forme littcrairc un « combat », nous ne devons pas nous 
adresser, commc l,a fait Romulus Vuia, a des sourccs ctrangeres et loin
taines, «la chasse» etant une valeur poetique specifique de l'epique slavo
roumaine 7l, phenomene litteraire propre aux x1ve ct xve siecles. 

C'est par la chasse que sont exprin1ees poetiquement Ies pretentions de 
primogeniture qui ont provoque la lutte du prince Dan I I (1420-1431) 
pour le trOne de Valachie 7~; c'est sur un episode de chasse que repose anecdoti
quernent l'interpretation epique des evenements se rattachant a l'usurpation 
du trOne par Vlad (1396-1398), le fils de Dan J-er73 ; une chasse apparaît 
---------

69 G r. lJ re c h c, ouvre. cite., p. 63. 
;o Legenda lui Dragoş, dans • Annuarul institutului de istorie naţională t de l, 1 ... ;niversit~ 

de Clu.], I (1921-22), p. 300-309. 
71 Cf. notrc etude Poeticu slavo-ron1l11ă a paraitre dans « Studii şi materiale de istorie 

inedic », II I 
72 llepuo0u1tec1Co cnucaHue, Brăila, 1870, et le § 2 de notre etudc cit~e plus haut. 
78 Cf. la ballade de Chipor Crai, chez N. Păscu le s cu. Literatura noastră populard 

romtnească, Bucarest 1910, p. 152 et le §. 3 de notre etude intitulee o Jankula Vlaska "\1oivod • 
qui forme l'hniti~me chapitre de not.re travail en manuscrit •Ctnlecul bătrlnesc&. 
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encore dans Ia legende. de la fondation de la Valachie, notee au XVIIe sieclc 
par Palsios Ligaridis 74., qui SC trouve a !'origine de la legende de la naissance 
de Iancu de Hunedoara, et·· n'en derive pas 1°. 

Nous ne disposons pas de documents certains, mais nous ne pouvons cepen
dants pas separer la creation de la redaction feodale - qui apparaît prccise
ment dans sa redaction la plus ancienne dans un texte appartenant â l'epoque 
et a la Cour d'Etienne le Grand - de l'activite culture.lle de la cour 
du ·voivode. 

Les preoccupations de culture de ce prince dans le domaine inspire et 
domine par l'Eglise, ont inelu, pour exprimer la ricl1esse et par consequence 
aussf la puissance du pouvoir princier, la dotation des n1onasteres et des eglises 
d'objets pre.cieux qui parlent aux ycux, et l'utilisation a des fins de propagande 
a l'interieur et â l'exterieur du pays, de riches manuscrits executes dans Ies 
ateliers de Neamtz et de Putna. Mais bien plus, elle s'est egalement etendue 
a la mise des valeurs litteraires - inspirees dans ce temps la par l'Eglise -· 
au service de l'education des masses populaires.: Nous nous referons a la trans
position en images du ro1nan pieux de "\'arlaam et Josaphat dans Ies frcsques 
qui ornent l'interieur du clocher, construit par le .prince Etienne, par leque-1 
on penetre dans le monastere de Ncamtz 76• 

Dans l'autre domaine de son a~tivitc culturelle~ - le culte du passe -., 
s'est attachee, apres l'embellissement des to1nbeaux de ses predecesseurs et 
la refcction de l'obituaire de Bistriţa 71, a la redaction d'annales, destinecs 
non seulement a rafraîchir Ies souvenirs, mais a rattacher egalement son regne 
au passe qui s·y trouvait represente. Cette activite a pu et a du avoir 
aussi des rnanifestations orales, qui sont de rigueur pour· la culture 1nedievale. 

Le fait d'avoir abrite la tombc de Dragoş a Putna, - monastcre destine 
a etre la metropole culturelle et la necropole princiere de la Moldavie, - celui 
d'avoir souligne par l'inscription qu'il fit apposer sur le tombeau de ce dernier 
sa qualite d~ dead (ancetre), et enfm celui d'avoîr transporte d'Olouăţ ă 
Putna l'eglisc fondee par Dragoş, constituent des actes qui indiqucnt d'une 
maniere categoriquc, le desir et l'intention du voivode de rattacher spirituel
lcment son autorite sur la Moldavie au passe du pays que Dragoş symboli
sait en derniere analyse. 

Dans ces conditions ii nous se1nble non seulement probable, mais certain, 
que la redaction feodale de la legende de la fondation de la Moldavie qui, a 
â la difference de la .redaction pastorale, plus ancienne, fait de la personne du 
fondateur: Dragoş l'ele1nent central de l'evenc1ncnt, (element qui apparaît pour 
Iâ premiere fois dans un texte appartenant a la Cour et de l'cpoque d'Etienne 
le Grand, a du resulter des necessites de sa politique. Et cela d'autant plus que 
Dragoş ne figurait pas, avant l'e.poque d' Etienne dans l'obituaire princier de 
Bistriţa 78, mais qu'on le trouve dans la liste des princes donnee par la chronique 
ecrite â la Cour du voi·vode, qui resume succinctcment toutes Ies donnees 
fcodales de la legende de la fondation du pays ·par Dragoş. 

16* 

74 Conf ormc1nen t a notre etude cite ci-des sus. 
16 D. R u s s o, Studii şi critice. Bucarcst, 1910, p. 96. 
76 I. D. Ştefănescu, ouvr. cite, dans o Byzantion ., VII, (1932), p. 347. 
77 Da 1n i an P. B o g <l a n, Pomelnicul mă11c1slirii Bistriţa, Bucarest 1941, p. 21.. 
78 1 bidem. p. 32. 
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• 

Rattachant la fondation de la Moldavie â la personne de celui qu'il decla
rait etre son ancetre, le vocvode affirmait categorique1nent - par le mo)1en 
classique des manifestations de la culture ct de la propagande, propres au 
moyen-âgc, a savoir par la litterature orale - Ies droits du prince, Ies siens 
par consequent, sur un pays qui, jusqu'a l'acte de la Cîmpia Direptăţii ou 
ii fut. proclan1c voivode de Moldavie (14 Avril 1457), avait ete, pendant plus 
de vingt ans, dechire et diminue par Ies luttes des grands feodaux dissimules 
derriere Ies differents pretendants au trone ct qui ctaient Ies veritables maîtres 
politique de la Moldavie, et qui avaient exclu le fondateur de l'Etat moldave 
de la tradition attestee par l'obituaire du monastere de Bistriţa. 

La signification politique de ce geste fut donc de souligncr, d'une" part, 
1'identite existanl entrc le voivodc et le pays par l'intern1ediere du fondateur 
et de mettre, d'autre part, en evidence la superiorite des ses droits, ctant 
donne que, a la difference des autres feodaux, jl affirn1ait descendre en ligne 
directe du fondateur. Pour cela, on dut apporter d'Olovăţ l'eglise et le tombeau 
de Dragoş et on eut besoin de la dalie que l'on pla~a sur la tombe de cc dernier, 
il fut surtout nccessaire de n1odifier la serie des princes qui figurent dans 
Ia chronique ou, â la differcncc de l'obituaire de Bistriţa qui ignore Dragoş, 
apparaît egale1nent ce dernier. Et c'est donc assurement a cela qu'est due Ia 
redaction de tradition feodale, qui appuyait devant un public plus nombreux, 
la meme position politique du voivode. 

Notre these n'est du reste, ni gratuite, ni soulenue seulement par 
Ies faits et Ies situations historiques que j'ai cites. Bien au contraîre 
elle est suggeree, sinon par Ies documents de l'epoque d'Etienne le Grand, 
du moins par une tradition de repoque consignee par ecrit au debut du xv111e 
siecle. 

Nous avons en vue Ies anecdotes (« O seamă de cuvinte ») de Ion Neculce 
(1672-1746), dont la serie vient d'etrc complctee a l'aide d'un texte inedit. 
On y racontc â ce propos 

la fondation de la Molctuvic par J)ragoş, qui se scrait fixe a Siret ou îl 
aurait construit une fortcrcsse en tcrre, une demeure princiere et une eglise, 
a proximite de laquelle son eponse • «de religon saxonnc » aurait edlf16 a son 
tour une eglise catholique. Puis îl y est qucstion de l'eglise de VolovA.ţ, elevee 
par Oragoş ct transplantec par Etienne a Putna. 

Le geste du voivode. est inotive en des t(~rmes qui concordent avec la 
these. soutenue per nous: • 

• v·oulant rendre vencrable Ie monastcre de Putna, afin qu'il fut consi
dere cornme la premiere ~glise, bien anterieure aux monasteres du prince Alexan
dre le Grand. <t (i. c. le Bon)•· 

Les dessous politiques des gestes d' Etienne le Grand relatifs au prince 
Dragoş et â Ia fondati~n de l'Etat Moldave n'avaient donc point echappe â. 

79 J\.i i tu G ro ~ u, O legendă inedită şi trei puţin cunoscute din «<O sea111ă de cuvinte • 
de Ion Neculce, dans la revuc o rftnărul scriitor», VI, (1957), Ilucarest, nr. 7, p. 98 - 100. 
Voici le texte roumains du passage en question: 

G vrind să facă evlavie mînăstirli Putnii, ca să (se) cheme acec întîi (ace) biserică, 1nai 
de inuit dectt alte 1ninăstiri a (le) Jui i\lexandru Vodă cel !\1are ». 
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ses conteinporains. Leur transmission par la tradition n'avait pas encore cesse 
du ten1ps du chroniqueur Ion Neculce. 

Au mon1ent ou, â la fin de cette longue digression, co1nmence â se dessinei
a nos yeux l'aspect culturel de la Cour d'Etienne le Grand - ou l'on redi
geait une chronique, ou Ies guzlars ambulants pratiquaient l'art epique et 
ou le voevode utilisait Ies legendes a des fins politiques ~ii est necessaire, 
pour brosser plus nettement le tableau de la culture slavo-rou1naine, de poser 
egalement le probleme des rapports entre Ies deux couches de la culture 
slavo-roumaine (ă savoir la litterature e-crite et Ja litterature orale), qu~ 
l'existence du guzlar lettre a la cour de Pierre Aron et la redaction feodale 
de la legende de la fondation .du pays, nous obligent a considerer comme 
certai nes. 

Mais nous ne pourrons considerer ce proble1ne qu'â la Jumiere des sugges
tions· que nous i1n1losent des faits propres au XVI-e siecle. 

Nous nous re.ferons au cadre litteraire de la ballade de Vartici so, 
inspipe par l'execution du hetman Pierre ''artic, qui eut lieu le 7 Avril 1548 
par ordre du prince Ilias Rareş si. 

Signalons que Jes vers de ce chant conservent 1nanifeste1nent Ies traits 
d'une origine erudite. Le motif des arbres entrelaccs qui poussent sur Ies tombe~ 
de.s amants separts brutalement, - est rempiacc dans cette ballade par 
deux roses. J""'e re1nanien1ent a ete realise evidemment cn tenant compte de la 

. signification en armenien du non1 de Vartic - « rose » (\'"ard-) s3 „ 

Les rapports politiques de la ballade avec le 1nonde feodal sont evidents: 
sa naissance au sein de la cour est confirmee tant par la communion spiri
tuelle de ce chant avec Ies recits conserves dans Ies chroniques du regne 
d,Alexandre Lăpuşneanu au sujet d'Helene Rareş s4 que par le geste histopique du 
voivode„ .t\ux insinuations infamantes contenues dans ces vers et aux insinua
tions de. )a chrouique repondit ă l'epoque l'assassinat de la vieille princesS<' 
par le prince, son gcndre 85• 

Ce chant ne nous interesse ici· que sous son aspect anecdotique, qui fut 
realise par l'intermediaire du recit biblique 86 de Joseplz el la /em.me de Putiphar. 

En signalant le remaniement, dans la redaction roumaine, de ce recit 
biblique, remaniement qui con1porte le remplacemcnt des rapports originairc:) 
des protagonistes par une parente spirituelle - marraine et /illeul - qui 
decouvre d'une maniere insinuante, grâce au nom de l'hetman, Pierre, l'identite 
de la marraine, la princesse Hel~ne, femme de Pierre Rareş; et en soulignant 
derechef ainsi le caractere politique et lcttre de la genese de cette ballade, 
nous ne pouvons pas separcr l'apparition, de ce then1e poetique rare dans 
le Sud-Est-europeen ete unique dans le domaine pou'rain de la « popularite l; 
-----· ···-·-·--

so C. N. ~I a te e s cu, Bulade, Vălenii de liunte, 109, p. 29 -34. 
81 Cf. notre t:tudc intitulee J?un:/iunea socială a clntecului bătrâ11esc1 I, _13alnda lui V artici 

a paraître dans la « I~evi.sta de Folclor », I I 2. 
s2 G r . Urc c h c, ouvr. cite, p. 156. 
83 Cf. c Dacoromânia •, II, (1923), Cluj, p. 427. 
84 I o n B o g tl a n, l'ecb:ile cronici moldove11e~ti :o p. 1 ~5, ihidc1n, Letopiseţul lui ... 4.zarit!' 

Bucarest 1909, p. 111. 
sş Cf. Ouvre. cite, p. 182. 
ao Cf. La Gr.nese, 39. 
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de la /emme de Putiphar, qui apparaît, ainsi que nous l'avons dejâ indique, 
dans quelques manuscrits du xve siecle. 

Le patri1noine de la litterature slavo-roumaine ecrite a donc influence 
la creation epique orale, qui etait sans aucun doute cultivee egalement au xve 
siecle en Moldavie, c'est ce qui et explique la qualîte artistique de la langue 
medio-bulgare indiquee Jlar le texte de certaine.s inscriptions, comme aussi 
par celui de differents passages du letopiseţ. 

Dans cet ensemble de faits, de situations et de valeurs historiques, parmi 
lcsquels la litterature slavo-roumaine a ete recon11ue comme une realite vive 
et complexe, se situe aussi le chant de Stefan ·vodă (du prince Etienne) decou
vert par B. P. Haşdeu dans la Grammatika Ceska de Blahoslav. 

Attirant de nouveau l'attention sur un fait deja affirme, nous repeterons 
que la forme poetique en cause n'est pas une chanson d'amour, mais une bal
lade historique, fait qui sera prouvc par Ies analyses auxquelles nous allons 
proceder. Nous de·vons encore preciser que sous l'habit linguistiquc ucrainien de 
ce chant, se dissi1nule historiquement l'une des formes originelles de la poesie 
slavo-roumainc du Danuhes', la seule directement conservee (bien que dans 
une autre langue) avec ses aspects originaires. 
· L'analyse litterairc du texte confirmera et soutiendra cette these. 

L'analyse Jinguistique a deja reconnue Ies caracteres occidentaux, â 
savoir galiciens88, de la Iangue ucrainienne ayant servi â la redaction de ce · 
chant. 11 est difficilc d'en tirer d'autres resultats a cause. de la complexite des 
indications philologiquement possibles. 

. Ne.gligeant donc quelques · indications linguisLiques de cette sorte - par 
exemple le phonetisme cernu' (vers 1), l'accusatif du pronom personnel me 
(vers 11 ), le locutif de type role (vers 6, 7, 8) ou le phonetisme Ste/an (vers 8-12, 
15-19) - nous ne nous arreterons qu'â. ce que nous consîderons comme signi
f~catif au point de vue philologique . 

. La troisieme. personne du pluriel de l'îndicatif present apparaît dans 
notre texte sous Ies formes serenuju (vers 6), strylaju (vers 7) et stoju (vers 2). 
Cette forme est anor1nale en ucrainien (-ti), mais egalemcnt impropre en 
slovaque (-a), comme en polonais (-~). Elle est par contre toute naturelle 
en serbe, langue qui perdu a. de bonne heure, des le Xlle siecle, la consonne 
finale (-t)R9. 

Cette indication gra1nmaticale unique, ineme si elle est insuffisantc philo
logique1nent pour fixer 1 origine linguistique de notrc chant, suffit cependant 
pour situer cette ballade, cntendue chez· les <' Croatcs ,>, dans ses perspectives 
litteraires reelles. Et cela d'autant plus que rien .ne nous permet d'affirmer 
que ce chant entendu â Venise, et ineme sclon une autre version parmi des 
Croates90, ait jamais circule cn Ucrainc. 

s7 Cf. notre ctude inedite Poetica .~lavo-ro1ntnă, qui paraltra dans o Studii şi materiale 
de istorie medie l), III. 

as P o t e b n j a A., ouvr. cite. 
89 Cf. V o n dr a k, Vergleichende slavische Grammatik, II„ 2, edition, Gottingen, 

1927, p. 173. 
10 J a n B l a h o s I a v, ou vr. ci te, p. 381. 
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Le fil conducteur de la realite historique que reflete cette ballade est repre
sente par la personnalite de l'heroine, - la jeune fille aimee par le voivode, 
qui la desire, mais qui doute qu'elle soit faite pour lui, - vierge qui fait songer 
aux amazones, care elle pretend que l'homme doit la conquerir par sa 
vaillance. 

Ce personnage appartient en propre a la poesic epique danubienne, A. 
Potebnja91, poursuivant des similitudes anecdotiques, avait deja attire l'atten
tion sur une for1ne poetique semblable, a savoir un chant serbe publîe par 
Vuk Karadzfc9:. dans le theme duquel la riviere appelee Cetinje a ete certai
nement affablee de ce nom, par la suite, car il est incontestable que personne 
ne. pourrait nage1· dans ce maigre ruisseau. 

Cinq jeunes gcns de Cetinje boivent du vin au bord ele la riviere. Ils 
sont servis ·par une jolie fl1le dont tous sont amoureux . .l\1ais ellc leur dit: jc 
IlCUX vous servir du vin a tous, mais je ne saurais etrc aimee que par l'un 
de vous. Je serai donc a celui qui, vetu et arme, traversera la riviere a la 
mage. Seul le jeune Radoica ose eela et reussit. A son retour il se laisse 
couler â pic. Et la jeune filJe croyant qu'il se noie saute dans l'eau pour 
le sauvcr. Aussitot apres Ies Jeunes„gens, se ten an t par la mais rentrerent 
chei eux. 

Ce meme theme, legerement differencie, apparaît encore dans une poesie 
bulgare, dont le recit est rattache au Danube: 

Une jeune fillc parie avec 12 bergers de traverser le l)anube â la nage. 
Si elle ne 1·eussit pas, elle Ieur donnera son voile a. Si elle y parvient, ils 
perdront )cur troupeaux. J„a jeune filJe reussit â passer le fleu VC et arrive dans 
Ia • frenska zemja •. sur la rive septentionale ou elle fait peur aux fcmn1es 
qui hlanc.hissent ele la toilc et leur en voie une piece. I .cs bergcrs perdent 
alors leurs troupcaux M. 

L'heroine apparaît encore dans· d'autres chants des bord du Danubc, 
serbes cette fois. Mais !'anecdote les attribute soit â la forteresse de Vidin, soit 
au tzar Si.~man. Nous citerons donc outre un chant ayant de toute eviddence 
tourne, d'une inaniere secondaire, a la satire-qui qui paconte que la forteresse 
de Vidin est bâtie par une jeune fille95 -un fragn1ent epique dans Jes vers duquel. 

la forct deplore la reddition des armees de Siima11, et bien plus encore la 
pertc d,une belle jeune fillc qui se trouvait dans l'ar111ec de celui-ci 96• 

Dans le poeme Ribanje i ribarske prigovoranje91 (1567) le poete dalmate 
Petar Hektorovic (1487--1572) introduit aussi, comme on le sait, quelques 
formcs poetiques orales, cntendues par lui dans l'ile de Hvar-Lessina, qui se 

Stt Ouor. cite, p. 34. 
92 Cf. Cpnc1ee Hapo011,e njec.Me, I, No. 758. 
sa Symbole du mariage. 
&·1 '<C6op1tu1C sa 1tapoiJ. yMomsopeHUR. . . , » Sophie t. XXII ( 1922), p. 54. 
95 .,;\. G a v r i l o v i c, II OHOBHO neBaHe n.apooHO, dans c Glas srpske kral. akademie •, 

t. LXX 11/44, Beogracl, (1907), p. 139-140. 
" „.\. G a v r i I o vi c, Prvo istoriiko doba narodna poeziji, dans « Rad Jugoslovenska 

.\kademij.i ))' 153-60, Agt·am, 1903, p. 216. 
t 7 Cf. Stari p;sci hrvatski, t. \TI, Agraro 1876. 
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trouve devant Raguse. II y a par1ni elles un chant qui se r~fere au Danubt' 
et au tazar Siiman. 

une jeune fille qui se trouve sur la rive escarpee du Danube essaye en vain 
de retenir Si~man en lui annon~ant le sort de deux autres .princes - Andreia~ 
et Lazare - tombes au pouvoir de Bajazet te. 

Mais la vierge danubienne -- l'amazone - ne doit pas etre confondue 
avec les jeunes /illes et ies /emmes qui blanchissent de la toile dans le /leuve et qui 
sont des personnages proprcs aux vers sud-slaves99. Ils representent l'opinion 
publique, le cl1reur du dran1e grec, qui transmet et commente Ies evenements~ 
fonction qui est evide1n1nent devolue aussi la personnalite de la vierge qui 
apparaît dans le dernier chant cit(' plus haut. 

L,amazone, une personnalite poetique danubienne, a une autre origine. 
Elle remonte probablement aux temps auxquels se refere le vers du chant 
bulgare, dans le theme duquel la vierge, franchissant le fleuve et parvenant 
a la rive septentrionale, arrivait au Pays des Francs, dans la « /rensko 
zemja >,. Son souvenir est plus authentique et plus clairemcnt conserve dans lt· 
f olklore roumain. 

Elle apparaît egalement lorsqu'elle 111et a l,epreuvc e.s vertus chevaleresques 
de ses pretcndants - tout comme la jeune fille du camp du prince Etienne -
dans le chant de la }„ala de frlng 100 (La fille du Franc), dans Ies vers duquel 
persiste d'une maniere suggestivc le souvenir de certains galions 101 qui evoquant 
l'epoque du commerce genois sur le Danube et egalement, selon la tradition, 
leurs vieilles forteresses des bords du fleuve. 

Elle apparaît plus clairen1ent encore, toujours comn1e une amazone, dans 
un noei la1que qui appartient, quant a sa genese, au xve siecle 102• Cette forme 
poetique pern1et d,identifier du point de vue historique et litteraire sa person
nalite, qui appartient aux mythes medievaux et plus particulierement aux 
mythes genois. 

Nous nous rcferons au texte publie par G. Dem. Teodorescu 103, dont nous 
citerons, pour identifier le personnage, le premier vers qui la presente en action 
et dans son hypostase caracteristique : 

Face fata do ccta te 

Le. noel en question raconte ensuitc l'attaque de la forteressc et la sou-
1nission de la jeune fille lorsque le chevalicr s'empare de la place; le 1noment 
historique de l'accomplissement de ce fait etant evoque par la persistance 
du souvcnir d'un combat danubien au cours duquel Ies Roumains auraient 
affronte en me1ne temps les Turcs et Ies Francs 1u•. 

---------
os Cf. Ouvre, cite, 'ruk 698-712. 
99 ·v u k K a r a d z i 6, ouvr. cile, l I, Nr. 57; I e s f r e r c s ~f i I a ct i u o v, 6?JA-

2apcKu H.apooniu ntcHu, A.graiu, 1861, Nr. 163. 

232 

1oo lS'. P ă s cu 1 e s cu, ouvr. cite, p. 160-1.6.3. 
lOl cr. ouvr. cite, les vers 38, 69. 
102 Cf. notre travail inedit Cintecul Bătrtnesc, chap. IX. 
Io3 Cf. Poezii populare romîne, Bucarest, 1885, p. 53, col. h. 
104 Cf. Ouvr. cite~ ll~s vers 4-5. 
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Cette lutte e.st unique dans I7histoire des guerres danubiennes. Les 28 
aout 1445 au soir, Ies Burgondes, amenes sur le Danube par la flotte de Wale
rand de vVawrin, et Ies Roun1ains de Vlad Dracul, qui avaient pris ensemble 
aux Turcs la forteresse de Turtucaia, en vinrent aux mains pour le butin. Le 
fait est consigne par Je/zan de Wawrin 105, le chroniqneur de l'expedition, et 
fut poetisc lf6 dans le premier episodc d'une ballade conserve.e succinctement 
dans le noei intitule Din vad în vadul Brăilei 101 (Du gue au gue de Brăila). 

La forteresse personnifîee par une vierge dans le noel que nous analysons 
etait indiscutablement celle de Giurgiu, - fondee selon la tradition par Ies 
Genois tos - qui, appartenant en 1445 aux Turcs, fut reconquise, con1me 
dans le texte poetique, par Ies Rou1nains au cours de l'expedition da nu bie.nne 
conduite par '\:Valerand de Wawrin. 

Au su jet de la personnificatîon symbolique des f orteresses par des viergcs, -
1notif li.tteraire. qui soulignait leur inviolabilîte, car l'une des redactions du 
mythe de la co11struction iri9 place prccisen1ent dans Jes fondations de la cite 
d' ltllome 110 (Messenie) une vierge, - nous citerons la legende d'une autre 
forteresse genoise, que d'ailleurs, transmet egalement, le texte de la chonique 
de Jehan de lVawrin 111• 

La fortcresse de l'anguala, aujourd'hui Mangalia a t:~tt:· f ondee par Pen-
thesilee, la reine des An1azones. · 

L'amazone ~.tait d'ailleurs un personnagc poetique tres populaire dans 
le monde danubien du XV-e siecle, epoque au cours .de laquelle Ies forteresse 
fluviales furent :1pre1nent disputees. Son souvenir, devie en apparence sur un 
autre filon epique, :.....__ mais concede a des personnalites comme Philippo dei 
Scolari et Iancu de Hunedoara 112, qui combattirent pour Ies forteresses danu
biennes - persiste. avcc ses attributs specifiques dans le f olklore roun1ain~ 
sous des noms qui evoquent soit son origine ( Ilear1.a Frlncului 113 - (Helene, la 
fille des F rancs), soit Ies forteresses pour Jesquelles on co1nbattit au cours de la 
premiere moitie du XV-e siec.le - Ana Giurgiuveana 114 (Anne de Giurgiu) ou 
Stăncuţa de la Belgl'ad 11s (Etiennette de Belgrad). 

-----····. ··-· 

105 Cf. edit. ~. I .o r g a, La ca111pagne des croisees sur le l>anul>e ,," 1445, Paris„ 
1927' 1>. 64. 

106 Cf. natre travail inedit deja cite, eh. IX. 
107 G. D e 111. 'f e o el o r e s c u, ouvr. cite, p. 54. 
108 ~1cn1e si nous repoussons la tradition de la fondalion p~u· Ies Genois de la fortc

resse de Giurgiu (Cf. N. „.\. C o 11 s t a n t i n e s cu, Cetatea Giurgiu, Bucarcst 1916„ 
Annales de l' Acade1nie ronmaine, II·e seric, vol. XXXV III, sectton hlstodque, rncmoir~ 
no. 13, p. 1-5), la presence du co1n)nerce genois sur le Danuhc au XIII-emc siecle 
(Cf. G h. B r ă t. ia n u, Le commerce Genois sur le Danube a la fin du X I I I-e sfecle, dans le 
• Bulletin de l'lnstitut pour retude de l'Europe du sud-est t, VIII, Bucarcst. 1921, p. 55). 
ne peut pas etrc contestec, ni n1~1ue l'existcncc d,etabllssemcnts genois sur la rive scpten
tionale du fleuve, en faveur de quoi piaide cette +; /rensk.a zemja i1 ou passait, dans le noei 
cite plus haut, l'a1nazone bulgare. 

109 Cf. nolre tra vail inedit deja cit~, chap. V, §. 3. 
, 110 Pausanias IV, 9:- 1 -5. 

111 o ., , .4 .... uor. cr e, p. ·t 1. 
112 Cf. notrc etude 1nanuscrite intitulee .Junk.ula vlaika voivod. §§. 2 et ;), deja citee„ 
113 1· ac h c Pap ah a g i, <iraiul şi /olklorul ~Yaramureşului, Bucai·cst. 1n2;;, p. r-7. 
114 I. P o p o Y i c i, Balade bănăţene, Oraviţa 1909, p. 30. 
115 G r. 1" o ci 1 c s r u, .llaterialuri folcloristice, I, Bucarest, 1900, p. 214. 
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C'est â ce filon epique qu'appartien egalement la vierge du chant de Ste/an 
Vodă 116 (le prince Etienne), chant qui a aussi des rapports formels avec la 
poesie slavo-roumaine du Danube. 

C'est pourquoi nous devons attirer l'attention 8Ur le motif initial - le 
triste ecoulement des eaux du fleuve et la question qui lui est posee au sujet 
de la cause de cette tristesse ou de l'agitation des eaux. Le motif est propre â 
la posie slavo-roumaine, pasqu'il est lie exclusivement, soit aux exploits de 
Mircea ''odă 117 (le prince Mircea), soit â ceux de Dan Vodă 118 (le prince. 
Dan), que nous avons identifie a\."ec Dan I I. 

L'apparition du meme motif dans un chant ucrainien concernant le Don 
et Ies Cosaques, chant signale. par A. Poteb11ja 119, ne lnodifie. pas la situation, 
car de chercheur russe qui est parvenu a juste titre a la conviction qu e la 
forme poetique ucrainienne, originaire se Ion des ten1oignages linguistiques des 
regions de l'est deno1nmees galiciennes a son epoque, dependait prccisen1ent 
de la circulation du chant de Sie/an \'od<i si Dunărea (le princc Etienne 
et le Danube). 

L' amazone qui symbolise une cite, la cite convoitce par le prince Etienne, 
dont il finit par s emparer, se fait jour egalement dans une autre tradition 
litteraire, conservee cette fois dans le folklore rournain . 

• 

A Cotnari, devant le grand Pogor, appele aussi la colline du voivode, se 
trouve le petit Pogor, surnomc ~galement la colline de Cătilina, ou de Ja 
Princesse. Cette collinne qu'Etlenne avait en vain tente de conquerir, se 
dressait au temps jadis face a le forteresse du prince. Aussi eut-il recours a 
une ruse. Comme le vin de ses vignes ~tait repute, lorsquc la princesse demanda 
qu'on lui en vendtt, il chargea sur de grands cl1ariots 50 futs dans lesquels, au 
lieu d'e mettre du vin il avait cache une multitude de soldats. Ceux-ci sortant 
nuitamment des caves ol l'on avait descendu Jes tonneaux, se rendirent 1naîtres 
de Ia f orteressc. Et Ca telina se soumit elle aussi au voîvode en mcme temps 
que la place 110. 

Revenons donc a notre chant et essayons de presenter les realites histo
riques sur lesquelles repose le recit qu'il renfer111e. 

Les deux camps - Ies Tartares et Ies Turcs - en co1npetition eux aussi 
pour la conquete et la possession de la vierge, symbole de la forteresse que 
le voivode voudrait posseder lui aussi, permettcnt d'identifier en me1nc temps 
que la forteresse; l'cvene1nent transpose poetiqueme.nt. · 

116 Les chants .Ştefan 17odă şi Dunărea, publies connne for1nes authentiques populaires 
par N. D. P o· pe s cu (Calendarul fiilor Ro1ntnici pe anul 1904) et T. „~. Ho g d a n 
(cf. «Familia•, XI, 190·1, Oradea el dans le volurnc Şie/an cel 1ilare, traditii, ballade, colinde de 
Braşov, 190,j., p. 10..-1) el publies â nouveau ensuite par S. 1'. l{ ir i le â nu (cf. Ştefan 
cel Ji1.are .~i Sfint, istorisiri şi clntece populare, II I-e edit., 192-1, p. lH2) et par N. I o r g a 
(Nea1nul romînesc pentru popor, XXIII, 1928, p. 61) sont cn rl~alite des faux Jitteraires, 
solidaircs par la faussc figuration du J)anubc par le no1n â resonnance antique, Ttna, derive 
savant de Tanais, qui 6tait le nom du J)on. Ils ont. ete fal>riques a l'occasion des anniver
saires de 1904, et on y a copie pr6cisc1ncnt l"anecdot.e du ~hant ucrainien 1nis en circulation 
par Hasdeu. 
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118 A t h. Ilie v, H apoiJnu ni>c1tu, Sophie, 1889, Nr. 8. 
111 Ouvr. cite, p. 3U. 
120 S. "f. I< i r i l e a n u. ouvr. cite, p. 64. 
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l.„a forteresse, personnifie par l'amafone, dont le voivode s'emparera par 
une attaque hardie au debut de 1465, n'est autre que Kilia la vieille forteresse 
genoise qu,~tienne avait convoitee en vain des l'ete de 1462, epoquc a 
laquelle la flotte du sultan se trouvait devant la viile. 

Cttte ballade construite avec concision; clle ne con1pred que 21 vers, 
ne transpose pas seulement Ies echos litteraires de l'evcnement lui-meme, mais 
aussi Ies circonstances 121 sous la pression desquelles eut lieu l'attaque et la 
prise par les Moldave.s de la f orteresse detenuc par une armee hongro-valaque, 
Elle transpose cn vers egalcment Ies problemes politiques devant lesquels se 
trouvait le voivode a cette occasion. La conquete de cette forteresse indispensable 
a l'economie de la Modavie. posait aussi Ies problemes de la rcaction moldo
valaque et celui de la provocation des Turcs qui pouvaient declancher a 
n,importe quel 1noment leur attaque principale contre la Moldavie. Cette 
alternative est clairement exprimee dans Ies deux ·vers ou, s~adressant â la 
vierge, le prince lui dit: 

« Belle jouvencelle jc te prendrais bien, jeune fillc. inais tu n'es pas mon 
egale. je te laisserais bicn, n1ais tu m'es chere • 112. 

Cette concision, qui n'est pas specifique de l'a1t epiquc sud-slave, tout 
eomme la technique des symboles, prouve, par la perfection de sa realisation 
litteraire le niveau auquel s'etait haussee a l'epoque d'Etienne Ie Grand la 
litterature slavo-roumaine, qui etait loin de se contenter d'une si1nple 
activite theologique depourvue de rappurts et de contacts directs avec la 
vie nationale. 

Nous ne connaissons pas d'autres formes authentiques de la poesie slavo
rou1naine, mais nous pouvons attirer l'attention sur Ies valeurs artistiques 
superieurE s qui apparaissent dans Ies rares balia des historiques du temps 
d'Blienne conservees par le folklore. Nous e\. ... oquerons plus particuliere1nent le 
Cîntecul Gerului 123 (le chant du Gel), qui trans1net des evene1nents de la 
fin de l'annee 1499, a savoir la destruction des armees turques commandees 
par Malcoc-Pacha, par le froid intense qui avaient envahi le sud de la 
Pologne durant cet hiver-lâ 124• Ce chant se distingue dr s autrt s non seulement 
par sa concision n1ais aussi par l'e1nploi de la meme technique poctique, qui 
n,apparaît plus que dans quelques autres formes poetiques epiques tout aussi 
anciennes 125, antcrieures a la generalisation de la technique poetique serbe 126 • 

Les realisations artistiques supe.rieurcs des copistes des monastcrcs de 
Neamtz et de Putna, - « l' isuodul moldovenesc », - modele utilise par Ies copistes 
russes de la seconde moitie du xvc siecle -, de n1eme que le letopiseţ, trouvent 

tu Cf. Ies vers 3-4, 6-i. 
tn Cf. Ies vers 13-14. 
123 G r. Toci Ies cu, ouvr. cite, p. 1228-1229 sq. 
U& P. Car a man, Contribuţiuni la cronologizarea şi geneza baladei la Romlni. I/li, 

1932/3~ et le chap. III. I. de notre etude inedite, deja citce, intitulec Cîntecul bătrinesc. 
w Cf. le chant de Chipor Crai (N. Păscu Ies cu, ouvr. cite (p. 132) et la ballade 

de Dobrişan ( G. D e m. Te o d ore s c u> ouvr. cite, p. 4 73). 
121 Cf. Ctntecul bătrinesc, chap. XI. 
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donc leur equivalent dans la valeur de la poesie epiqur slavo-roumaine 
orale de l'epoque d'Etienne le Grand, conservee dans cette seule forme 
de dialecte ucrainien. Tous trois, « l'isvod & moldave, la chronique et la ballade, 
prouvent que ce qui a ete appele « civilisation slavo-roumaine » prenait sa 
source dans l'activite vive, creatrice, propre et specifique de la vie feodale 
roumaine qu'elle refletait, et dans les cadres de laquelle elle a·vait donne lieu 
a differentes 1nanifestations desservant tous Ies domaines de la vie publique 
ct particuliere, tont. comme la culture latine medievale a ete la forme de manif
estation propre a a societe. feodale magyare ou polonaise. 
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C. \ieJichi 

BULG1\.RES, SERBES, GRECS E'"f ROUMAINS D.Li\.NS 
L.E MOUVEME:'{T REVOLU'fIONNAIRE DE BRAIL.A. DE 1841 

Cette etude represente e.n partic la com1nunication que j'ai faite en Noven1-
bre 1956 a« I' Association des Slavistes de la R.P.R. & et son but a ete de mon
trer la necessite d'une etude integrale des 3 mouvements revolutionnaires de 
Bra1:Ia de 1841, 1842 et 1843. Ces mouvements representent le premier essai 
des Bulgares, des Grecs et des Serbes, en1igres dans les Principautes roumaines, 
pour dechaîner une revolte generale dans l'Empire ottoman en faisant passer 
des bandes armees de l'autre cOte du Danube. C'est la suite naturelle des 
revoltes qui ont trouble l'Empire ottoman â partir de 1839 et se sont terminees 
par la grande revolte de Niş en avril 1841, revolte avcc Iaquelle le mouvement 
de juillet 1841 de Bralla a des attachcs etroites. 

Le probleme a une importance particuliere non seulement parce qu'il 
uiet en evidcnce Ia lutte pour la liberte des Bulgares, des Serbes et des Grecs 
t~migres dans le Principautes roumaines, mais encore parce qu'il indique en 
rneme temps ses attacl1es puissantes avec Ies emigres bulgares du sud de 
la Russie, une certaine participation roumaine et surtout l'aide puissante 
accordee par la Russie et qui interesse dans une egale mesure autant 
l'histoire des slaves du sud du Danubc, que leurs relations avec Ies peuples 
russes et roumains. 

L'historien bulgare N. 'fraikov a d'ailleurs montre lui aussi la necessitt~ 
d'une telle etude. qui doit eclaircir toute. une serie de problemes qui se ratta
chent a ces 1nouvements. 

En 1955 et 1956, au cours de mes recherches aux archives de Bucarest 
et de Bralla, j'ai reussi a trouver en dehors des dossiers se rapportant aux proce~ 
des revoltes - dossiers inconnus jusqu'a ce jour - de nombreux documents 
concernant ces tnou,re1nents. En me basant sur ces documents et sur Ies etudes 
anterieures existcntes, j'ai compose une etude complete de ces 1nouve1nents 
et j·ai cxposc les conclusions dans la communication que j'ai faite en Noven1-
bre 1956. Nous n'en extrayons ci-dessous quc l'etude du n1ouvement de 1841. 

La prcsente etude demontrc clairement que c'est Miloş Obrenovici qui 
a ourdi ce mouvement - chose qui n'a\rait pas ete affirmee d•une fa<;on precise 
jusqu'â maintenant - elle elucide l'attitude des autorites roumaines de Bralla 
envers Ies revoltes, attitudc qui a'1ait ete mal interpretee jusqu'ici et nous 
fixe grâce a des documents rccem1nent decouverts sur le sort des revolte.s 

9.3·-
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arretes et condan1nes, sur l'acquittement de certains d'entre eux, sur l'expul
sion des autres en Bulgarie et surtout sur I'expulsion en Serbic du comman
dant de la bande 1. 

Nous ne pouvons insister ici, fante de place sur la for1nation de 
l'emigration bulgare en '\lalachie ct en Moldavie. Mais ce quc nous savons c'est 
qu'â Galatz et surtout a Braila ii y avait de nombreuses colonies bulgares. 
On y trouvait encore quelques Serbes et de nombreux Grecs qui etaient 
ouvriers, portefaix ou artîsans ou bien qui faisaient du commerce dans ces deux 
ports du Danube visites par un nombre toujours croissant de navires. Cer
tains de ces Serbes et de ccs Bulgares avaient la nationa1ite. autriclrienne et le 

1 Les iran~ais I. A. \ 7aillant et Elias R~gnault sont Jcs premiers A parler du mouvement 
revoJutionnalre bulgare qui it eu lieu a Brăila cn l 841. 'rai 11 a 11 t qui a ete le conten1-
porain de ccs evencn1cnts en a fait un court cxpose dans •La Rornanie • II, Paris, 1844, 
p. 411- 412. Dans son H isloire poliliqu.e et sociale des Principautes danubicnne.-;, Paris~ 1855, 
p. 205 ct suivantes, traduite aussi en rou1nain et in1prin1ce a lassy en 1.856, Elias RegnauJt 
fait de meme. Nous trouvons aussi un court rappel de ce mouve1nent dans Ies reuvres des 
autcurs russes: S. N. Pal auz o v, PyMblHCKUR 2ocno0apcmBa BaAaxua u NI011.aaeu11, 
St. Pctersbourg, 1859, et de I. P. L l pra n di, Bo.llzapua, l\iloscou, 1877. 

En bulgare, il existe des recits µJus detaillcs ele ccs evencinents, qui ont ete racontes 
soit par des ten1olns oculuires ou bien ont ete recomposes d'nprcs eux par des tier('cs pcr
sonnes. Citons en pren1ier lieu l'ouvragc du dr. V a sile Ii. S to i an o v - B e r o np 
ApxeoJl02Uqec1eu u ucmopU'leCKU U3CArhâoBaHUR, 1"îrnovo 1866, dans lcqucl Ies dates et Ies noms 
des pcrsonnes qui se rapportent a ces 3 mouven1ents in~urrectionncls buJgarcs de Braila 
sont embrouiJlcs. D'apres Beron, G. S. Rakovski scrait Jc heros du n1ouvement rcvolution
naire de 18-11, quand en realite îl apparalt dans le second mouvement rcvolutionnaire 
hulgare de liraIIa en 1842. 

Les 1nemes erreurs se retrouvent aussi dans d'autres ouvrages utilisant diffcrents sou
venirs ou s'cmpruntant Ies uns aux nutres Ies elements de leurs recits, parmi lesquels nous 
citcrons G. I< o t ev , EouH-o cAyt{,au om'ă ~:ueoma Ha PaK08CKU. Bpa.uAcKomo B'b3CtnaH.ue u 
1teeo8Um'h ci>mHUHU, dans son BîiA2apcKiU HapooeH'b na.lteHiJap'ă aa 1800 ro,nHHa, Sofia, 1890, 
ouvrage ntiJisc par C. Popov . q?.Jpmu U37' JICUaoma na Ca.Ba C Pa1C08CKU, Rou stschouk~ 
1893. L'ouvrage de I v. P. A gen o v , 3arwcKu u;n, j{CUBOma Ha I'eop2u CmouK08-o PaKoBCICU 
Roustchouk, 1894 et 1896 se rapproche des autres. Presque lous les ouvrages cites ci
tlcssus ont ete utilises dans son ouvrage de synlhcsc par (~. 1) i n1 i t r o v , KHJl3/Cecm.Bo 
B?JllZapUJl, 11, Plovdiv 1896 ct ensuite par Je Dr. B o b i P e t r o v dans Euo2pcupuR Htl 

I'eopeu CmoUK087' PaKOBCICU, Sophia, 1910. 
Le premier ouvrage roumain qui traite Jes 1nouve1nenls rcvolutionnaires de BraiJa 

est celui du Colonel D. P a p a s o g I u , Istoria /undării oraşului Bucureşti capitala regcl · 
tului romtn, de la anul 1330 plnă tn 1850, Bucarcst~ 1891. 

Papasoglu etait capitaine dans le reghnent ele Hraila donl Ies soldats avaient jugule 
l'emeute. 11 n'ya !las pris part parce qu'il avait ete envoyc a Zimnicea d'ou il n'ctait revenu 
qu'un jour apres les bagarres du port. Papasoglu racontc ses souvenirs et a l'cxception de 
lu confusion qu'il fait pour le heros principal du n1ouven1ent - Rakovski - son expose est 
cu gi~ncral juste. Les details qu'il donne sur l'attitude de l'armce avant et pendant Ies 
bagarres, sont extremement precieux, car ii a du Jes apprendrc immediatement par ses 
('amarades. Le fait que Rakovski a ete le heros <le la seconclc lnsurrection de Braila (1842) 
explique la confusion faite par presque tous Ies autcurs qui relatent la premiere insurrection 
(1841) et parmi lesquels se trouve aussi Pappasoglu. 

Les pre1niers documents relatifs au mouYement iusurrectionnel de Braila ont ete 
decouverts par N'. l org a , Sludii şi docu1nenle cu prir,ire la istoria Rominilor, Bucarest, 
1906, p. 248-2501 qui publie Ies 3 Iettres du Prince Al. Ghica adressccs au Colonel Odo
bescu qui a vait ete envoye â Braila pour enquetcr sur ces evenen1e11ts. C. C. M a n u a publie 
un autrc acte relatif au m~me mouvement dans: Docun1enle <lin secolele X V 1-X I X-lea 
privitoare la familia 1\-'Ianu, Bucarest, 1907. I o an C. Fi I i t t l a public d'autrcs docu
tnents dans: Documente din epoca regulamentară, paru dans Revista de istorie, al'heologie şi 
filologie, XI, (1). Bucarcst 1910, p. 192-201. C'cst Filitti aussi qui a publie le premie1· 
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vice-consul d' Autrichc, .!"\tanasovici, s,employait â diminuer leur non1bre le 
plus possible et a expulser Ies plus turbulents. En echange son successeur Huber, 
qui etait vice-consul a Galatz en 1841 et son agent Sgardclli, s'etaient con
stituc avec ces refugies balcaniques un veritable parti. 

Ces Serbes et ces Bulgares a\Taient vole cn plein jour, avec l'approbalion 
ue ces deux agents, 127 «chile » (mesure pour Ies cereales) de ble appartcnant 
a un negociant piemontais et l'avaient charge sur un bateau autrichien. Ils 
etaient prets â. repondre au moindre appel du vice-consul Huber ou de son 
agent Sgardelli, et troublaient souvent la tranquillite du port. Une autre 
querelJe survenue entre Serbes, Bulgares et Grecs (a Galatz sculement ii y 

ouvrage paru sur l'lnsurrection de Braila ct base sur des documents: Turburări revolu/ionare 
in Ţara llomineasccl între anii 1840-1843, dans les ... 4n. Ac. Rom. Mem. Secl. Ist. seric II, 
Tom. XXXIV, Bucarest, 1912. Les documents utilises par lui ne comprennent pas unique
ment Ies documents ci-dessus, il se sert surtout des copies des rapports consulaires conservees 
par l'Academic roumnine ainsi que des docu111ents rou1nains des Archivcs .du l\linistere des 
:\ffaires etrangeres de Ilucarest. 1\Jais tous Ies ouvragcs bulgares cites plus haut n'ont 
pas etc utilises par Filitli. 

St. Ron1anski nous a donn6 sur h.~s insurrcctions de Braila tle 1841 un ouvrage plus 
co1nplet et basc sur la niajoritc des docu1nents ct etudes parus jusqu'alors et sur des docu
ments inedits : BpauAcKu ucmopuKU 1841-1843. Cmyauu u iJoKgAteHmu ont?J CmoRH.?J 
PoMaHcKu, J, E7>A2apcK.a fJ'bscmaHu'll!cKa ttema omb 1841 200, în C6. B. A. H. I II, Sophie, 
1914, p. 1-143. 

En 1906 deja N. Iorga lors de la publication des pren1iers documents sur Ies insur
rections de Brăila exprilne l'opinion que des docun1cnts officielles roumains l'elatifs a ces 
insurrecions doivent exister aux Archives de l'Etnt. Le dossier ( .. Arh. Stat. dosar adm. noi. 
98~/1841 - Delă după raportul ocirmuirii dă Brăila pentru alcătuirea unui număr de sîrbi 
in oraş voind a trece ln 'l'urch1 inarn1aţ.i) a ete trouvc par l'academicien St. Romanski qui 
a publie Ies actes Ies plus importants dans son etude cltee plus haut. 11 a copie ensuite 
aux archi ves de Vienne tous les rapports· diplomatiques se rapportant au mouveinent insur
rectionnel de Brana. C'est a dirc: Ies rapports envoyes a 1"1etternich par l'agent diploma
tique autrichien â Bucarest Timoni, ccux de Huber, consul autrichien de Galaţi adresses 
a Ti1noni, Ies rapports de !'agent autrichien de I3răila Sgardelli adresses a l-Iuber, celui 
que le baron Sturmer, internouce autrichien ă. Constantinople a adresse â. l\'Ictternich, Ies 
rapports faits par I-Iubcr â Sturn1er et le rapport adresse a l\iettcrnich par l'ambassadeur 
d' Autrlche a Petersbourg, J.-Icyseuburg. St. Romanski a egalement utilise cn partie les rapports 
que Billecocq, consul gen~ral francais a Ducarcst a adresses a (;uizot et. dont les copi~'> 
se trouvaient a l' Academie roumaine et Ies a publies dans l'ctude dont nous a vons parlc ct 
qui est une bonne relatlon des cvenements de Brăila de 1841. Cette etude de l'academicien 
Romanski parue en 1914, avait ete remise des 1913 a I' Academie bulgare pour publication. 
C'cst pourquoi il n'a pas pu utiliser le volume XVII de la collection Hurmuzaki qui publie 
la m~me correspondance diplomatique francaise, avec en plus d'autres documents quc Ro
manski n'a pas utiliscs. 

Eu 1915 I. C. Fi Ii t t i public son ouvrage intituJe: •Domniile Ron1ine .t;ub Regu
lamentul Organic 183-1-18·18 >), dans lequcl i1 f ait un bref resume des evenements de Braila 
tels qu'il Ies expose deja dans son ouvrage de 1912 (Turburări revolutionare ••. ) mais sans 
se servir de l'ouvrage de St. Romanski ou des autres ouvrages bulgares. 

En 1918 on a publie dans la rcvuc bulgare « CBi>TJIHHa Hn1ocTpaunH »,&, (XX\1I, 
kn. III, rv·-v şi \TI) les souventrs de 'fzani-Ghincev (1832~1894). (J.hincev a habite 
a Odessa avec Rakovski qui lui a raconte les evene1nents de Braila. 

Utilisant aussi Ies inf orn1ations que d'autres contemporains lui a valent donnees, 
Ghincev a cerit ses 111e1noires en 1894, n1emoires qui u'ont ~te publies integralement que 
57 ans apres. Des erreurs et des confusions s'y sont glissees aussi. (Voir l)l ~1 i n e v , . -
EpaHJJCKH$1T1> 6yHT'b npts"h 1841 ro;tHHa, no cnoMeHH Ha UaeH fHHt1eB'b, Sofia, XV. 1941, 
9, p. 557-558. 

1\.1. P o p .e s cu a publie lui aussi des docnments sur le 1ne1ne n1ouvc1nent insurrec
tionnel dans: J)ocurnenle inedite din preajma unirii Principalelor, Buc., 1 !>28, ainsi que 

239 

https://biblioteca-digitala.ro



~n avait environ 6.000) 2 fut aplanie avcc heaucoup de difficulte,s par le 
protecteur de ces derniers, le vice-consul anglais Cunningham 3 • 

Un de ces rapports consulaires parle de ces quelques inilliers de Grecs 
de Galatz et de BraiJa et qui, a cause des revoltes de la Crete suivaicnt avec 
sympathie celles des bulgares et des Serbes. Mais parn1i eux tous c'etaient Ies 
Bulgares qui ctaient Ies plus nombreux et Ies n1ieux organises. 

~rous ces emigres qui sentaient entre eux le lien d'un sort com1nun qui 
Ies avait reunis ici et auquel ils devaicnt d'avoir fui leur patrie asservie par 
Ies Turcs, suivaient avec attention Ies moindres gestes de leurs conationaux 
d'au-delâ du Danube. 

Des la fin du printen1ps de 1841, la police de Galatz, qui a la suite d'un 
arret temporaire de la vie co1nmerciale du port, avait etc amenee â surveiller 
tout particulierement Ies inarins et Ies portefaix sans travail qui se livraient 
au pillage, avait remarque quelques personnes suspectes qu'elle surveillait 
de pres. L'une d'entre clles etait un capitaine ·serbe nom1nc l\iiloia Stanisla
vovici, qui, accornpagne de quelques personnes inconnues, « vetues de costumes 
grecs », rendait de frequentes visites aux negociants de la viile (originaires 
de Braşov), et acbetait des armes et de la poudre en grande quantite ce qui 
prouvait qu,il disposait de sommes importantes 4 • Ce capitaine connu aussi 
----- ----·. ·---
J). Bodin dans les Nouvelles infoI'mations sur Ies 111ouve1nents revolutionnaires roumains el 
• sclavons o de Craiova, Galatz et Braila de 1840-1853 dans « Balca11ia • (V I) Buc. 1943, 
p. 169-200. On peut egalement trouver des inforrnations documentaires dans un autre 
ouvrage du m~rne auteur: Documente privitoare la legăturile economice di-ntre Principatele 
romtne şi regatul Sardiniei, Bucureşti 1941. 

Dans Ies principaux ouvrages de synthese de A. D. Xenopol et de N. Iorga, Ies mou
vements r<:volutionnaires de Braila sont redonnes d'une fa~on extremement confuse et 
sommaire. Pour le premier 1nouvement nous trouvons dans l'ouvrage de synthese de 

·A. D. X e 11 op o I, Istoria Rominilor, XI, ed. III, Buc. (1930) uniquement ces quelques 
lignes: e En 1841, exactement, unc grande agitation comn1ence â rcgner })arnti Ies Serbes 
ct les Bulgares. Cette agitation qui selon Ies run1eurs devait se combiner avec un mouvement 
en Valachie avait pour but de renverser Ghica. Le Prince prend imm~diatement des mesures 
tres energiques pour defendre son tr6ne et fait arr@ter plusieurs personnes soup~nnees de 
complicite dans le complot: Filipescu, l\in1in, Bălcescu, Sotir, le professeur de }Jhilosophie 
Murgu, Cesar Boliac, "\iaillant, implique lui aussi dans l,affaire el qui n,echappe que grAce 
â la protection <lu consul francais qul le fait passer en l\-loldavie. Et on renvoie le lccteur 
aux ouvrages de Regnault, Vaillant et Filitti. La confusion entre le complot roumain de 
1840 et le complot bulgare de 1841 est ici evidente. 

Dans l' li istoire des itats balcaniques a l' epoque moderne, Bucaresl, 1914, p. 288 -290 
et ensuite dans l' llisloire des elats balcaniques jusqu'en 1924, Paris 1925, p. 307-310, Iorga 
confond entrc eux Ies deux premiers mouvements revolutionnaires de Braîla qu"il redonne 
en 2 ~ 3 pagcs d,une fa~o11 tont a fait sommaire. 

En 1935 dans la t Revista Fundaţiilor Regale t, II, p. 1-21, I o r g a pr6sente un 
article sur Ies •Memorii de militar~, ouvrage de Pappasoglu deja clt6 et qui est une 
des principales sources d'infor1nations sur Ies mouvements revolutionnaires. Ce sont ces 
• memoires • de Pappasoglu qui sont Ia cause de la confusion f aitc par I o r g a et qu' ou 
retrouve aussi dans son oeuvre de synthese o lsloria Ro1nlnilor ~ IX, Bucarcst, 1938, ou il 
presen te d'une fa c;on erronce et en 2 pages sculemcnt le preinier mou vement revolutionnaire 
(p. 31 - 33), et cela 1nalgre la mention faite dans une note de l'ouvrage de Filitti et des 
6tudes de Romanski de 1914 ct de 1921. De rexpose pToprement dit, autant que des notes, 
il ressort toutefois clairen1ent que Iorga n'a pas utilise Ies ouvrages du savant bulgare. 

2 "\1oir le rapport de Hub e r dans R om a ns kit our1r. cite, p. 103. 
9 D. B o d i n, Documente, p. 71-74. 
4 Rapports de Huber adresses a Timoni et a Sturmcr, dans Romanski, ouvr. cite, p. 

78-81, 96-98. 
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sous le nom de Vladislav 1,atici, circulait egalement vetu de l'uniforn1e serbe, 
qu'il avait d'ailleurs le droit de porter. Ne en Serbie, il avait fait partie de 
l'armec du pri.nce Miloş et avait obtenu de lui le grade de capitaine 5 . II 
avait ensuite accompagne le prince lorsque celui-ci s'etait etabli en Valachie et 
il ctait reste quclque temps a Bucarest. f\fis en prison pour dettes (1840}, Tatici 
n'avait recouvre sa libe.rte que grâce au negociant Gopievici, qui apres avoir 
payc ses dettes l'avait Iinale1nent amene avec lui ă. Brăila. Au debut de 
.Juillet 1841 ii venait souvent a Galatz avec des actes signes par le prevot russe 
de Brăila. Disposant de grosses sommes d'argent, il avait co1nmence ă. recruter 
des hommes pour un mouvement revolutionnaire en faveur des Bulgares. 
(:'etait d'autant plus facile â realiser, que Ies Grecs qui avaient eux aussi leurs 
revoltes en Asie Mineure et dans Ies Iles de la Mer Egee sy1npathisaient avec 
la cause bulgare. 

En peu de temps "fatici arrive a recruter 70 homn1es 6 • En dehors 
de cela ii faisait aussi de frequentes visites au vice-consul russe de Galatz 
Karneev, chez qui un autre vieux re\1olutionnaire, le major Makrievici 7, avait 
trouve asilc. 

Toutes ces activites l'ayant rendu suspect, Ghica le prefet de la ville 
prit toutes mesures pour prevenir un perii eventuel. Le consul autrichien et 
lui interdircnt aux negociants autrichiens de vendre dorcnavant ă. qui que 
ce soit des armes et de la poudre sans autorisation speciale et en meme te1nps 
ils etablirent un invcntaire de ces marchandises. Tat.ici qui dcvait etre arrete 
pour investigations reussit toutefois a f uir a Brăila en emporta.nt toutes Ies 
armes et toutes Ies mu.nitions qu'il avait pu achcter jusqu'alors 8 • Ghica et 
Ie general Lăţescu chef de la milicc prirent alors toutes Ies mesures nccessaires 
au n1aintien de l'ordre. Les forces de milice qui etaient de 400 hon11nes furent 
portees a 700. Grâce a ces mesures a peine quelques-uns des 70 hommes 
enrOlcs a Galatz purent atteindre Brăila. Parrni eux se trouvaient G11eorghe 
Săndulache et Tănase Ivan tous deux de Galatz ainsi que Costacl1e Dimitriu 
de F,ocşani 9• La plupart des 1ne1nbres de la bande ne reussirent pas a atteindre 
Brăila et d'autrcs bulgares qui arrivaient de l'interieur du pays et qui etaient 
armes furent arretcs 10• Les prcfets de districts furent prevenus d'avoir a veiller 
au maintien de l'ordrc. I~a policc ctait sur Ies traces des agents qui se trou
vaient dans Ies districts de Bacău et de Neamţ afin de se livrer a des 
recrutemcnts clandestins car 011 avait decouvert dans ces regions une ra1nification 
de la conspiration. On suppose qu'en dehors des Bulgares, des Roumains aussi 
se seraient inscrits et qu'ils auraient touche pour ce faire 180 piastres ct re«;u 
des armes. De toutc favon Mihail Sturza avait declare au « Divan » qu'il etait 
pret a partir a Galatz pour se mettre le cas echeant11 a Ia tete des troupes. 
C,est ainsi qu'on s,explique pourquoi Ja revolte n'a pas eclate aussi a Galatz, 
·-···-···---

5 l)'apres Ies -rapporls de Sgardclii, ·r,1tici n 1aul'ait pas cu le grade de capitaine, et 
ii n'au1·ait cte qu'uu simple d.on1estiqlle rcnvoyc par le prlnce hUloş et qui se scrait fait passer 
pour • ancicn officier serbc P.. 'Toir le rapport dans 1~ o m a n s k i, ouur. cite, p. 75. 

6 I-I u r 111 u 7. a k i, J)ncurnenlc, X V II, p. 831. 
7 lbide1n. 
8 F i 1 i l t i, Tur/Jurări revnlufionare, p. 286. 
9 .Arch. ele l'J~tat. Bucarcst, Dos . ..'.\din. 2ti12/1&40 (p. -101, 40:1, :108). 

10 D. B o <1 i n, J)ocunzenle, p. 185-186. 
n H u r 111 li z a k i. 1 >ocurnente, X V I I, p. 821 - 822. 
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quoique, comme on l'a appris plus tard, le mouvement devait commencer par
tout simultanement12. 

Cependant a Braila ce n'eta!t pas Tatici mais le bulgare Vasile 
Ciardakliev 18 qui n'etait autre que le capitaine Vasile Vtlkov, dont ii sera 
question aussi dans Ies revoltes qui suivront plus tard, qui etait considere comme 
le veritable chef. 

Originaire de Kotel, Vasile Ciardakliev avait pris part a la guerre russo
turque de 1828-1829; ii s'etait replie â Brăila1' avec Ies troupes russes et 
avait re~u la nationalite roumaine apres avoir ete citoyen russe pendant quel
que temps. En 1836 il avait obtenu de nouveau la nationalite russe. Depuis 
la guerre il portait le nom de capitaine Vîlkov mais ii ne faut pas le confondre 
en tous cas avec le comte Vasoievici « comme le croyait le general von Hauer t 16• 

On suppose que c'etait lui qui faisait la liaison avec Ies bulgares qui se trou
vaient ă l'interieur du pays et qu'il disposait de « ressources vraiment effra
yantes en argent , en armes, en poudre et en insurges •. 

II etait bien connu â Braila ou il avait travaille chez le commerc;ant Hagi 
yonitza Procopiou. Ce n'est qu'au dernier moment que Tatici avait pris le 
commandement â sa place pour hâter le mouvement qui aurait du commencer 
en Aout16 • 

En compagnie de 'fatici, Vîlkov commence d'abord en secret et ensuite 
au grand jour â recruter des volontaires. Le 11 Juillet, au moment ou Ies 
dirigeants de Brăila se rendirent compte de la situation, Ies inscriptions 
continuaient au vu et au su de tout le monde. Immediatement I. St. Rusescu 
qui rempla<;ait le prefe.t Slatineanu init le « departement de l'interieur » au 
courant, et prit dtun commun accord avec Ies autres autorites, Ies premieres 
mesures. Par malheur le nombre des soldats de la garnison etait des plus red_uits 
et ne depassait pas 30 hon1mes. Peu de temps avant, a cause des revoltes de 
l'Empire turc {Niş 1841) les soldats de la garnison de Braila avaie~t ete 
repartis dans tous Ies ports danubiens de la Valachie pour surveiller la 
frontiere du câte turc et leur nombre etait surtout plus eleve â Zimnicea qui 
comptait_ beaucoup de bulgares habitant Alexandria et Mavrodin qui en 
etait voisin. Le commandant R. Golescu et le lieutenant Pappasoglu se trou
vaient la - bas avec une partie des soldats 17. C'est pourquoi on decida de ne 
pas attaque.r Ies volontaires mais de proceder avec « douceur ». 

C'etait aussi ravis des citadins et Ies consuls etrangers 18 eux-memes 
cro:yaient que c'ctait mieux ainsi. Le pont de Vădeni fut interdit a la circu
lation afin de couper Ies communications entrc Ies rebelles et Galatz. 

Le ineme jour, vers le soir, Ies rebelles affichaient dans un des grands cafes 
consideri~ comme le casino de la ville, une proclamation adressee aux dirigeants 

12 Rapport de H u b e r dans Romanski, ouvr. cite, p. 102. 
13 A. Sa vi c h, 1l1emoriile căpitanului Vasile Vîlkov, Braila, 1872, p. 3. 
14 A. S a vi c h, ouvr. cite, p. 51 et suivantes. 
16 Rom an s k i, Aecmpuuc1eu âoKyMeHmu no Huuucomo 67J112apc1eo B?JscmaHue om'ă 

1841 eoâuHa, 1841, dans C 6. B.A. H. Sophie, 1912, p. 169-172. 
1' Les emissaires etrangers avaient cherche jusqu'alors a faire la Uaison cntre Ies Bul

gares de l\·foldavic et ceux de \ 7alachie. Voir le rapport de Timoni dans l{ o 1n a ns k I, ouz1r. 
cilt~, doc. 11, cf. Fi Ii t t i, Turburări revolu/ionarc, p. 234-235). 
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17 Fi Ii t t i, Turburări revoluţionare, p. 287, Pap pas o g 1 u, ouvr. cite, p. 148. 
18 R o 1n an s k I, BpauJtcJCu HcmopuuKu, doc. 39, p. 118, ct doc. 4.2, p. 120. 

https://biblioteca-digitala.ro



de Braila. Ecrite en roumain, cette proclamation declarait que le nombre des 
volontaires etait de 1.200 hommes et que ceux-ci ctaient rassembles afin de 
passer, (( pour leurs propres hesoins » en Turquie. Elle· declarait plus loin 
que, s'ils n'etaient pas inquietes Jes rebeUes ne feraient de mal a personne. 
Dans le cas contraire ils auraient recours a la violence car «ii leur etait egal 
de vivre ou de mourir » 19. 

En uniforme et accompagne d'une trentaine de bulgares armes, Tatici par
courut alors la viile et s'enferma ensuite avec ses volontaires dans une maison 
particuliere. 

L'apparition de cette bande armee provoqua d.ans la ville une profonde 
i1npression ct les turcs ainsi que Ies gra-nds commerc;ants qui s'y trouvaient 
commencerent ă se sentir inquiets surtout quand ils apprirent que Ies autorites 
n'etaient pas encore en mesure d'intervenir. 

D'un autre cote Tatici avait annonce qu'il attendait aussi d'autres renforts. 
Six cents hommes devaient venir de Galatz, 300 autres de Bîrlad et on attendait 
des volontaires de Focşani et d'ailleurs 20• A 11 heures du soir, Rusescu faisait 
connaître au Ministere toutes Ies mesures qu'il avait prises et lui envoyait une 
copie de la proclamat.ion des insurges 21. La n1aison dans laquelle 1"atici s'etait 
refugie avec ses camarades fut cernee, mais malgre cela on ne permit pas aux 
autorites qui voulaicnt s'entretenir avcc Tatici, d'y penetrer et elles non plus 
ne trouverent pas opportun d'avoir recours a la f orce. La maison resta bloquee 
toute la nuit par Ies 30 soldats. Les consuls etrangers demanderent aux auto
rites de prendre immediatement des inesures 1>our retablir l'ordre, mais 
celles-ci re.pondirent que cela leur etait impossible pour le moment. Le 
lendemain, samedi 12 Juillet au 1natin, le consul autrichien et le vice-consul 
grec intervinrent d'ailleurs â nouveau pour calmer les revoltes mais cctte 
intervention n'eut pas d'effet non plus. 

Les rapports envoyes par Rusescu â Bucarest etaient jusqu'a present les 
seuls documents roumains connus revclant l'attitude des autorites de Braila 
et Ies mesures prises par elles pour caln1er l'emeute. 

A la suite des recherches faites aux Archives de l'Etat a Braila, j'ai 
trouve la correspondance echangee entre Ies dirigeants et Ies autres autorites 
locales ainsi que celle adressee au commissaire de Turquie - Sali-Aga - et 
aux agents des puissances etrangeres. 

Cette correspondancc rcnferme des indications supplementaires qui comple
tent Ies rapports de Rusescu et font la lumierc sur toutes Ies mesures prises 
jusqu'au 13 Juillet au soir, moment ou Ies bagarres du port ont cu lieu. Le manque 
de place ne nous a pas permis, dans cette etude de Ies reproduirc autrcment que 
dans leurs grandes lignes. Ce que nous devans absolument n1entionner c'est 
que, a Ia suite des discussions qui o nt eu lien entre le ca pi taine rf atici et Ies 
autorites de Braila ,celles-ci ont accepte de delivrer des passeports a deux 
ou 3 personnes a la fois, mais non pas en n1eme temps a tout le monde, ce qui 
aurait signifie un acte d'hostilitc envers la Porte. D'un autre cote.~ ii est evident 
----------

19 Voir le manifeste des volontaires dans le c Buletinul oficial al Ţării Romtneşti •, 
no. 42, du 23 Juillet 1841. 

20 Leur nombre devait atteindre 2000 ho1nmes. \ioir le rapport de Sgardelli dans 
Rom an s k i, ouvr. cite, p. 76-77. Voir aussi Jc rapport de Huber â la p. 100. 

21 Ibidem, p. 119-120. 
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que Rusescu avait donne l'ordre de bloquer la inaison da11s laquellc se trou
vaient Ies volontaires en prcvo);ant mcn1e l'en1ploi de la force n1ais sans pre
ciser le jour et l'hcurc de l'attaque. 

En fait, Rusescu aurait voulu que ce soit le capitaine Mann qui attaque, 
sans toutefois lui donncr l'ordre precis de le faire pour etre â l'abri des 
responsahilites en cas d'cchcc. Puisque inalg-re Ies demandes repetees du 
capitaine Manu, cet ordrc ecrit ne lui fut pas donne, l'attaque de la n1aison 
n'eut pas lieu non plus, ce qui provoqua dans la ville une panique grandissante. 

La nouvelle de l'emeute etait 1>arvenue a Galatz d'ou des agents consulaircs 
co1nmencercnt ă. arriv·er pour observer Ies evcnements. Le vice-consul russe 
Karneev qui connaissait Taliei, celui-ci lui ayant rendt1 visite â Galatz fut 
celui qui put entrer dans la maison dans laquelle Ies e1neutiers etaient bloque.s. 
A la suite d,une entret.ien reste secret, Karnecv fut d'avis de lever le siege 
et de laisser tranquille1nent passer Ies insurges en 1"urquie22• En l'absence d'un 
ordre ecrit des dirigeants, presse par Ies consuls etrangcrs, influence par le vice
consul Karneev et prie par Ies commer<;ants de la villc qui craignaient le pillage 
et l'inccndie, le capitaine Mann n'ayant a''CC lui quc 30 soldats qui n'avaient 
plus ete relevcs de leur poste depnis 24 heures, s'entendit « de vive voix » 
avec Rusescu et leva le siege dans l'apres-midi du 12 Juillet. 

A partir de ce moment et jusqu,au lendemain· soir (13 Juillet), moment oi1 
Ies bagarrcs du port curent lieu, Tatiei aurait pu en fait s'emparer de la viile. 

Le 12 Juillet au soir, cent autres volontaires se reunirent a la grande auberge 
de Petru Boiangiul et Taticî y vint. aussi avec sa bande. 

Beaucoup de n1onde s'etait rassen1blc devant l'aubcrge et l'enthousias1ne 
ne faisait que croître continuellement parmi les Bulgares ele la ''ille. Le fait 
que Ies autorites n'întcrvcnaient pas, qu,elles traitaient avec Ies insurges en 
Ies laissant circuler librement dans la ville pour achctcr des ar1nes et surtont 
la protection que Karneev leur a'1ait accordee, decida beaucoup <le jeunes 
Bulgares a passer du cote de Tatici. I~es plus pauvres d,entre eux recevaient 
immediatement de l'argent (2 4 ducats) et des arn1es. Quant au capitainc· 
Vîlkov il ne se n1ontrait nu1Je part. On attendait aussi Ies volontaires qui 
devaient arri,rer des a utres villes co1nme Bucarest, Ploieşti, Buzău et autres 
Le nombrc des volontaires attendus s'clevait d'apres Huber 23 a 2000 homn1es 
qui disposaient d'imJ>ortants moyens financiers deposcs ă Ploieşti. 

C'etaient surtout Ies Bulgares qui s'inscrivaient dans Ies rangs des volon
taires. 11 parait d'ailleurs que Tatici ne ·voulait accepter que. des Bulgares, 
des Grecs ou des Serbes. Ccpcndant quelques Rou1nains s'inscrivaient aussi. 
Parmi cux se trou\rait : Ionitza Mane.a de Bucarest qui etait « en1ploye aux 
ccritures au Tribunal de con1n1erce de Brăila ». Le petit no1nbrc des Roun1ains 
inscrits n'est pas dft au fait que 1'atici n'acccptait que des Bulgares, des 
Serbcs et des Grccs, lnais aux mcsurcs prises par Ies autoriti~s. Sur les places 
de la \1ille, de grandes affichcs informaient le public que certains de ceux qui 
s'etaient rallics aux ignoblcs agitateurs voulaicnt acl1eter des arn1cs et on )" 
precisait encore que tous ceux qui se trouveraicnt avoir donnt~, prete ou vendu 
··- -------·-··- -

3:! \!oir le rapport. c\u consul lJottaro Costa. d::\us l>. B o '1i11, .\-rouo,~llP..'> l11forma
tions, p. 184. 

2a \ 7oir le rapport cite de Hubcr (p. 100). 
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des armes, aux volontaires, seraient conda1nnes 24 • Parn1i Ies Lipo·vans non 
plus on n'avait par recrute d'hommes ainsi que le craignait Rusescu. Mais les 
inscriptions de volontaires continuaient sans que les autorites intervienent 
pour les arreter. Les volontaires visitaient Ies commer~ants de la ·ville chez 
Iesqucls ils etaient bien accueillis parce qu'ils ne leur prenaient pas l'argent 
de force et parce qu'ils payaicnt tout ce qu'ils achetaient. Le quartier general 
des volontaires etabli a l 'aubcrge de Boiangiu ~~tait d'ailleurs frequente par 
nombre de leurs co1npatriotes qui leur apportaient des ar111es ct de l'argent; 
on a appris plus tard que les balles des volontaires avairnt. l'll; fabriquees dans 
la ca·ve de Panaiot Ivanov, Bulgare de Braila. 

M.algre le calme qui avait regne dans la nuit du 12 au 13 Juillct Tatici 
ayant organise des patrouilles pour le maintien de J'ordre, patrouilles qu,il 
contr6lait lui-1ne1ne, la paniquc etait grande dans la ville car personne ne 
pou,1ait savoir de quclle fa«;on Ies evenen1ents allaient se derouler. Les turcs 
Ies plus fortunes ainsi que Ies com1ner~ants elrangers avaient em1nene leurs 
familles et leur avoir au Consultat autrichien. 

Dimancl1e n1atin, ·ratici qui avait engage le bateau du grec Balduridi de 
Salonique eut encore une conversation avec Karnee\1

• Dans l'apres-n1idi, du 
meme jour îl eut unc conversation secrete avec un cn·voye special venu de 
Galatz qui repartit par le bateau avec lequel il etait venu. 011 disait qu'un 
nommc Kalin1era, citoyen russe, que personne ne connaissait devait recevoir le 
commandement supre1ne. Une autre rumeur courait aussi selon laquelle Jes 
volontaires d.evaient capturer dans le port un vaisseau turc qui avait huit canons 
a bord. Tatici non plus n'a,1aît pas pris de decision sur l'action immediate a 
entreprendre. Le samcdi suivant Ies dirigeants de Brăila savaient que le~ 
volontaires avaient renonce ă passer en Turquic et qu'ils etaient decides «a 
partir pour les « Principautes ». Le lendemain di1nanche ou sut d'une fa~on plus 
precise qu'ils ne traverseraient pas le Danube mais on ne 1>ouvait preciser la 
direction qu'ils avaient l'intention de prendre. 

Le consul autrichien de Galatz, Huber, avait appris que le plan des insurges 
etait de partir par Galatz ă Reni ou ils devaient recevoir des renforts et de 
debarquer ensuite a Isaccea ou ils esperaient soulever la population grecque 
et bulgare de la petite ville 26 • 11 parait qu 'un con11nandant russe se serait 
trouve a Galatz au iuon1ent ou les volontaires s'enr~laient et qu'il serait 
parti a Reni quand il a vu que Ies autorites avaient dejoue le plan des 
comploteurs 26• II y avait une aut.re probabilite aussi et c'etait celle du depart 
des volontaires par Ploieşti vers Turnu Măgurele. Toutcfois ricn n'etait sur, 
Ies dirigeants de Brai:la disaient en parlant des volontaires: qu' «a cause de 
leur indecision on ne pouvait comprendre autre chose qu'un affligeant egare
ment, cause de desordre ». 

:H. Archives de l' Etat, Braîla Pr~fecturc, J)ossic1· 2-ll>/ I 8-11. p. :!f). 
iş Ibidem~ p. 104. 
~6 Hurn1uzaki, Documente, XVII, p. 321. 
(Le 13 Juliet au mo1nent ou les volontaires se preparaient â 1>artir, Ies autorites d~ 

Braîla prcvenaien t la prefccture de Galatz qu'il y avait une possibj lit~ pour que ceux-ci 
se dirigenl vers Je port n1oldave. Le ineme jour, la prefecture r{~pondait, n1ontrant qu"clle 
avait pris scs dispositions et cllc offrait meme unc aidc armec. „\rch. de l'Etat, Braila, 
Dos. 2'1Ci/1841. f. 20, ~8, 81. 
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Le bruit courait aussi · qu'en l'ahsence de forces suffisa11tes, Ies autorites 
de Braila auraient fait appel aux turcs d'au-dela du Danube et que ceux-ci, 
vetus d'uniformes roumains etaient sur le point de traverser le Danube pour 
.attaquer Ies volontaires. 

Pour Ies dirigcants de Braila, la situation etait claire; iI fallait empecher 
·la bande de volontaires de traverser le Danube sans l'autorisation du gouver
nement. Dans ce but, le colonel Engel, avait envo~ye en bâte des courriers pour 
ramener dans la garnison Ies troupes dispersees. Jusqu'â. leur venue, on fit 
appel aux soldats et aux paysans des villages voisins 27, qui arriverent immedia
tement a Braila. Dans le port, le capitaine l\fanu devait a tout prix empecher 
le depart de la bande. Puisque Tatici n,ctait pas decide sur la direction qu'il 
allait prendre, Ies autorites de Braila previnrent les autorites des autres 
districts d'avoir a prendre toutes 1ne.sures necessaires pour le cas ou ces 
volontaires passeraient par leurs regions 28 . De son cote, Sali-~~ga, commissaire 
turc â Braila avait prevenu le pacha de Silistra qui avait pris des mesures. II 
ressort des inforn1ations que nous possedons, que Ies Turcs avaient reussi â 
faire tous Ies preparatifs a temps et au cas ou les Bulgares auraient reussi a 
traverser le Danube ils se seraient trouves devant des forces armees regulieres. 

Les inforrnations que nous possedons sur les resultats des tratatives qui 
ont eu lieu avant Ies bagarres qui eclaterent ensuite dans le port, sont contra
dictoires. Pendant toute la journee du 13 Juillet, des pourparlers curent lien 
entre Ies autorites et les volontaires et jusque dans l'apres-midi de ce jour Ies 
-autorites etaient encore decidces a Ies arreter par la force. C'est ce qui a ete 
rapporte aussi au departe1nent de l'interieur le 13 Juillet 29 et certains rapports 
·consulajres 30 disent la meme chose. Mais le soir quand les volontaires se rassem
blerent pour descendre dans le port, leur nombre etant monte â 284 hommes 
armes et lorsqu'une foule de 2000 personnes se mit ă. Ies acclamer, Ies autorites 
eurent l'air d'hesiter. Le rapport de Sgardclli, dont on a montre plus haut Ies 
relations avec Ies volontaires et en particulier avec Ies Serbes et les Bulgares 
de Braila, affirme qu'â la demande de Tatici, Ies autorites lui auraient permis 
de partir ce qui est difficile a croire. Pappasoglu montre clairement que le 
policier de la ville etait alle a l'auberge oit Ies volontaires se trouvaient rassem
bles, pour leur communiquer de ne pas descendre dans le port, jusqu'au 
moment ou viendrait de Bucarest l'autorisation de leur delivrer des passeports 
en regle. Autrement, ils se rendraient · coupables de violation de la loi et ils 
seraient dans ce cas attaques par le garnison de la ville 31• Mais on peut croire 
Ies affirmations de Huber qui montre que, a la demande du meme Tatici, 

21 Ibidem, f. 57. 
2 9 On avait pris des mesures dans Ies districts de R. Sărat, Prahova, Mehedinţi etc. 

Le 15 Juillet on avait garde a la quarantaine de Călăraşi, 14 bulgares de la r~gion de Lozen
grad, vcnus dans le pays avec des passeports turcs, pour fairc du commerce. Commc ils 
etaient a cheval et qu'ils avaient des armes, on Ies avait retenus pour enqu~tc. A Turnu 
Severin aussi, 2 bulgares de Galatz qui ·voulaient passer en Serbîe et qui avaient des actes 
c grattes et cffaces • furcnt rctenus. Des arrestations ont ete lait.es a Ploeştî. "\'oir Fi 1 i t t l, 
ouvr. cite, 230~31 et Hurmuz a k i:o /)oe. XVII, p. 820-Bit. 

~ 9 Voir le rapport de Rusescu dans Ro 111 an s k i ((l)oc. no. "13) p. 121. 
30 Francesco Bot ta, dans B o d î n, N ouvellcs inf ormationst p. 185. 
a1 Voir Ie rapport dans Rom an s k i, ouvr. cite, p. 77-78, et Pap pas o g 1 u, 

ouvr. cite, p. 154. 
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l'officier roun1ain de garde ă. la quarantaine, lui aurait promis de· lui en ouvrir 
Ies portes 32, pour des raisons que nous verrons plus bas. 

D'autre part, Ies negociants de la ville qui craignaient le pillage, faisaient 
fortement pression sur Ies autorites, insistant pour que celles-ci laissent partir 
Ies volontaires pour en etrc debarrasses. 11 paraitraît que c'est alors que Ies 
autorites leur auraient promis de Ies laisser descendre dans le port pour Ies 
isoler de la ville 33• Le rapport des dirîgeants de Braila, envoye in1mcdiatement 
apres le choc (le 14 Juillet) n1ontre que les volontaires etaient descendus dans 
le port et qu'en essayant de passer en Turquie ils auraient tire sur Ies soldats 
ct sur les territoriaux qui auraient riposte aussi et que la lutte aurait dure 
trois ou quatre heures 3'. 

De tout ce qui est relate ci-dessus, il ressort clairement que Ies autorites 
ont refuse de donner lcur consentement au depart des volontaires. Or, si au 
premier moment Ies autorites n'ont pas eu Ies possibilites materielles d'inter
venir· contre Ies insurges, maintenant que des territoriaux arrnes et des 
paysans des villages voisins - Nazîru, Cazacu, Vărsătura Cotului; Chişcani et 
Vădeni - etaient arrives dans la viile, la situation avait change. 11 ressort de 
toutes les sources connues quc toutes Ies inter,:-entions· des autorites· sont restees 
vaines et que Ies insurge.s soutenaient fermement qu'ils ne devaient ··rien a 
personne et qu'il n'etait au pouvoir de personne de Ies e111pecher de quitter la 
viile pour aller venger leurs freres bulgares tucs. 

D'un autre cote, selon un rapport consulaire 30, presque la moitie (113) 
des 284 volontaires ne voulurent plus traverscr le Danube parce qu'ils dou ... 
taient de la bonue foi des autorites qui n'avaient accorde l'autorisation «de 
depart que sous la menace». Cette renonciation d'une grande partie des 
volontaires, montre plus clairement que n'importe quoi, la situation telle 
qu'elle ctait le 13 Juillet au soir. Le desir des autorites, des consuls etran
gers et des commcr(fants etait d'eviter a tout prix une lutte dans la ville. 
Ne voulant pas les laisser partir sans le consentement du departement de 
l'interieur, Ies autorites ont prefere bloquer Ies volontaires dans la quaran.
t_aine et les isoler des citadins qui sympathisaient avec eux. 

II est probable aussi que ce sont Ies autorites qui ont deteriore le bateau 
dans lequel Ies volontaires devaient s'embarquer, justement pour Ies empecher 
de partir. Isolcs dans la quarantaine, Ies volontaires auraient ete o·bliges de se 
rendre, ou bien d'attendre la reponse de Bucarest ou bien encore de s'engager 
dans une lutte dans laquelle Ies forces de l'autorite auraient eu des le debut une 
position tout a fait avantageuse. 

Le capitaine du port, la direction de la quarantaine et le commandant 
de la garnison de Braila envoyerent a tous Ies capitaines d.e vaisseaux etrangers 
qui se trouvaient dans le port, une note ecrite en Ies priant d'eloigner leurs 
vaisseaux du bord pour leur cpargner des <cavaries& et Ies soustraire aux dangers 
que pouvaient leur f aire courir la ruee des agitate urs, mais ces interventions 
n'eurent pas de resultat car tous Ies vaisseaux resteerent sur place ce qui 

32 Ibidem, (doc. 24), p. 99-103. 
33 Le rapport de Botta deja cite dans la note 32. 
84 Voir le rapport dans Ro man s k i, ouvr. cite (doc. no. 46), p. 123. 
85 Voir le rapport de Botta dans Bod i n, ouor. cit,, p. 185. 
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a valu â certains d'entre eux quclques petits don1mages et a d'autres la perte 
de quelques marins atteints par Ies balles echangees entre Jes autorites et 
Ies volontaires as. 

Le dimanche 13 Juillet vers 6 heures du soir, Ies 284 volontaires se rassen1-
blerent pour le de11art. 1"'atici prononca une courtc allocution faisant appel ă 
ses J1ommes et leur de1nandant de se plier â la discipline la plus severe aussi 
bien a Braila que plus loin a l'etranger, et de ne se servir de leurs armes que dans 
Ies cas Ies plus extremes. Vers le soir, la bande des ·volontaires se mit en 
n1arche vers le port en traversant Ia ville. A leur suite venaient plus de 2000 
personnes, hom1nes, fe1nmes et enfants qui Ies accompagnaient vers la rive 
du Danube en Ies accla1nant. Derriere eux venaicnt Ies 2000 ho1nmes armcs„ 
la milice et Ies territoria ux 31 _ 

Lorsque la bande des volontaires arriva dans le port pour s'e1nbarqucr dans 
le grand caic qui Ies attendait sur la rivc, Ies autorites firent une nouvelle 
demarche aupres des \Tolontaires pour Ies prier de remettre leur depart. Les 
insurges refuserent ajoutant que, au cas 0\1 l'armee ferait usagc de ses arn1cs, 
ils repondraient eux aussi de la meme maniere. Lorsque Ies premiers homme~ 
commencerent a s'embarquer, ils s'aper~urent que quelqu'un a\Tait deteriore 
la caic. Dans le meme mo1nent, comme le relate Pappasoglu, on entendit la 
pre1niere sommation et 10 minutes apres, la seconde sommation du capitaine 
Manu. Les armes furent chargees il y eut une troisieme sommation et apres 
un bref commandement l'arn1ce se mit â tirer. De nombreux occupants du 
caic furent blesses, d'autres sauterent dans le Danube essayant d'atteindre 
la rive ă. la nage. D'autres encore, avec ceux qui etaient sur la ri,re, repondirent 
a la salve des soldats en faisant usagc de leurs armes, et blesserent un sous
officier. Une deuxieme salve suivit et Ies volontaires commencere11t â. fuir sur le 
rive dans toutes Ies directions, cherchant un abri pour pouvoir commencer 
la lutte38• Tatici, avec une trentaine d'homn1es luttait avec obstination. Vers 
le milieu de la nuit, la lutte prit fin et Ies pourparlers auxquels participerent 
quelques negociants bulgares de Bralla commence.rent. Quelques-uns d'entre 
Ies volontaires reussirent â se glisser dans la viile ou dans les \7illages voisins. 
\'ers le matin Tatici, avec 29 volontaires, se rendit aprcs avoir obtenu la 
promesse de l'intervention des autorites aupres de la « Haute autorite du 
Prince pour l'obtention de son pardon ». 

La lutte s'etait terminee par la mort d'un sous-officier et 5 soldats etaient 
blesscs. Parmi les volontaires on co1nptait 5 morts et 9 blesses. Le nombr(: 
total des volontaires captures se montait a 65 hommes, qui furent immedia
tement remis aux autorites. On conduisit Ies blesses a l'hopital militaire et Ies 
autres furent arretes et enfer1nes dans la prison de la ville ou â la police 39 • C'est 
probablement sous l'influe.nce du Colonel Odobescu 40, quî etait arrive a Braila 
peu de te1nps apres l'arrestation des volontaires, que Ies autorites demanderent 
a la police de ne pas enfermer le capitaint~ Tatici et ceux qu'il dcsignerait lui-

36 Voir l'adresse de 1. I\·fanu dans le tlo~sier des ... A\rc.h. <le l'EtHt 989/1.841 folio 67-6~ 
dans Romanski, p. 137. 
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men1e aver Ies au lres volontaircs et de lcs trailer « en fonclion dt' leur educa
tion, afin qu'ils soient satisfaits des soins pleins de clcn1ence rcc;us au nom de 
la Haute autorite du Prince &41• A Galatz on repecha le lenden1ain 27 cadavres 
de volontaires qui s'elaicnt noyes ' 2• J .... es Bulgares de fralat1 ouvrirent une liste 
de souscriptions pour les enterrer ~rvec pompe. La foule suivit en grand no1nbre 
le cortege funebre et, ce qui est plus surprenanl, note le consul de f"rance Billecocq, 
c'est que les agents consulaires de I' Anglcterre et de la Russie, accompagnes 
de tous leurs fonctionnaires ont suivi eux aussi cc cortcge 4:ţ. L'agent consu
laire anglais (:unningha1n et son collegue Gardner se presenterent meme 
chez le Prince. l\fihail Sturza pour le prier d'ad11H·tt.re que Ies insurges qui 
s'elaient r(~fugics sur Ies bateaux etrangers soic11t autoriscs a debarquer a 
la quarantaine de Galatz. ~{ihail Sturza ne fit pas droit â cette den1ande 44 • 

Les plus veinards furcnt ceux qui trouverent asile sur Ies batcaux ctrangcrs 
du port. Au mon1ent ou Ies soldats avaient con1mencc a tirer et que certains 
des volontaires saulerent dans le Danube, quelqucs batPaux etrangers avaient 
inis â l'eau des barques qui per111irent ă 40-70 hon1n1es de se sauver. La 
direction dr la quarantainc rapporte le 14 Juillet que « une vingtaine d'insurges 
environ se seraient trouves sur 2 vases grecs „ 45. En consl~quencc, Ies autorites 
s'adresserent le n1e111e jour au ''ice-consulat grec de la ville, en lui d~mandant 
de leur livrcr Ies :-JO ho1111nes el surtout Vasile Vîlkov 46. Unc note sin1ilaire 
fut remise an consulat anglais dans laquelle il etait dit que 40 environ des 
comploteurs devaient avoir trouv(· refuge sur des batcaux battant pavilion 
anglais et que parmi ~ux se trouverait aussi Vasile Vîlkov'7• II est a peu pres 
certain que \ 7îlkov s'est refugie sur un bateau anglais, ou 011 le considerait 
non pas co111n1e le chef de la bande, mais comme son caissier. En effet, comme 
on l'a appris plus tard, Vîlkov avait re~u 40.000 lei des negociants de Braila 
pour engager des volontaires 4~. Le Ministere des Affaires etrangercs (Postelnicia) 
adressa lui aussi une note speciale au consulat anglais de Bucarest pour demander 
l'extradition de celui-ci sans pouvoir toutefois l'obtenir 49 , ce. qui permit au capi
taine Vîll{ov d'arrivcr a Galatz 50 • Vingl volontaires trouverent asile sur un 
vapeur russe, qui Ies debarqua a Reni, et apres etre passes par la quarantaine 
du port ils restcrent en Bcssarabie 51• Lorsquc renqucte co1nn1cn~a ct que Jes 
autorites den1anderent a deux reprises l'extradition des volontaircs, Ies capitaines 
des vaisseaux refuserent de les livrer. Ni Ies vice-consuls de Braîla ne fircnt 
rien. Bien plus, Ies capitaines des vaisseaux~ appu:yes par l~s vice-con~uls 
---- ... - .. ----· 

41 Ibi<len1, 1. 61, 78. 
~2 l' a p p a s o g I u, ouvr. cite, p. 155. 
43 H u r m u za k i, JJuc. voi. X'V li, p. 819 a 820. 
'' Ibidem, p. 821. 
46 Arch. de l'Etut, Uraila, dosslrr cite, I. 5~) . 
.se Ibidem, f. 54. 
47 Ibide1n, f. fi:l . 
.Js Voir Ja sentencc donnce pour Ie rnouve1ncnt de 184:3 Arch. etc l'r:tat.. Huc. l\'Jinistere 

de In Justire, 18·i3, l'>os. 2420, f. 03 ă. 86. 
49 F i I i t t I, ouvr. cite, p. 231, 287, 288. 
'° .Arch. de l'l~tut, Ducarest, f>os. no. 989/1841, f. 19, dans H o 1u a ns 1< i, ouvr. cite, 

J>. 125. 
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respectifs demanderent avec des « expressions inconvenantes » des indemni
sations pour Ies dommages subis au cours de la lutte. 

La nouvelle du mouvement revolutioninares de Braila n'arriva â Bucarest 
que bien plus tard. Le Prince rcgnant Al. Ghica, qui passait I'ete a Breaza, 
fut mis au courant et il se bâta d'envoyer a Braila son aide de camp, le 
Colonel Odobescu. Les instructîons remises a celui-ci specifiaient clairement 
que Ies volontaires devaient etre desarmes et qu'en cas de resistance de leur 
par ii fallait faire usage des armes comme c'etait legal. Le colonel Odobescu 
partit immediatement pour Bucarest â la tete d'un escadron de cavalerie s2. 

Alexandre Ghica, qui craignait que la revolte n'ait des ramifications 
dans d'autres villes aussi, ordonna au Ministere de l'Interieur de prendre toutes 
Ies mesures necessaires pour prevenir un mouvement sembable. Le Ministere de 
la guerre devait prendre lui aussi des mesures pour renforcer Ies forces de 
police. Mais comrr1e, malgre Ies etlorts des estaf ettes 53 Ies nouvelles ne parve 
naient a Ghica qu'avec un certain retard, le Prince se mit cn route vers Braila. 
En cours de route, ... t\.l. Ghica s,arreta â Ploieşti et a Buzău, villes qui comp
taient des colonies bulgares plus importantes. 11 convoqua Ies chefs des familles 
les plusen vue et leur montra combien Ies incidents de Bralla etaient regret
tables. 1"outefois, le prince souligna qu'il n'etait pas dans ses intentions de 
confondre la population bulgare laborieusc et tranquille avec celle qui, au 
lieu de montrcr de la reconnaissance et de remercier Ies autorites du pays pour 
l'hospitalite qu'elles leur avaient accordee, se livraient a des actions sen1blables. 
Le Prince Jeur declara ensuite qu,il Ies tiendrait pour responsables de n'importe 
quel mouven1ent revolutionnaire qui pourrait eventuellement se produire dans 
les villes en question et qui auraient des attaches avec ceux de Braila. A 
Buzău, Al Ghica fut l1eberge par l'eveque Kesarie, sur Ies conseils duquel 
il renon<;a a se rendre â Brăila. D'ailleurs, le courrier venant de Bralla et qui 
lui apportait la nouvelle de la fin de l'en1eute, le rattrapa peu apres. Tranquillise, 
le Prince fit dire au colonel Odobescu de trans1nettre ses remerciements au 
2~me regin1ent de Braîla, a son commandant le colonel Engel, au capitaine 
N. Manu, qui etait en realite celui qui avait mis fin a la petite insurrection, 
aux officiers et aux soldats. Tous ceux qui avaient pris part au combat, rec;urent 
leur avancement sur proposition du general en chef; ou leur paya trois ou 
six mois de salaire, comme ii ressort de l'ordre du jour du 20 Juillet 1841 5'. 

Et le Prince ordonna en meme temps de donner aux Bulgares blesses tous 
Ies soins necessaires. 

Dans une proclamation, Al. Ghica informa Ies Bulgares et Ies Serbes du 
pays que Ies insurges avaient declare avoir des attaches avec eux et Ies mit 
en garde contre « de parcils dupeurs ». 

Le Prince s'adressa aussi aux brailois, en Ies sermo11nant pour l'attitude 
de certains d'entre eux au cours des incidents. 

Le colonel Odobescu aussi bien que Ies soldats du 2mne regi1nent de 
Bralla, rappeles en bâte de Zin1nicea, arriverent trop tard, c'est-a-dire apres le 
retablissement l,ordre. Lorsque le lendemain matin Iundi 14 Juillet, le comman-
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dant Radu Golescu fit son entree dans la viile, la population qui etait encore 
terrifice, car Ies familles de ceux qui avaient cte tues avaient mena<(e de mettre 
Ie feu a la viile 05 fit aux soldats une reception des plus chaleureuses. Dans 
Ia nuit de lundi a mardi, le colonel Odobescu arriva lui aussi ă. Braila pour 
co1nmencer son enquete, qu'il continua ensuite avec Iancu Mano, directeur 
du «Ministere de l' Interieur » et qui etait arrive â. Bralla dans ce but. 

Toutefois, les esprits ne se calmerent pas de sitl>t. Le jeudi 16/28 Juillet, 
Ies bulgares de Braila se rassemblerent devant la maison ou etait heberge 
le vice-consul russe de Galatz, Karneev ct le prierent d'intervenir en faveur 
de la liberation des detenus. A la prierc du colonel Odobescu, Karneev, informa 
le8 Bulgares que cette liberation ne pou,1ait etrc demandee aux autorites que 
contre le depOt de certaines garanties. 

L'cnquetc eut lieu d'apres Ies ordres du Prince. Alexandre Ghica voulail 
savoir en primer lieu, ou se trouvait le centre de ces organisations revolution
naires, leurs ramification dans le pays, en Bulgarie ct en Serbie et le nom de 
ceux qui Ies conduisaient dans 1'01nbrc. Co1nme il n'avait pas l'intention de 
remettre aux turcs, qni pouvaient Ies reclamer â tout n1oment, Ies volontaires 
prisonniers, Ghica ordonna que le « juge1nent et la condamnation » se fassent 
dans le plus brcf delai. En attendant on fit remettre en liberte 21 des 64 volon
taires arretes 66 qui ctaient Ies moins coupables et avaient promis d'avoir une 
bonne conduite a l'avcnir. Sept autres volontaires resterent internes a l'hOpital 
militairc de Braua 57 oii le Prince donna l'ordre de Ies bien soigncr et seuls, 
36 d'entre eux avec 'ratici a leur tete, furent soumis a une enquete plus serieusc. 
Al. Ghica ordonna encorc qu'on leur fasse connaître, que s'ils disaient la verite. 
on ne Ies livrerait pas aux Turcs 58 et que leurs plans non plus ne leur seraient 
pas divulgucs a ces derniers. 

Les declarations des volontaires arretes n'ont pas ete conservees 69, mais 
ce qui est sur c'est qu,ils avaient des attacl1es aussi dans d'autres villcs du 
pays. II l'avaicnt affirme eux-memes avant leur depart, Ies consuls etrangers 
le croyaient et cela ressort aussi du fait que les volontaires n'etaient pas tous 
des BuJgarcs habitant Braila, 1nais qu,il en etait vcnu aussi de Galatz, de 
Focşani, de Giurgiu, de Zi1nnicea, de Rosior de Vede, de Piteşti, de Buzău, 
de Ploieşti, etc. . . En dehors de quelques Grecs et de quelques Serbes de 
Kruşevatz ou Klado\1a, la majori te d'entre eux etaicnt des bulgares «de Turquie, 
(Sumen, Sliven, Tîrnovo, Razgrad, Viclin, etc.) 60 et fixes dans le pays. Parmi 
Ies roumains il y avait, en dehors de ce Ionitza Manea dont nous avons 
deja parle plus haut, Petre Lupu de Cerneţi, Gheorghe Albu de Buzău, Tănase 

S& P a p p a s o g I u, ouvr. cite, p. 152. 
611 D'apres Ja corrcspondancc de la policc avec les dirigean ts~ 65. A.rch. de l' J~tat, Braila, 

dos. cil. f. 60. 
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61 el 78. 
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Ioan de Focşani et d'autres e.ncore. Les Roru11ains qui avaient participe â 
l'emeute, perdirent en guise de punition, lcur emploi. 

Dans la nuit du 20 au 21 Juillet (1 au 2 AoOt), Jes 36 volontaires arr~tes. 
furent envoyes a Bucarest e.t enfer1nes dans Ja prison de Dud~şti. Dix jours. 
plus tard, le 31 JuiIIet 1841, Al. Ghica, faisant usage. des prrrogatives que· 
lui donnait le Reglen1ent Organiquc, ordonna renvoi des volontair~s <c au bagne,. 
pour Ies punir », jusqu'au n10111ent ou i1s se. repentiront de leurs actes, Ies. 
soustrayant ainsi â la justice ordinaire. · 

Pour un ob~ervateur plus attentif ces apparenccs ne peuvent cacher le 
veritable sens dans lequel Al. Ghica mit fin â l'incident. Voici ce que dit le 
rapport du 20 Aoftt du consul francais Billecocq: 

« Le prince Ghica profitant des pouvoirs que le Reglement organique 
lui accorde dans Ies cas extraordinaires reputes pour interesser la surete de 
l'Etat, a ordonne sans jugement prealable l'envoi aux salines des prisonniers 
Bulgares et Serviens faits a lbraila. Ils est vrai qu'il s'est reserve par Ie meme 
decret qui Ies condamne a cette peine infamante de leur faire grâce si plus 
tard, ils donnent des signes de repentir ; il devient alors bien clair pour tout 
le rnonde qu'en usant d'une severite apparente envers ceux que le feu de la 
milice valaque a epargne.s a Ibraila, le Prince Ghika et son gouvernement 
n'ont ete preoccupes que du soin d'adopter une mesure qui, dans Ies circon
stances presentes, Ies dispensât de livrer ăla Porte, qui pourrait Ies leur dr1nander~ 
leurs prisonniers chretiens 61. 

D'ailleurs, AI. Ghica avait envoye immediatement un courrier a la Jlorte„ 
et son agent â Constantinopole, N. Aristarhi avait presente Ies choses au 
Sultan de telle fa~on que celui-ci remercia le Prince et ne trouva plus necessaire 
de demander l'extradition des coupables pour Ies juger, laissant cc soin aux. 
tribunaux roumains. Bien mieux encore, le Sultan decora Ies officiers du 
regiment de Braila, de l'ordre de « Nişan-Iftiar • 12. Le Sultan remercia aussi 
Mihail Sturza auquel ii envoya une tabatiere emaillee incrustee de diamants. 
et lui decerna le titre de prernier Prince de l'Empire 63 • 

Mais si la Porte se tranquillisa vite et si Al. Ghica put facilement venir 
a bout des difficultes qui auraient pu naître de ce cote, le Prince eut toutefois 
des desagrements a cause de l'ingerence des consuls etrangers dans Ies inci
dents de Braila. Les consuls etrangers de Braila et de Galatz qui avaient 
observe de pres Ies incidents et en avaient ineme ete parfois Ies temoins oculaires, 
avaient CD\:-oye ·immediatement des rapports sur CCS incidents a leurs gouve.r
nements. L'attitude prise par Metternich et la note qu'il envoya a la Russie 
et qui se rcferait â l'attitude du vice-consul russe de Galatz, Karne.ev an1ena 
a Al. Ghica, Ies desagrements dont nous avons parle ci-dessus. 

L'attitude de Karneev laissait en effet entrcvoir claire1nent son ingerence 
dans le mouvc1nent et la protection qu'il lui avait accordee. Tatici avait 
chez lui des actes d'identite russes, il l'avait rencontre plusieurs fois en secret 
et Karneev avait a un moment donne servi d'intermediaire entrc les volon
Laires rassemble.s a Braila dans la maison assiegce et les autoritcs. Le jour-
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:ineme des incidents, îl avait eu a Braila une dernierc cntrevue a\TCC Tatici, 
·et c'est toujours a lui que Ies Bulgares de Bralla feront appel Iorsqu,ils deman ... 
-deront la liberation des volontaires arrctes„ . 

D'autre part, Tatici avait, a un moment donne, l'intenlion de partir pour 
l{eni et le fait que justement le jour des incidents, 11 barques russes soient 
·venues de Bessarabie a Tulcea, comme l'affirme un rapport consulaire, est des 
plus curieux. Les barques etaient munies de 11 canons, et les soldats qui ont 
·dcbarque lă ----- bas, avaient installe une boulangerie de campagne et avaient 
ineme prepare unc certainc quantite de pain. Les soldats russes, qui avaient 
l'air d'attendrc quelque chose, n'avaient quitte le territoire turc que inercredi 
:soir moment ou ils etaient retournes ă. Reni 64„ 

Dans Ja nuit de I' emeu te, une vingtaine de volontaires furent sr sau Vt·r 

.grace â un bateau russe qui Ies debarqua par la suite a Reni 65. 

Tout ccci fit soup'ionner a Billecocq et a Huber l'ingerence de la Russie 
ou toul au moins celle de l{arneev. l\1:ais tandis qu'ils se tron1paient lorsqu'il~ 
-croyaient dans une ingerence officiclle de la Russie, ils ne se trompaient pas 
lorsqu'ils accusaient l{arnecv de jouer un certain role dans ce mouve1nenl. 
Une lettre de Kotzebue, consul russc a Iassi, explique ou ne peut mieux, 
.aussi bien l'attitude officielle de la Russie dont la voix se faisait entendre 
par l'inter1nediaire de ce consul, que ce11e de l(arneev. Kotze.bue, qui connais
.sait Ies n1esures prises par Ies autoritt:~s n1oldaves alarinces par Ies achats 
-<farmes et de poudre de Galatz, ccrivait a Karncev le 12 Juillet, c'est-a-dire 
la veillc des incidents en lui donnant des dispositions prccîses. 

Sur un ton asscz severe., Kotzehue lui ordonnait de ne pas donner d'aide 
.(l UX VO}ontaires, me1ne s'ils affirn1aient avoir servi dans l'armee TUSSe, etant 
-donne que c'etaient des officiers en retraite. Dans le cas ou l'un d'entre eux 
.aurait eu un passeport russe, l{arnccv devait l'arreter imme.diatement et le 
sournettre â une enquete severe dtun co1nn1un accord avec Ies autorites de 

· Galatz. On· devait enqueter de meme tout sujet russe de Galatz qui aurait eu 
des attaches avec cc mou,Tcment oit en aurait su quclque chose. Au cas ou Ies 
sujets russes auraient eu l'intenlion de donner une aide quelconque â. ces 
personnes suspectes, Karneev e.tait invite a Ies en empecher et a Ies prevenir 
{{U'ils seraient severement sanctionnes s'i)s Se ralliaie.nt a Ce genre de lliOU
vement. En general, Karneev devait donner tout son concours aux autoritt~s 
inoldaves qui avaient pris Ies mesurcs imposees par Ies evene1nents 66. 

La note de Mctternich provoquee par Ies rapports venus des Principautes, 
produisit un certain enervement a Petersbourg et le gouvernement russe qui 
reconnaissait tacitement la faute de Karneev, ne le rappela toute fois pas 
i1nmediate1nent pour ne pas montrer qu'il faisait retomber sur_ lui tonte la 
resp()nsabilite des incidents. En me1ne tem.ps on affir1nait a Pctcrsbourg que 
la police de Braila etait en grande partie fautivc et .Al. Ghica ret;ut des 
rernonLrance.s a ce sujet. En cchange, la police moldave de Galaţz et de l\/lichel 
Sturza re~ut des t~loges, ce qui irrita e.ncore davantage le Prince etant donne 
ses relations a·vec son colle.gue moldave. A cause de cela le Prince envoya aux 

&-i l{ O n1 a n S k i, OllVr. cile, p. 95 a 9(). 
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consuls etrangers une note dans laquelle ii presentait !'incident de la fa<;on 
dont il desirait le voir rapporte par cenx-ci a leurs gouvernements respectifs„ 
D'apres Al Ghica le mouvementl a Braila ne devait pas etre considere comme 
un mouvement isole, mais comme l'oouvre d'une organisation revolutionnaire 
etendue, avec des ramifications en Turquie et en dehors du pays aussi et 
disposant de l'appui «de certains agents consulaires de Braila et de Galatz » 
expression qui designait sans aucun doute Karneev. D'ailleurs aussi bien celui-ci 
que le vice-consul anglais Cunningham. eurent a souffrir par la suite de leur 
attitude. Karneev enquete par Kotzebue fut rappele plus tard et on disait 
que Cunningham avait ete rappele a Constantinople pour donner des infor
mations sur le mouvement de Braila. En realite lui aussi fut enquete mais 
on ne connut pas le resultat de cette enquete. Pour donner satisfaction a la 
Russie, Al. Ghica dut lui aussî faire des changements dans l'administration 
du district de Braîla. 

* * • 

Quoique Ies enquetes n'aient pas reussi a etablir la person.nalite des veri
tables iniateurs du mouvement et leurs attaches avec Ies Bulgares des autres 
villes du pays, le Prince Al. Ghica soup~onnait l'existence d'un plan plus ample 
et d'une organisation plus vaste. Et le Prince ne se tro1npait pas„ 

L'insurrections de Braila de 1841 aussi bien que celles qui eurent lieu Ies 
3 nnees suivantes sont en eff et inseparables des revoltes provoquees a cette 
cpoque dans l'Empire ottoman par Ies Bulgares et par 1es Grecs a la suite 
des rcformes faites alors dans cet Empire. 

Les reformes du Sultan Mahmoud, qui rompaient avec la tradition seculaire 
et tendaie.nt a faire des sujets chretiens de l'Empire Ies egaux des musulmans 
amenerent Ies plus vehementes protestations des exploiteurs turcs qui voyaient 
leurs revenus n1enaces„ Le renforcement de l'oppression turque dans Ies pro
vinces europeennes de l'E1npire provoqua une st'~rie de revoltes des Bulgares 
et des Grecs. 

Nous savons que toutes Ies revoltes des Bulgares de· 1835 a 1841 n'ont 
ete possibles que grâce a l'appui de leurs compatriotes de Valachie et au refuge 
qu'ils trouverent chez eux, ou hien encore grâce aux encouragements et a 
l'appui de l\filoş de Serbie et apres lui de· son fils Micl1el.. 

Miloş n'est pas etranger non plus â la re,rolte de Niş et ii a maintenu des 
rapports avec Ies insurges de Bulgarie meme apres que celle-ci eut eclate. 

Mais si, tant qu'il etait sur le trone de Serbie, Miloş ne pouvait intervenir 
directement dans Ies mouvements revolutionnaires des Bulgares, maintenant 
qu'il etait refugie lui aussi en Valachie il n'avait plus rien â. craindre d'autant 
plus qu'il s'etait assure aussi la protection de la Russie. Les encourage1nents 
de sa mere 67 dans ce sens, ont donne a ses esperances de reconquerir un jour 
le trone perdu un aiguillon cncorc plus puissant. Le nouvel esprit qui regnait 
parmi les emigres bulgares des principautes et ratmosphere revolutionnaire, 
que des agitate.urs tels que Vaillant, Colson ou le complot roumain de 1840 

67 lJ o d i n, Nouuelles infor1nations, p. 176 (Rap. du consul .A.dolfo Castcllinard qui inen
tionne l'opinion de l\1ichcl Sturza ct de Nicolas Suţ,u. 
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avaient creee firent que Miloş trouva, dans le pays roumain, un terrain apte â 
l'aplication de ses plans. 

En fait, c'est Miloş qui a prepare dans l'ombre tout le mouvement revolu
tionnaire de Braila de 1841, mais jusqu'a present aucun des ouvrages mention
nes ci-dessus n'a mis le rOle qu'il a joue dans sa veritable lumiere. L'acade
micien Rornanski n'a pas eu connaisance de quelques-uns des documents fonda> 
mentaux qui lui auraient permis d'etablir une liaison entre la revolte de Niş
le plan de Miloş dans Ies Principautes et les insurrections de Braila et son 
ouvrage mentionne toutes sortes de causes sans insister sur ces dernieres 68. 

Mais voi ci ce qui ressort des inf ormations documentaires et des temoignages 
contemporains. 

En 1839 Miloş, qui avait quitte le trone de Serbie, vient en Valachie 
escorte de nombreux compagnons et s'installe dans son domaine de 
Hereşti. II avait aussi d'autres domaines 19 et il avait toujours de l'argent. 
11 nous suffira de souligner le fait qu'il avait pu preter au Prince regnant 
l .300.000 lei. Non seulement le desir de se battre contre Ies Turcs ne l'avait pas 
quitte, mais c'est â peine maintenant quand il n'a\1ait plus rien â perdre mais 
au contraire tout â gagner - qu'il pou·vait organiser une Iutte commune 
avec Ies Grecs, et surtout avec Ies Bulgares contre Ies Turcs. Tout ceci etait 
d'ailleurs bien connu de tout Ic inunde, quoique Miloş ait ete sur ses gardes 
et qu'il ait travaille avec prudence. Les Bulgares le savaient, quant au 
contemporain Vaillant, revolutionnaire lui-1nen1e, il l'avoue clairement: « Ies 
Bulgares demandent a Miloş des Ies emmener se battre contre Ies Turcs et 
12.000 d'entre eux environ, ont le desir de traverser le Danube » 1o. Miloş en 
avait l'intention et ii l'avait avoue ă Billecocq, qui affîrn1e en Juin 1841 ... 
« sans aucun doute Miloş aurait aspire a devenir un Mehm~t-Ali chretien 11». 

Les Turcs qui essayaicnt par tous Ies moyens de determiner Miloş a quitter la 
Valachie, ou il pouvait organiser des mouvements et des revoltes, en particulier 
par Ies Grecs et Ies Bulgares refugies chez nous, le savaient aussi. La Porte 
soupc;onnait deja Miloş qui travaillait dans l'ombre avant que les mouvements 
revolutionnaires des Braila de 1841 n'eclatassant et elle intervient directement 
et energiquement pour le determiner a quitter la Valachie 72• 1\1:iloş qui etait au 
courant de ses intentiuns et qui vouJait tromper Ies Turcs en partant pendant 
l'ete de 1841 â Mehadia sous pretexte de soigner sa sante, fut invite par Ies 
Turcs a quitter le pays. 11 pouvait choisir entre Ies villes turques de Brousse, 

es T r a i k o v qui c'est occupe de completer l' ouvrage de Romanski relatif aux mou
vements de 1843 ne tirc aucun conclnsion et r.ela malgre la publication qu"il fit de deux 
documents traduits cn bulgare de Ia collection d,Hurmuzaki, parce qu'il se limite seule· 
ment au complot de Septembrc 1843 et surtout â. Ja rebellion de "relega. 

e9 Voir I o ne I D î r da I ă, J\tloşiile Dinastiilor strbeşti tn Romtnia, dans Ia t Revista 
Istorică Romtnă .•, XVI, Buc., 1946, fasc III, p. 375. 

10 J. A. V a i I J a n t, J.,a Roumanie I I, f. 405. Ils ont garde plus tard aussi Ies m~mes 
espoirs, ils devinrent ceux du fîJs de Miloş prince l\1Iichel, des qu'il eut pcrdu son trtlne
temporairement et s'etait etabli dans Ie pays roun1ain. Eu 1847 un comite bulgare tra\"ail 
Iait a Bucarest avec Michel, a un plan de propagande commune en Turquie. 

11 Rapport de BiJlecocq dans H u r m u za k i, Doc., XVII, f. 812 a 813. 
12 La Porte avait demand~ a Al. Ghica d'amencr l\liloş de Hcreşti a Bucarcst et de 

le surveiller de pres. Le Prince avait toutefois recu une com1nunication de Ia part de Con
sulat russc dans laquelle on lui faisait savoir que ~Iiloş etait sous la protection imperiale. 
F i I i t t î, Domniile regula1ncntare, p. 123. 
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Constant.inople el Ies autres, et dans le cas ou il aurait refuse et qu'il aurait 
voulu partir en Autriche, il devait se fixer le plus loin possible, par exemple 
dans le royaun1e Lo1nbardo-venitien. Vîenne 73 non plus ne convenait pas a la 
'furquie, et nous pouvons nous rendrc con1pte par toute la correspondance 
diplon1atique qui a trait" â ce sujct a quel point la Porte le trouvait dangereux 
Pt quelle fut sa satisfaction, quand enfin il quitta la Valachic 74. 

Al. Ghica se rendit compte lui aussi du danger, surtout lorsqu'il vit 
egale1nent des Bulgarcs arriver en Valachie aprcs le baillonnement de la 
r(~volte de Niş. Et co1nme ii s'attendait a un mouven1ent du memc ordre, ii 
.avait fait renforcer la garnison postec sur Ies bords du Danube et plus specia
Jement celle de Zimnicea, point par ou Ies Bulgares de cette petite ville et 
ccux des vîlles voisines d' Aiexandria et de Mavrodin - qui comptaicnt 
quelques milliers de Bulgares - auraient pu traverser ]e Danube pour venir 
en aide a leurs compatriotes 75• 

D'un autre cole, le consul sarde de Galatz "c\dolfo Castellinard, rc~u en 
audience par Mihail Sturza, enregistre en 1841 l'opinion du Prince rcgnant d.e 
Moldavie et celle de son ministre des Affaires Etrangeres Nicolas Suţu, qui 
affirmaicnt tous deux que le n1ouvemcnt a\."ait ete provoque par l\.liloş et 
surtout par la 1nere de celui-ci qui se trouvait en Valachie et qui desirait 
-que son fils remontât sur le trOne 76. 

II est vrai d'ailleurs quc raction de i\1liloş n'avait pas ele. decouverte au mo-
1nent de l'interrogatoirc des co1nploteurs de 1841, mais plus tard en 1843-1844 
ct justement parce que les rnouven1ents de Braila a·yant etc etudies separen1ent 
les uns des autres, on n'avait pas pt1 etablir entre eux unr. corrclation que Ies 
-documents n1ontrent si clairen1ent. 

En 1843, un des principaux participants au troisieme mou·ven1ent revolu
tionnaire de Braila (1843), le «Vistier » Andrei Deşu, ctait condan1ne a plu
sieurs annccs de travaux forces et envoyc a Telega. Au proces il s'etait cntete 
a ne rien divuJgue.r niant men1e l'evidence. Ce n'est qu'apres l'ccl1ec de la 
rebellion de 'felega, lorsqu'il se vit con da mncr pour la seconde fois, qu 'Andrei 
Deşu se dccida a parler parce que le seul moyen pour lui de se sauvcr etait 
d'essayer de gagner la bienveillance des juges par des aveux ct il donna alors 
des informations importantes sur le mouve1nent de 1841. Ses declaraLions sont 
claires77: In11nediate1nent apre.s la revolte de Niş îl avait collaborc au plan 
fait par Miloş pour la liberation de la Bulgarîe ct tous Ies lilOUV~n1e11ls re.vo
lutionnaires des Bulgares de Valachic sont base.s sur ce plan. 

73 La Turquie c.·s11l!rait que I' .A.utriche fixerait un do1nicilc a :\-Iiloş la ou « il sera le plus 
facile d'exerccr sur le Prince A-tiloş unc surveillance active el effica~--e •· R o ma n s k i, 
AecmpUllCKU aoK.yAtenrnu, p. 93, 185-193. 

On est intcrvcnu au inen1e morr1ent par Daşkov pour quc l\.liloş ne pa1·te en nucun cas 
en Autriche. par la voie du J)anube, mais par Sibiu. lbide1n, 1>. 191. 

'ic& .A.u m~n1e nuHncnt on intervcnait par Daşkov pou1· qu'on ne laissa pas pnrllr l\.1iloş 
en Autriche en aucun cas par le Danube mais par Sibin. lbide1n, p. 131. 

;5 Expose de .A.I. (~hica sur le nlOUVctnent de l-lraila rcn1is a Thnoni pour servir a l'in
for1nation de l\'letternich dans Ro n1 an s k i, EpaUACKU ucmopu.ibcu, p. 02-94. 

;s v„ oir le rapport de Adolf o Castellinard dans B o d I n, 'f+l ouoelles in/ormations, 
Ileu cit. 

" 7 I-I u r •nu za k i, Dac., X''ll, p. 1026-2-7. On relrouve dans cc rapport unc partie 
des d~clarations de Deşu tandis quc l'autrc partie se trouve dans la scntence du proc~s de 
"fclcga. Arch. de l'Et~t, Buc .. J)os. cit. 2420, r. 1 ~)8-209-216-218. 
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Miloş ctait entre e.n relations a'\rec l'ambitieux Constantin Suţu. Dans ses 
plans, Miloş desirait une revolte generale contre Ies Turcs grâce a laquelle 
il aurait pu remonter sur Ic trâne. Quant aux Bnlgares, qui n'avaient pas 
d'aristocratie, il leur aurait proposc in1mediatemcnt aprcs leur liberation de 
donner ]a couronne a un des boyards du pa:ys roumain qui devait ctre 
Constantin Suţu. Deşu avait etc recommande a l\1iloş par Constantin Suţu qui le 
lui avait amene a son do1naine de Hereşti„ J.\.pres que l\filoş eut parle â 
Constantin Suţu, celui-ci lui avait presente Deşu en le priant de lui donner 
toutes dispositions penda.nt le voyage qu'il allait faire en Grece. Au depart, 
Deşu demanda a Su"ţu de lui dire en quoi consistaient Ies dispositions que 
l\ililoş pourrait ctre an1ene a lui donner et sa reponse ne laisse pas d'equi\roque 
----- i il s'agira itprobablement de travcrser le Danubc pour s'occuper d'affaires 
ayant trait ă certaines csperauces 78 que nourrissait Miloş„ Entre autres il 
ctait question pour Deşu de inettre a sa disposition plusieurs chaloupes pour 
traverser le Danube, ce qui explique claire1nent pourquoi Ies n1e1nbres du 
·C01nplot avaient voulu partir a Turnu-Măgurele oit Deşu aurait ete celui qui 
leur aurait fait tra„verser Ie Danubc 79 • Aussitot apres cette entrevue, qui avait 
eu lieu a la fin du mois d' Avril ou au inois de l\tlai 1841 80, Dcşu ctait rcntrt~ 
a Bucarest oit il s'etait trouve dans Ia me1ne cha1nbre qu'un negociant qui 
l'avait prie de lui trou,rer une personne de confiance qui pourrait partir 
immcdiaten1ent pour Niş ou cllc devait entrer en relations avec Ies insurges ct 
Ies detcrminer a re.sister encore 40 a 50 jours dans l'espoir d'une aide ou Ineme 
d'une intervention armee de la Russie. (Miloş pensait probablen1ent a la 
revolte qui devait eclater a Brăila et qui, amplifiec aurait deterrnine la Russie 
ă intervenir) Deşu trouva rapide1nent un cmissaire, un nommc Petre 81, qui 
pour 25 ducats accepta de part.ir immediatement. Il parait d'aillcurs, que cer
tains emissaircs qui n'etaient pas etrangers non plus â Miloş, faisaie.nt la 
navette entre Ies Bulgares de Galatz, de Focşani de Buzău, de Ploieşti, etc 82 

et ceux de l\tlolda vie. 
Or, si Miloş avait etc contraint, a la suite des prcssions turques, de quitter 

la Valachie, ses hom1nes y etaient restes. Le chef de la bande de Braila est 
un ancien capitaine serbe Miloia Stanislovovici surnomme l\1ilisav Tatici. 
Originaîre de Şabaţ, ii avait appartenu a l'armce du Prince Miloş et l'a,rait 
accompagne a Bucarest lors de son abdication, ce qui montre que c'etait un 
de ses hommes de confiance„ Les documents existants nous apprennent, que 
Miloş l'aurait chasse par la suite et que Tatici aurait ete compromis par le 
non paiement de certai.nes dettes et mis en prison, mais relflche sur l'inter
vention d'un negociant nom1ne Gopievici. Celui-ci payc ses dettes l'entre
tient et l'em1nene avec lui a Bra1la. Pendant l'ete de 1841, le capitaine venait 
$OUvent â Galatz vetu de l'unif or1ne serbe et recrutait des 11ommes, environ 

78 H u r 111 u z a k i ~ o ll V r. cil e' f. 1 o 3 o - 1 031 . 
79 Voir Ies declarations de l)cşu dans la sentcnce du proces de Tclega. 
BO L'instruction de ~iş a connncnce le 6 Avril et le 4 Juin l\Iiloş etait cn 'fransylvanie. 
81 ll est fort probable qu'il s'agisse de Pierre <( gavazul » de Hereşti, l'honnnc de confiunce 

<lu Prin cc :\1Uoş. Voir Arch. de l'Etat, Hnc., J)os. 894/18-1.-2, p. 118. 
82 Un certain lvan Spasovlci etait vcnu cn secret de Braila a Ploieşti et la policc 

lecherchait le 24 Juillet 1841. „Arch. de 1~Etat, dos. 989/.1.841, folio 59, G4, 8~-t ~ous retrou 
verons son nom aussi dans le troisil~1ne n1ouvemenL 

ii -158 257 

https://biblioteca-digitala.ro



70 en peu de temps 83 • II achelc aux negociants autrichiens, des ar1nes ct de 
la poudre en grandes quantitcs ce qui demontre qu'il disposait de grosses 
sommes d'argent 84. II faisait au v·ice-consul russe l{arneev de frequentes· \."'Îsites 
et des documents, i.nconnus jusqu'a n1aintenant montrent, qu'au cours des 
pcrquisitions qu~on lui a faites apres Ies sanglantes bagarres du port de Braila, 
on a trouve sur lui deux passeports, run ~erbe et l'autre russe 85. D'aprcs Ie 
rapport du consul ... c\tanasovici adresse â Metternich, 1,atici aurait declare au 
cours de l'cnquete de Braila quc c'etait le Princc 1'1liloş qui a'1ait tout regie s6. 
Et t.oujours d'apres c.crtains docu1nents inconnus ou inutilisc.s jusqu'â ce jour 
'fatici qui avait cte le chef de la rebcllion est gracie par Bibescu a la condi
tion de partir en Serbic et de promcttre de ne jamais revenir en Valachie.. 

J\.la1gre Ies prccautions de i\liloş, qui travaillait dans l'ombrc, le r6le qu'jl 
a joue ressort clairen1c.nt de tous Ies documcnts ci-dessus. Le n{~gociant que 
Deşu a trou,re «par hasard » a l'aubergc de Manuc etait l'hommc de "'liloş„ 
Ce «par hasard » doit etrc interprttc dans le sens que Deşu ou bien n~a,"ait 
pas ,,oulu cn 1844 tout divulguer, ou bien que Miloş avait pris des n1l„sures. 
de prccautio.n n1~me ·vis-a-·vis de Deşu. Cetle derniere hypothesc est la plus 
plausible, car Miloş rt~.pete le jcu avcc Tatici aussi. Quoique ce de.rnier soit 
son homme de confiance îl rompt avec lui d'une. fa<;.on tapagcuse afin que per
sonnc ne puisse soup~onner un lien quelconquc entre lui et son ancien officier„ 
Le negociant Gopie\.~ici est lui aussi l'ho1nme de ~filoş, care il est dit'ficile de 
croire qu'un Dt'gociant qu'il ne connaissait pas ait pu faire sort.ir Tatici de 
prison lui paycr ses dettes et rcmmener â Braila ou il dispose par ]n suite 
d'impressionnantcs sommes d'argent. Il est probable que Jes Russes eux 
aussi lui ont donne de l'argent comme le soup<;onnait la polir<~ mol-
davc a c.ause d'un certain Marinkovici qui avait re<;u d'e.ux un petit sac 
plein d'argent. Les negoc.iants bulgares et probablement aussi Miloş aYaient 
donne eux aussi de l'argent â Vîlkov. Comme Miloş, Tatiei tra\raille lui aussi 
dans l'ombre puisque jusqu'au dernicr mon1ent ce n'etait pas lui mais un «cer-· 
tain Vasili ,> en fait le capitaine Vasili Vîlkov qui passait pour le chef du n1ou
vement. Ce n'est que lorsque tout fut pret que Tatici sortit de 1'01nbrc ct 
prit Ie commandement87• Voila donc la vraie lumi ere dans laquclle ii faut voir 
le n1ouvement revolutionnaire de Braila qui, meme si le nombre des Se.rbes. 
qui y participent est rcduit, doit etre conside,rc., au moins par ccux qui cu ont 
l'initia\."'e et par ceux qui le dirigent, comme un motrvement serbo-bulgare, 
tout comn1e le mouvement de 184·2 sera un mouvemcnt greco-bulgare. C'est 
le depart force de Miloş qui est la cause de toutes les J1esitations dont Ies '\"'olon
taires, qui ne sa,raicnt pas s'ils devaient traverser immcdiatement le Danube 
a Măcin ou s'ils de·vaient prcndre le chcmin de Turnu-~'lăgurele ou Deşu Ies 
attendait avec des chaloupes preparees pour leur faire traverser le Danube,. 
ont fait preuve a Bralla. 

-----------
sa II u r m u za k l, .nuc.~ X\711, p. 821. 
u Ar(:h. de l' Eta t, Hu c.., l)os. 980j18:11 f o1io l 8H. 
80 I{ o n1 a 11 s k i;- Bpau/lcKu ucmopuiiKu, p. 78- 81, 9ti-YS. 
se Ro 1n uns k i, AecmpuucKu iJoK.yMenmu, p. 177, !i ... L\rch. de l'Etat, :Buc:.~ dos. 

cit., f. 291. 
81 'ranl GJlincev qui connaissait tout Ic n1ouven1cnt JHU' Ies dires d(: I~acovski~ indi<ille 

lni nu~si dans ses nH:n1oin.·s, ·ie Prince l\'liloş, ron1me ctnnt J'initiateur de 1.out J(' n1(1uvcment. 
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Des docun1ents nouvellement · decouverts on fait maintenant la pleine 
~lu miere sur le sort des condamnes dii mouvement revolutionnaire de Braila 
de 1841, qui furent envoyes aux travaux f orces â Telega oii ils arriverent le 
7 Aout as. 

C'est la aussi que Tatici fut cnvoye avec 35 autrcs volontaires 89• Les buit 
volontaires qui etaient restes a l'hopital de Braila parce qu'ils avaient ete 
blesscs, guerirent et â l'exception d'un seul d'entre eux qui trop affaibli e.ncore 
resta en prison, Ies dirigeants de la ville Ies en·voyerent a Bucarest au mois 
d'Aout9a. Le 8 Septcmbrc le Dcpartement de l'Intt~rieur con11nunique â la 
Directio.n des prisons quc sur l'ordre du Prince ces dete11us dcvaient aux aussi 
etre envoyes au ineme bagne. l"'es formalites de transport durerent encore un 
mois et, au dr.hut du .n1ois d'Octobre 1841, ils arriverent eux aussi au bagne 
de Telega 91. C'est la-bas que 1noururent en 1842, 1'vetcu Trifu et Gligore 
Vasiliu qui a':-aient essay6 de s'e.nfuir de l'hopilal ainsi que Velicu f>ietrosu de 
Braila et Duinitru Ivlilano,1ici en 1843 aprcs avoir eu le. typhus 9~. 

Aussitot apres son transfert ă Telega, le capitaine '!'atici avait cnvoyt~ 
â la direction des prisons, la liste d'un ce-rtain nombre. d'objets qui â la suite 
de son arrestation seraicnt restfs a Braila et dont le policicr de la ville Pană 
·Ţăndărică et le capitaine du port av2ient connaissanc.e. 11 y ctait question 
d'une quarantaine de pieces d'habillement, d'armcs, d'actes, Etc .... et d'une 
somme de 865 sfanti (piece de monnaic qui valait 83 centi1nes). 11 est inte
resant de noter quc parn1i ccs objets il enumerait, « 3 documents -- l'un ema
nant du general Kisselef, l'autre d'un general con1te anglais qui avait i~te en 
Serbie et le troisie.me du Cneaz Miloş », deux passcports, l'un scrbe et l'autre 
-russe93• Tous ces objets ne furent pas retrouves a Braila et avaient ete remis 
par le policier de la ville et le capitaine du port a I. ?vlanu9:l. 

Apres la destituation d' Alexandre Ghica, le nouveau Prince regnant 
G. Bibescu gracie en Avril 1843, 9 condamncs et 39 -autres furent soumis a 
un regime adouci et en\royes du bagne de Telega ă la J>rison de Giurgiu95 ou 
ils arrivaient au mois de Mai de la ·111cn1e annee96 • De cette prison, le capitaine 
Tatici adressa au Prince une demande dans laquelle ii suppliait ce]ui-ci de 
lui accorder « enticremcnt son pardon ». Sa demande fut soutenue aussi par le 
dirccteur des prisons, Blaremberg, qui declara que Tatici avait eu, pendant 
toute la durcc de son emprisonnen1cnt, une bonne conduite. Bibescu le gracia 
â Ia condition que la directio.n des prisons l'expulse en Serbie d'ou Tatici 
n'aurait plus le droit de revenir jamais en Valachie97 • Taliei donna en effet 
cette declarat.ion le 24 Aout 1843. La direction des prisons et le departement 

88 \'oir ft o 111 an s k i, our. cite, doc. no. 57, Arch. de 1'!-t:tat, Buc., .t\dni. 989/.1841:-
J'. 12i .. 

a9 \~ oir la liste dans R o n1 a n s k i, ou11r. cite, f. 127-8. 
90 !{ o m an s k i, ouv1·. citi, dec. no. 58-G2,. p. 129-31. 
81 A.rch. de l'Etat, Bu<:., .Adn1 .. 989/18'11, foJiQ '238, 244, 245, 254. 
12 \~oir Jeurs actes ele deces dans le n1~mc dcssi€r, f. ~73-4, 275-6 ct l\Iin. tlt la 

Justirc, 14.9j18112, f. 55„. rf .. Anul 1848 in Principatele rcniine 1, p. {i30. 
13 Arch. de l1Etat, Buc.~ Dos. Ad111. 989;1841, f. 1 t~l. 
94 lbiden1, Dos. no. V89/1841, f. 191. 
95 Ibidem, f. 244: 283. · 
96 lbidem, r, 283: 28·1. 
11 Ibidem, f. 291. 
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de l'Interieur prirent toutes les mesures ilecessaires et acco1npagne d'un soldat 
de la Territoriale, Tatici fut e1nmene dans une charrette a "furnu-Sevcrin ou 
ii devait etre remis aux autorites de Mel1edinţi qui elles aussi avaient rec;u 
l'ordre de lui faire passer la frontiere par l,escale de Kladova. Le 27 Aout le 
capitaine Tatici etait arrive a Severin et le Ineme jour on lui fit traverser la 
frontiere pour entrer en Serhiess .-

Les autres condan1nes furent gracies un an plus tard a l'occasion de la 
fete du Prince. Ils devaient etre liberes i1nmediatement de la prison de Giurgiu. 
On faisait entre Ies condamnes la distinction suivante : <c ceux qui etaient 
wetrangers et vcnaient d'au-delâ du Danube devaient etre rcnvoyes chez eux », 
quant aux autres - c'cst a dirc Ies aborigenes ainsi que ceux qui payaient 
des impOts dans le pays mais ctaie.nt d'origine etrangere devaient ctre 
renvoyes chez eux sous caution 99• Parmi eux se. trouvaient aussi Ilie sin '"feodor 
de Sliven qui « etant atteint de debilite mentale » avait ete envoye sur l'ordre 
du Prince dcpuis le 7 Septembre 1842 a «la direction des maisons de bien
faisance„ ce qui voulait dire a l'l1opital 100. La liste de ceux que Bibescu a gracies 
en 1844 co1nprend aussi Ies 38 detenus de la prison de Giurgiu et on peut y lire le 
no1n de chacun d'eux ainsi que celui du village ou de l~ ville qu'ils habitaient 
ou dont ils etaient originaires. La plupart sont des Bulgares fixes depuis long
te1nps d('jâ chez nous ct quElques Scrbes de Kruşevaţ, Klado\ra, ctc.101• On a 
fait traverscr le Danube. a 7 d'cntre eux ct Ies autres furent cn,royes sous cau
tion a Braila, Zimnicea ou dans les autres parties du pays ou ils avaient leur 
do1nicile. 

On ne pourra bicn comprendre toutes Ies causes qui expliquent l'insucces 
de cettc premiere tentative qu'aprcs avoir lu l'expose integral des trois mou
ve1nents - qui sera f ait dans un prochain ouvrage„ Toutefois, nous pouvons 
affirmer d'ores et deja, que si le 1nouvement de 1841 n'a pas reussi, c'est parce 
qu'il avait ete insuffisamment prepare. Nous avons vu que l\tliloş, qui diri
geait tout, avait cte force de quitter la Valachie a'1ant d'avoir termine tous 
les prcparatifs ct avant de dccider de la date (probablen1ent le mois d' Aout) 
et du lieu ou le passage du Danube devait se faire. Reste isole a Braila, Tatici 
se decide a l'action el essaye de traverser le Danube ă. Măcin parce que les 
autorites comn1cncaient a a"\roir des soup<;ons, ce qui donne naissance aux 
bagarres du port. 

Ce qu,il faut souligncr tout particulierement c'est le fait que le vistier 
Andrei Deşu et le logothete Constantin Suţu n'ont pas pris part uniquement, 
comme on l'a cru jusqu'a maintenanl, â la troisieme insurrection (1843) mais 
qu,ils ont participe aussi a l'organisation de la premiere (18,11). C'cst parce 
que l'enquetc son~1naire faite a BraiJa ne s'est par terminee par un proces, le 
Prince • .\1. Ghica ayant conda1nne directen1ent Ies inculpcs, qu'ils n'ont pas 
cte decouverts. Quoique Ies autorites de BraiJa se soient vues dans robligation 
de recourir a la force l'attitudc appare1nmcnt se·vere mais en realite indulgente 
du Prince, est a souligncr. Sans cette condamnation rapide, Ies volontaires 
auraient pu etre a tout 1no1nent reclames par la Porte. D'ailleurs. Ies docu-
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99 Ibidem. 

too ;\rch. de l'Etal. nuc., dos .. Ad1n. 2612/1840, f. 395. 
101 lbiden1, f. -tot. 
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1nents nou,relle1nent decouverts montrent quc les volontaires avaient ete gracies 
plus tard, ce que l'on n'avait pas su jusqu'â mainlenant. 

Le n1ou\re.ment revolutionnaire de Braila de 1841 montre que la · lutte 
pour la libertc n'a cesse a aucun moment et quc Ies Bulgares, les Serbcs et 
Ies Grecs emigres citez nous ou dans le sud de la Russie avaient le desir de 
former des dctachements qui devaient traverser le Danube et provoquer une 
revolte generale, eţ qu'ils esperaient que la Russie Ies aiderait. C'est la meme 
tactique rcvolutionnaire dont le mouve1nent de 1841 1narque le debut qui 
va etre repetee en 1842 et en 1843 et continuee par Ies emigres bulgares en 
particulier jusqu'au voisinage de la guerre de liberation de 1877-1878. 
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M. }KuuKosu11 

LlPY)l(EA CEP5Cl(Of0 HAPO,UA C COCE,UHMMH HAPOllAMH, 
BbIPA)l(EHHA5I B CEPBCKHX HAPOLlHbIX CTECH5IX 

B xyl{o>KeCTBeHHO-JIMTepaTypH01"1 TBOptiecTBe ioroc„1aBCKHX HapOJ:t.OB 

qpe3BbiqaifHO Ba:>KHoe l\iteCTO saHHMaeT ycTHaH HapO){HaH CT033HH. 0Ha 
V 

3HatIHTeJJbHO npeBOCXO,I(HT BCe C03,rtaHHOe rrepoM OTAeJibHblX ITHCaTeJieH. 

3To BflOJIHe noH5ITHO: ee C03AaJ1 BeJIHqafflllHH xy,a.o:>KHHK - ca~t Hapo.u -
U V 

flO)}_JIHHHhlH TBopeu Bcex MaTepHa,ribHhIX H KYJibTYPHblX ueHHOCTeH; OH 

C03'AaBaciTJ ee B Tet1eHHe BeKoB, ycHJIHHMH MHorHx noKoJieHHH, oT6HpaH 
TOJJhKO ca~toe ueHHoe H ~ocToii:Hoe coxpatteHHe. Hapo.n 6ecnpepbIBHO UJJIH

<f>oaaJI' nepepa6aTblBa~'I H y,11yqlliaJI CBOH rrpOH3Be)l;eHHH' npHBOAH HX nocTe
neHHO K coaeprneHCTBY' I{ TOH <f>opMe, B KOTOpOH OHH CTaHOBHTCH Hal\f 

H3BeCTHbI. He )r~HBHTe.rthHO no3TOMY, t.ITO 3TH necHH B 6oJJhIIIMHCTBe cJiyqaea 
" H no CBORl\i XYAO>KeCTBeHHhIM ,[{OCTOHHCTBaM H no HX H~eHHOCTH SIBJIHIOTCH 

HaCTOHIIJ.HMH IUe~eBpaMH. 

Orcio)(a npo11cTeKaeT, no KpaiiHefl Mepe B Jiyqwwx necHHX, noJIHaH 
corJiacoBaHHOCTb xyAo>KeCTBeHHOH cpopMhl H coAep:>KaHHH, xyJI.o>KecTBeHHO 

HpKoe H npaBH,HhHOe H306paiKeHHe H):leaJIOB M CTpeMJieHHH Ca:f\.10ro Hapo,na' 
ero naTpliOTH3Ma, KOTOpbIH opraHHlleCKH o6oe)IJ1HHeT B ce6e C03HaHHe MOI.UR 

u 

H HCTOpHqecKOH pOJIH HapO;:\HbIX Macc, H~elO caMOOTBep>KeHHoro CJiy}KeHHH 

OTelleCTBY H H]:\elO HerrpHMHpH~10H HeHaBHCTH K 33BOCBaTe.nHM H yrHeTa-
v ~ 

TeJISIJ\i, c 0)1-HOH CTOpOHbl, H - OilTHMH3M H Bepy Hapo)(a B .nyqrnee oy,nyll(ee, 
u 

c ,npyroM CTOpOHbI. 

B npoH3BeAeHHHX HapoJ{a - KaK 06 3T01\i nHca.n BbI,ztaIOJ.I.(HHCH cep6-
CKHH JIHTepaTypoBe,n H KpHTHK L{. ,[(aHH4Hq - «Tbl BH]:\HUib He npH3paK, 

a 3ep Ka.no, TbI BHJJJiIIJ b He H3o6p a>KeHMe ero, a ero cal\-1oro, o Hel\1 roeop HT 
Te6e He KTO JrH6o HHOH' a OH ca~·I noBeCTByeT Te6e o ce6e, OH cal\iI 6ece)(yeT 
c Toooii; npoH3BeAeHHH Hapo,Lla - 3TO TO ceMH ,. H3- KOToporo noToM AOJI>KHa 
B03HHKHYTb ~HTepaTypa»;l 

Borrpoc o TOAi, KaK OTpa.>KeHa B HapOJJ.HOH Il033HH itPYJI\:6a cep6cKoro 
Hapo)l_a c coce,D.HHMH Hapo_naMH AO HaCTOHIUero BpeMeHH, He~OCTaToqHo 

HCCJie){oBaH. l(oe 1ITO C):(e.rraHO A.HH TOro qTo6bI OCBeTHTb cep6cKo-pyccKHe 
OTHOllieHHH, Bhlpa~eHHhle B Hapo~HO~ 0033Hli, B TO BpeMH KaK sonpoc o 
pyMhIHo-cep6cKHX, BeHrepcKo-cepocKHX OTHoIIIeHHHX H AP., nocKoJihKY HaM 
H3BeCTHO, HHr,ne eme He 6bIJI 3aTpOHYT. 

1 Ivan Skcrlic Hcmopuja HOBe cpnctce KH.u~eBHOcniu, Beoapaa, cmp. 222. 
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OpaB~a, BOnpoc 06 OTHOllleHRHX cep6CKOrO HapOJ{a l{ pycCKOl\-ty Hapo,Lly 
oqeHb nerKo pa3pa6aTMBaTb, H6o o PoccuH H o pyccKHX (HnH o «MOCKBH

qax», KaK OHM 11acTO Ha3hIBaIOTC51 B CTapHHHhIX necHSJX) cymecTByeT ue.:IbifI 

ps:r,ll neceH, B KOTOpbIX o HHX roaopHTCSI KaK o HCTHHHbIX H 6ecKOpbICTHblX 

coF03HMKax B 6opb6e npoTHB o6ll(ero epara. 
O~HaKo cy~ecTnyeT H 3Haq11reJibHoe Koc11H1lecTno neceH, B KOTOpbIX 

noAOOHbll\f .>Ke o6pa30M OT06pa>1<eHhl H cep6cKo-py~lblHCKHe H cep6CKO-BeH„ 

repCKHe OTHOllleHHH H KOTOpble nolIHOCTblO HJIH LiaCTHlIHO ITOCBH~eHbl 

-OT,neJibHhIM HCTop11t1eCKHM JIHllHOCTHM - py~tbIHal\i, aeHrpaM H ĂP· 3a~:JeTHM, 
ttTo ;(a>Ke B wcc.ne)(oBaHMHX o cep6cKo-pyccKHX OTHOWeH0s:rx He scer~a OhI..7IH 

HcnoJib30BaHbI no.1JHOCTblO ace necHH H )(a>Ke cai\thie HpKHe H3 HHX. Ho a 
BH.AY Toro, t.JTO aonpoc o cep6cKo-pyccKHX OTHOllieHHSIX ,AO H3BeCTHOH CTeneHH 

uccne,AoBaH, Mbl aaTpoHej\of 3~ecb 3TY Tel\1y TOJJhKO BKpaTue. Oco6eHHo. 
C"1e,!\yeT no,aqepKHYTh TOT cpaKT, 1JTO MHOrHe HCCJie)lOBaTe.JlH Hapo,llHblX 

neceH rrpH,Aep>KHBaJIHCh B CBOHX 'T'PY ){ax npHHUJi na - OTOH paTb TO.JibKO TO' 

qŢQ COOTBeTCTByeT 11:CTop1111eCKOH HCTHHe, npH qel\1 OHH LiaCTO OTopaCblBa„'IH 

ace TO, 4TO He HaXOAHT ce6e Henocpe~CTBeHHOro IlO'ATBep>KAeHH~ B HCTOpH

~eCKHX AOKyMeHTaX, He CMOTPH Ha TO, qŢQ TaKHC (Ha3oneM HX «nereH~ap
Hble»' «HeHCTOpHqecKHe» neCHH) BeCbl\ila llaCTO OTpa}l{alOT OO"iJee HCHO H 

60.11ee CTOc.TJHO B XYJ\OiKeCTBeHHOM OTHOWeHHR y6em,neHH51 Hapo,ua, He>1<e„1r1 

cy xoe nepetn.rcneHHe HCTOpHlleCKHX cpaKTOB (HanpH~tep, necHn X I V CT0.,-1e

TH SI) HCTOpH11ecKa5I AOCTOBep HOCTh KOTOpblX 11aCTO ocrrapHBaeTC)I). 
CaMbil\1H 3HatIHTe.nbHbil\-IH H .11106HMbIMH repoHf\fM B necHHX Toro spel\1eHM, 

paBHO KaK H BO BCeH Hapo'°'HOH no33HH' HBJlHIOTCH - MHJlOlll 06HJ1Hll H 

.... 'vlapKo Kpa.neBHlJ. B HX .i1H4HOCTHX, KaK 3TO y>Ke yKa3bIBaL7loCb H .1JHTepa· 
Type, Hapo,.QHa.51 necHH 3anetiaTJ1e.11a o6pa3bl repoeB, KaKH.MH, no l\.fHeHHIO 

Hapo,la, ,noJI>KHbI 6bITh ero HCTHHHbie npeJJ,cTaBHTe~11n. B OĂHOH rrecHH 
( « C:vrepTb uaps1 CTenaHa H uapn Ypoma ») roBopHTCH o TOi\ir, llTO 3TH 
Hapo;i.Hbie repoH « MY..UPbI H paccy)lHTeJibHbI »: 

H6o OHH y uapefi no6weanH 
H KHl-DKHy10 npeMy;tpocTb 1-1sy'lu.i1H; 
HsyqHnH OHH ee a cTpaHe pyccKoA: 
,\\.ap1<0 Ha ceMH .H3bIKax ronopHT, 
A 06H„1Hll Ha scex ~ReHa)J.~aTH .•. 2 

EcTeCTBeHHO, 3)leCb He HBJISlCTCSI cyiuecTBeHHhIM Bonpoc o TOl\iI, COOTBeî„ 
CTDyeT .:1H 3TO noeeCTBOBaHHe HCTOpHtieCKHM cpaKTaf\i, H.HH >Ke HeT (H pa3-

Yl\1eCTCH - He cooTBeTcTayeT). Ba>KeH TOT cpaKT, t1To necHfl xyAo>KecreeHHO 
H HpKO noKa3bIBaeT Ha npHl\·tepax 3THX CTapHHHblX H cJllOOHMblX repoeB, Ha· 
cKo.·1hKO Ba}f{eH co103 c pyccKH~1M, no,atiepKHBaeT, 1ITO 6e3 nol\ifOU~H PoccHH
MH.iIOlll He 6b1.n ObI .li\\HJiollle11 H lv1apKo He Ohl"TJ 6b1 MapKol\i. A 3TO HMeHHo 

H eCTb XY,llO>KeCTReHHbIH CnOCOO pacnpOCTpaHeHHH 11„f\eH:, 3a I\Ol'Opy10 Hapo_n

HaH necHH paTyer. 
TaKHX neceH He l\ta_,10 H HeKoTophle 113 HHX eocxo){HT K X I V cToJieTHIO. 

3To PHA neceH, B KOTOIJbIX roaopHTCH 06 ycTaHoB,TieHHH ,u.py>KecKHX CB5l3e.H 
Me:iKJI-Y Cep6HeH H Poccweif, Henocpe,l\CTBeHHo noe.ne 6HTBhl Ha I<occoaoM 

fiOJle (1389 r.). 3roT Bonpoc eme He nony1.1H.TI B HCTOpHH )lOJI>KHOfO OCAe-

2 Nicola T. I~asikovic, HapooHe nec.,iie, Capajeno, 1953, cTp. 35, 
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u "' lll,eHHH, HO Ta HaCTOHlIHBOCTb, c KOTOpOH HapoAHaH neCHH H ycTHOe Hapo,n.-

Hoe npeAaHtte yTBepIB:,r{a10T 9TOT cpaKT, AaeT HaM B031\iO}KHOCTh npe}l.no.nararh, 

KaK H B p5I)l.e JI,pyrHX cJiy11aeB, l.{ŢQ BbIWe ynO!v'.i51HYTOe YTBep){{AeHHe ITO 

BCeM Bepos-ITHOCTM T01IHO H He liCK.rnoqer-ra B03MO>KHOCTb' lITO OHO 6y)leT 
)l,OKa3aHO. 

K X \T BeKy, Kpo~e MHOrHx )~pyr11x, OTHOCHTCH o;i,Ha JJ..OCTonp11~1e4a
TeJibHaH necn.H - « ,llîKyp;ţJKeBa E p11Ha ». E pHHa, KOTopyIO Ha po,n_ Ha3BaJI 

V . 

« n po KtJ15ITO H », CTP ervIHTC.SI ycTattoBHTb AP Y*ecKn e CB H3 H c TY peUKH l\1 c './ ir1Ta -

Ho~1 n c .3TOI1 u.eJibJO Hal\1epeHa oTnpaBHTb B ero rapel'vl CBOIO ;LOl.Jb - Mapy 
(B 1431 ro,Uy oua ~eHCTBHTe.HbHO 6hI~7Ja OTOCJiaHa cyJJTaHy). 

Ho TaKoro poAa HanpaBJ1eH11e noJJHTHKII Bu11a;J,eTe.rrbHOH '°'MHacTMH BbJ3bI

BaeT Bo3MyllI..eH11e B Hapo~e, H6o aro 6bu10 Ha11xy;1J11ee pe111eHHe. DhI.TJa 
B031\i10:>KHOCTb IIOCTYllHTb H HHaI.Je, TaK KaK ~ 

Tpoe meHHxon K ttcA caaTanHcL: 
CTep 13bli\1 CBaTaJTC.51 cp H • .il H Ill1 i"V\a,Ub51 p 
J13 BeHrpHH, H3 cTpaHbl 6ora1oi1 ~ 
BTOpbIM cnaTaJic.H - KOpOJib MocKOBCKHH ~ 
TpeThUM cnaTa.ric.H - u;apb 0TTOMaHOBHl.I 

l13 CTaM6yJia, ropo~a ll,apbrpa)la. 3 

f .Jl aBH blll re po H neCHlf ~ J\i\a KCH1vl, B blp a)Ka5J, HeCO MHeH HO, MHeH He 

ttapO}I,Horo nesu.a H C3i\110f0 Hapo~a, BbICTynaeT Ha CTOPOI·Ie A.pyroro IIO.HHTH

t:leCKoro Harrpas.r1eHH5I. OH no,z:p1epK11BaeT, 4TO -

TypoK Tpe6yeT cTpaHy B npHAaHHoe, 
OH Tpe6yeT H 3eMJIIO H ro po,Ila ... 4 

- B TO BpeM51 KaK nocpeACTBOM Apy.>K6hI c «BeHrepCKHM M c MOCKOBCKHM 

KopoJJel\1» Cep611H yKpen11.na 6bI cBoe rrot110MeHMe. 0HH MorJIH 6hr no:r-w10IIb 

ccp6aM R MX 6opb6e 33 H3UMOH3J1bHYIO He3aBHCMMOCTb. I16o' Ka K f0BOPHTC5l 

B neCHH -

MoCKBHqH xpa6pw B 6oID, 
11 MoryT TlOMOllb II3lvl cpa11<aThCH .•• 5 

I-Io 3TO )Ket/11att11e ocTaeTC5I Tlll.eTHhIM, M rreneu npoKJlttttaeT Eptttty 3a 

TO' '4TO O Ha, Bl\.1eCTO TO ro GT06bI ycTaHOBHTb ~p ymeCKHe OTHOIIIeHHH c pyc -

c KHIVlH H.lIH Be H rp aMl1 ' B bI}ţaeT CBOIO AO 4 b 3 a TY peUKO ro Cjr .rITaH a H c6c.11H -
:>KaeTC}I c HHl\l ---

B ~HxoG qac oea ce OTAana~ 
Bb1;r.a.na Jl.Ollb c:ao10 3a 0TToManoBH4a, 
A BMecTe c He ii OT,Aa.n a 11 3eM.n 10 M ropo.rr.a. 4. 

6 

3Ty neCHlO BTIOJII·Ie cnpaBe,U..JIHBO MO)KHO ClIHTaTb CBoero poţ:ta «~eI<Jia-
u t• 

pau11eH BHernHeH IIO.HHTHl{H» WHpOKHX HapO.AHbIX l\laCC, He TO.TibKO C03):\aB-

WH X' HO H cox paHHBllIHX B Te11eHH H BeKOB 3TY 3aMe4aTeJibHYIO necHIO „ 

3 
'f •... li apoihie nec.1ue, G yx apecT, I 9 56, c TP. 248 -·· · 249. 

"1 lDid 'il'_. CTp. 249, 
;> lcc- ci:. 
6 l (' (. ,, •• 

l J ~ • l . 
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Bh111Ie MhI ynoMSIHYJIH, llTO necHH o PoccHH H o pyccKHX noHBJI5HOTCH 

B XIV BeKe. 0HH npo)lon>1<a10T cK . .riailbIBaThCH BnJIOTh ,II.O XIX BeKa M ,na>Ke 
B TeqenHH X X aeKa. CymecTsyroT H H0Beiill111e necHH nep11o~a Ocaooo)lH „ 
TeJihHOH BoHHhI, B KOTOpbIX oTpa>KaeTCH eme 6oJiee TecHaH JI.pym6a CoBeT

cKoro Co103a, IOrocnaBMH H JlpyrHx CTpaH. 
PoJih pyccKoro Hapoina' B KatieCTBe 6eCKOpbICTHOfO apyra H Ha~e>KHOfO· 

COl03HHKa, OCBemaeTC5I B 9THX neCHHX B pa3HbIX <PopMaX, Ha npOT.H>KeHHH 

BeKos. B rrecHHX roaopHTCH o PoccHH H o pyccKHx He TOJihKO nocKOJJhKY 
co6htTH51, npoHCXOJlHIIJJ-Ie B PoccHH, OTHOCHTCR Henocpe,ncrBeHHO K cep6aM ,_ 
Ho a 9THX necH.HX PoccHSI H3o6pa>KaeTCH H pea~1hHOH C.HJIOH, 110~1ora10mew 
H cep6al\1

[ H ii_pyrHM Hapo,nah1 nocrrpenHTCTBOBaTh TypeuKoMy HaIIJeCTBHIO· 
Ha EBpony. · . 

TaK Hanp11Mep, B OAHOH H3 neceH X \iii eeKa («IToxo.ll TypoK Ha BeHy») 
Bblpa>KeHO CTpel\1JieHHe IIOKa3aTb, 1lTO y11aCTHC pycCKHX B BOHHe (B ,naHH0~1 
c"ryyqae Ha CTopoHe ABcTpHH) o6o3Hat1aeT He TO„'lhKO TIOl\fOlll.b CBOef\·ty 

COI03HHKY' HO H HeH30e)KHOe nopa>KeHHe TypoK. 
3To npesocxo)lcTeo PoccHH HaĂ TypuHew noKa3aHo 01.1eHb SlpKo H 

o6pa3HO. B necHH TypeUKHH C~'JITaH co cTpaxoM roaopHT o PoccwH: 

5.1 c HHMH TpH)Kj~bl HOeBaJJ 

M TPH>KAbI ,uo„imeH 6bln 6e>1<.aTh OT HHX, 

H HHKOr'Aa ~ Hx He rHan npe~ co6oA. 7 

BHe BCHKoro COMHeHHH, TaKoro poAa neCHH HA1eJJ.H ueJlblO no)lH5ITh 
6oeBOH 'Jl..YX Hapo)la, TIOK33blBaH eMy, l!TO OH He o;u-1HOK B 6opb6e' \ITO 

HMeeT B Kal.JeCTBe COI03HHKa rocyJ.(apCTBO ropa3AO 60„11ee MO~Hoe 11ehi TypUHH. 
B nepuo)'.{ uapcTBOBaHHH H~·tnepaTpMUhI EJIH3aBeThI {Bo l\iHOrHx necuHx 

roBopHTCH o PoccHH speMeH uapH M0xaHJia <l>e~opoBHlla, A„11eKceH MMxafl
JIOBHlla, DeTpa I, EJJH3aBeTbI H EKaTepwHhI) c„1o:>KHJ1acb, 1-1anpRAiep, o~Ha 
necHH' B KOTOPOH OIIeHb oopa3HO Bb1CKa3bIBaeTC51 :Mbl~flb o TOM' 11TO COB~te
CTH85I 6opb6a cepooB H pycCKHX npOTHB o6mero Bpara ~B„"IHeTCH Ha,ll.eJKHbll\{ 

nyTeM, no KOTopordy HapOA AO.HJKeH HATH A.JI5{ TOro, QTOObl YHHqTQ>KHTh 
u 

CBOlfX yrHeTaTe.neH H OTO~ICTHTh 3a BCe npHTeCHeHHH H HaCH ... 1IHH' KOTOpbie 

OH nepeHec OT HHX. 

TypKH nepeou.n.w acex po;i_11qetf repu_eroBHHUa CanBbI ll.pHoeBHtta ,. 
OT06paJIH y 1-1ero 3eMJilO., BOJIOB, KOHeH H npotr. OH caM He B CMJI3X OTOM

CTHTb yrHeTaTeJI5J~1, HO OH 3HaeT' l{TO cyu.~eCTByeT B03~fO>KHOCTb MeCTH. 
H OH Haxo,DJIT 9TOT rryTb MeCTH, 6op51Cb nJie4oM K nJie4y c pyccKHMH rrpoTHB 

CBOHX nopa60THTe.,.1efr. CTecHH AaeT 51pK)'lO KapTHHY 9TOH OOpbObI, B KOTOpoii 

yqacTByeT, B?\iecTe c pycc1<111'1n, H Caesa, H H3 KoTopo.H HBCTByeT He TO,.'lbKO 
„ 

npeBOCXOACTBO pyccKHX Ha)l TypKaMH' HO H ocymecTB.neHHe ue.IJH' K KOTOpOH 

CasBa CTpeMHncH. PyccKaH uapHua «EJIHcasKa» --

noa TypoK no~KOTI nOABena, 
H tta no~Kon TypoK noATIYCTHna; 
VI Korii:a nopox )KHBOM HCKpoif B3opna.'1CSI, 
Typxtt n noAHe6ecbe noneTenH; 
li[ .TJHWh Ha TpeTHH )lCHJ, OHH 
lia aeM„'lIO CBa.nl·f.'IHCL ... 

' \·"uk Karuc:7.ir, CpncKe HapoiJHl! nec.ue, 11 J, BHeHa, 1846, cTp 49. 
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noc . .Tle 3TOfO cpa>KeHHH, B KOTOpOM COB~1eCTHblMH YCHJ1HHP.fH Obl.'IH 
OTOM~eHbI po,nHLJH CaBBhl, onHChIBaeTcst ero BcTpeqa c namoA, orpa61-1BlllHM 
ero )lOM. HeT HHKaKoro coMHeHHH B TOM, 11To necHH npecJie'AOBaJia H ,l{OCTH-

u 

r.na ueJIH - HaCTOHllHBO yKopeHHTb H){elO, llTO npeBOCXOJl_CTBO TypeUKUX 
aasoeBaTeJieH Ha~ HapoinoM HBJIHeTCH TOJlbKO OTHOCHTeJibHblM H fspeMeHHblM, 
nocKOJibKY HapoA, e JIHUe CaBBht, CKJIOHeH K 6opb6e B co103e c pyccKHMH. 

l13BeCTHblH co6HpaTeJih Hapo,nHblX neceH IleTpaHOBH'-1 fOBOpHT: (( ••• TO 

ot5CTOHTeJibCTBO, qŢQ yrHeTeHHhlH cepOCKHH Hapo~ c BeJIHqai-iWHJ\f BOO~y
mes.TJeHHeM BocneeaeT eAHHOKpOBHbIX H e,nHHOBepHbIX 6paTbeB pyccKHX' y 
HHX HllJ,eT HCUeJieHHH CBOHX paH H BMeCTe c HHMH HaAeeTCSI ,l(O>K)(aTbCH 

6oJiee cnoKoiiHoro 6y~yruero - 3TO Bemb ecTeCTBeHHaH H K TOMY ecTb 
npHtJHHhI. Csow ceoeMy HcKpeHHe nol\1oraeT... B 3THX KpaHx (s BocHHH H 
fepueroBHHe) .3To 3Ha11HTeJibHO crroco6cTBOBa.no no,uep>KaHHEO ttapo,nHoro 
~yxa B nepHo~ TypeuKoro rHeTa». 8 

B necHSIX OOJiee Il03AHero rrpoMCXO.>KAeHH 51' B ocooeHHOCTH B necH51X' 

CJIO:>KHBllIHXCH B X I X cToJieTHH, Kor~a 3asoesaHHe H 3a~0Ta HauuoHaJibHOH 

CB060;l.bl 6bIJIH C8l\ibIM TeCHhif\f oopa30l\'1 CBH3aHhl c oopb60H PoCCHH npoTHB 

TypUHH, KaK H B necH5IX, CJlO)ICHBIUHXCH s rrpeAhI,!(YIUHe aeKa, roBopHTCH 

o Ba}KHQCTH COBMeCTHOro BblCTyrrJieHHH pyccKRX H cepuos. ,U.11H npHMepa 
npHBOAHM )(Be CTpOKH CTHXOB' B KOTOpblX Hapo~ Bblpa>KaeT CBOe MHeHHe o 

llOMO~H no.nyqeHHOH OT pyccKHX H roBOpHT !' t:fTO 3a 3TY CTOMOIUb cep6CKOMY 
Hapolly -

,lla npOCJiaBSITCH H 6yJJ..yT rop~bl pyCCKHe 
Ha BeKH BO BCeM MHpe ••• 

0,x(HOH H3 HaH6o.TJee 3Hal.fHTeJibHbIX rreceH 3Toro po~a HBJIHeTCH «Pa3-
roaop )leHHHUbI c co.nH~eM». KaK H 6oJiblliHHCTBO ,npyrHx Hapo;lHblX neceH, 

no C0,!1.ep>KaHHIO H TeMaTHKe, OHa CB513aHa caMblM TeCHblM o6paso~t c TeMaMH 

npe)lhl~Y~HX CTOd'leTHH. 
3HalleHHe 3TOH neCHH, C03AaHHOH B nepHO,~ HCTOpHtJeCKOro nepeJIO.l.'.la -

0KoH11aTeJibHoro ceep>KeHHSI TypenKoro BJJaAbILJecTsa Hait OOJibweiî qacTblO 

IOroCJiaBCKHX aet\teJih, COCTOHT HMeHHO B TOM, qŢQ oHa 5IBJIHeTCH CBOero 
po,na cso,nKoH (Hapo,nHbIH neael{ )laeT 06m.11ii o63op acero nepe>KHToro 
cep6CKHM Hapo;{OM, a HMeHHO - KaK Il0J10)KeHHSI yrHeTeHHOro HapoAa B 

nepno~ Il5ITHBeKOBoro TypeuKoro paOCTBa' TaK H cpaKTOpOB cnoco6cTBOBaB

IllH X yHHqTo>KeHHIO TypeuKoro BJia,~b1qecT0a Hatl cep6aMH). 
B TeMe noKa3aHa cHaIIaJJa cTpallIHaH KapTHHa Tex apeMeH, «Kor,lla nawH 

6eCllHHCTBOBaJIH», KapTHHa y.>KaCOB 6ecnpaBbH, rrorrpaHHSI HapO)lHblX CBH

TblHh H Hapo,nHoro ,noCTOHHCTBa, K3pTHHa ropH H 6e33aKOHHH - KaK roBO

PHTCH s necHe - «KOTOphle H nepeHeCTH He 6hIJ10 B03f\iO>KHocTH», H 3aTeM 
u u 

yKa3hIBaeTCfl, L[TO HH repOH3l\.I OT,!l.C„'lbHhIX ,rJHtJHOCTeH' HH OTnop, J(asaeh-lblH 
BCel\1 HapOilOM, He 6bl . .11H B COCTOHHHH ---

OcTaHOBHTb TypeUKHe 3sepcTBa 
M noKa3aTb cep6aM nyTH, 
Be.AymHe K CB060.Ae COKOJHfHOH' 
Ho e :>TOM pyccKue HaM CJiaBHO noMorJIH ••• 8 

----------
8 B. Petranovic, CpncKe napooHe nec.Me U3 BocHe u Xepu,e~uHe, Eeorpa.a„ 1870„ 

CTp. 652. 
9 Ibidem, CTp. 651. 
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113 rreCHH BbITeKaeT BhIBO,[l, t{TO 3alll_HTa HapoJI.a OT rp03HBWero e~1y 
YHHtlTO}KeHHH 11 ero 6opb6a 3a cyw.ecTBoBaHHe Ha npoTH>KeHHH seKos 
Mor.rrH yseHCiaThCH ycnexoM npe>KĂe Bcero H npeeb1we scero 6.naro~apsr 
10paTCKOH TIOMOIUH co CTOpOHbl pyccKoro Hapo,Ua. 

11 Hapo~HbIH neBeU, nepe1.1HCJIHB PHJ\ ,llOCTOHHCTB pyccKoro HapoAa -
·ero c.nasy, ero repoH31'-t H CTpe~tJieHHe K cnpaBe;{.HHBOCTH, TporaTe.ribHhlMH 
CJIOBaMH 6paTCKOH 6naro,n:apHOCTH H CO~rJHil{apHOCTH BhipamaeT pyccI<OMY 

aapo,Ay ao>KeJJaHHe ):(OCTHrHyTb Bcero Toro, 1ITO no l\·tHeHHID Hapo,nHoro neaua 
(ab1pa>KeHo HaHBHO H TporaTeJibHO) HBL11HeTcH sepmHtto.H cqacTbH: 

t.fT06bl U.BeTbJ y HHX HHKorii.a He YBSIA3JtH' 
l1 llT06bI ;:i:o6neCTb HX BetlHO npOI(BeTaJla; 
l1To6bl Ha n0Ju1x -nx o6HJibHO poAH • .rracb nmeHHUa, 
A. B Hx xopoMax - po;t;HnHch TO.'lbKO CblHOBbSI, 
Bo3ne >Ke xopoMoe - llHHorpa)\uaH Jio3a, 
A B ca.Qax HX BO;J;HJiacb Me,a.oaaH ntienxa; 
llT06bl 6bIJ10 y HHX scer,na B H300HJ[HH: 
H xpa6peuoB B oo~x HCn~T3HH~X, 
l1 Kpacuoro BHHa B'AOBO~b, 
11 Me,qy, H BOCKY H BCHKoro .no6pa Mnoro; 
l.JT06bl >KH,nH OIIH BO BCSIKOM 6JJarono„TJytnnf, 
qTo6hl ace y HMX neeno u nno~opoaHeM 

6naroyxa„110; 
qT06~ JlHK HX pyccKHH CHHn, 

KaK HpKoe conHu.e cpe.z:tH aaea.l{ .•. 10 

4TO KacaeTC51 cepOCKO-BeHrepcKHX OTHOWeHHH, CJieAyeT CKa3aTb, ttTO 

Bblllle ynof\fHHyTaff neCHH «Jl>Kyp;l>KeBa EpHHa» npaBHJibHO Bbipa>KaeT oo~ee 
U V - · 

OTHOWeHHe HapoJ(HOH neCHM K Be1-1repCKOMY Hapo~y - HapoAHblH neseu 

BblCTynaeT aa co103 c BeHrpHeH. He BAaBaHCb B no,npo6HocTH, H 3,r(eCb JIHWh 
~ 

·HanoMHIO, GTO cyll{eCTByeT I..{eJihIH pHJl neceu, B KOTOpbIX rosopHTCH o 
coBMeCTHOH 6opb6e cep6os H BeHrpoB npoTHB o6mero Bpara. HeK0Topb1e 
HcCJie)loaaieJIH HapoJ(HhIX neceH J:(a>Ke BhI,ll,eJIHJOT B oco6b1H UHKJI necHH o 
5IHKO CH6BHHHHHe (5IHorne XyHH,DJI), _ o ero nJiel\151HHHKe CeKyJie BaHOBl!lqe 

(51Home CeKeJIH) H o ero 'AHAe - CBHJioes11qe. 
Cep6cKo-pyl"l1h1HcKHe OTHollleHHH aaHHMaJOT TaK>Ke BhI~aio~eecH MecTo 

8 cep6CKOH Hapo~HOH n033HH H 6eccnopHo IIOJ{JJHHHhie rreCHH' OTpa>KaIOII9"He 
9TH OTHoweHHH, CKJiaAhIBalOTCH y>Ke B XI 'v.,. cTo.11eTHH. l13TO anoJIHe noHHTHO. 
PyMhIHCKo„cep6c1c11e OTHollieHHH HMelOT ÂaBHIOIO TpaAHUHIO. CTpH no):lpo6HoM 

paccMOTpeHHH ~aHHOfO eonpoca cne~yeT npHHHTb BO BHHMaHHe He TO~bKO 

HapOJlHble rrecHH' HO H HCTOpHqecKHe HCTOllHHKH. 3)leCb 51 ~1JHllib HanoMHIO 
o TOl\.f cpaKTe, tJTO BeJJRqa}irnee HCTOPHl.leCKOe HCTihlTaHHe 7 Bbinasmee Ha 

)lo.1110 KaK pyMhlHCKoro, Tal_{ H cep6cKoro Hapo~a B ,ll.aJJeKoM rrpow„'loM -
TypeuKoe HamecTBwe - 3acTa • .110 HX o6ne;(HHeHHhI~fH. Y>Ke B nepBofl Kpynttoi1 
6HTBe, npeAnpHHflToii TypKal\itH c ueJibJO noKopeHHR aeMe.11b cep6cKoro rocy

JJ_apcTBa, a Hl\feHHo B OHTBe Ha peKe MapHue (B 1371 ro~y), coaMeCTHO 
c cepocKHMH aoiicKaMH BhlcTynalOT H pyMbIHCKHe, a TaK>Ke u BeHrepcKHe 

H 6o„rirapcKee soiicKa. CorJiacHo HeKoTophIM HCTOpHqecKHM JJ:BHHhIM, soiicKo 
BaJiaIIIcKoro KHH}KeCTBa (KHH3H BanaxHR - 1'V1HptrH) y11acraosaJio H e 

1o Ibidem, CTp. 653. 
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6HTBe, r~e pernanacb cy){bOa cep6cKoro Hapo~a - Ha KoccoBoM. noJie 

(1389 r.), B pe3yJibTaTe KOTopo.H TYPKH 3asoeBaJIH rocno){CTBo Ha Ea.nKa
H:ax. CoBl'v1ecTHoe BhlCTynJieHHe 3TMX HapoAOB npoTHB TypoK 6eccnopHo Obl.'IO 

noJJo>KHTeJibHhIM 5IB„1eHHeM H .9TOT Q1aKT He TPY'AHO oueHHTh. ,llocTaTol.JHO 
yKa3aTb Ha TO o6CTOHTenbCTBO, qŢQ rpo3HaH TypeuKaH CHna pacnnaqHBa

~aCb Aoporoli ueHOH 3a noKopeHHe 6aJIKaHCKHX CTpaH: Be'Ab TORbKO ARH 
38BOeBaHHH cep6cKoro rocy~apCTBa TypKaM noHa,no6H„1IOCb TI0'4TH 150 JieT 

(c 1371 no 1499 r.). 
To IITO pyMhIHCKHe noJIKOBO.AUbI noJih30B3J1HCb lllHpoKoH H3BeCTHOCThIO 

y cepooB' BH)l.t-10 He TOJlbKO H3 3nHtteCKHX, HCTOpH"leCI<HX Ha po,H_,HbIX neceH, 
HO H H3 JIHPHlJeCKHX npOH3Be~eHHH. TaK, HanpnMep' B pH,u.e JIHp~11eCKHX 
neceH ynoMHHaeTcH o KHf!3e l\lHptte, o KHfl3e Pa,ny.rre H o ,npyrHx. 

C.ne)lyeT OTl\ieTMTb' lITO B JIHpHt.IeCKHX neC.HHX' B OTHOllleHHH HCTOpHLJe

CKHX .rn·ll.JHOCTeH, roaopHTC5I TOJibKO o caMblX JII06HMbJX cepOCKHX rep051X, 

KaK, HarrpHMep, o MapKo Kpa11eBM'4e, a TOT <t>aKT, trTo B 3THX necHHX 

ynoMHHaIOTCH H pyl\ttbIHCKHe Hapoi!Hbie repoR, CBHAeTeJihCTByeT o TOM, KaK 
cepocKHH HapoA ou.eHHBaJI pyMhIHCKo-cep6cK:He OTHollieHHSl. KpoMe 3THx 
neceH, a Ko1opb1x o py:f\-tbIHax ynor.1HnaeTc~ BCK0.r1h3h, cymecTayeT PHA 
;i,pyrHx nece1-1, u.e„1HKOM nocBHllleHHbIX pyl'.1b1HCKHM repoHl\i. 0}lHOH H3 
TaJ<HX neceH SIBJIHeTCH «)l(eHHTb6a Pa,llyJia BJiall.JHtta». 

3a~1eqaTeJJhHhIH co6HpaTeJib cep6cKHX HapoAHhIX neceH ByK .CTecpaHo

BH4 Kapa,n>KHtt HanHca • .TI CJie~y1o~ee HHTepecHoe npuMeqaHHe I{ 3TOfI necHe: 
«Pa,ny.n-6eK Ha KapaBa„1axHH :>KeHHJICH Ha l.lepHoropKe, nJ1eM~HHHlle Haatta 
IJ.pHoeBHtia. B 4epttorop1111 06 3TOH )KeHHTbOe rro10T B necHHx H paccKa3bI

BaJOT ropa3~0 npocTpaHHee». Dp11 3TOM KapaA:>KM4 Bh1pa>KaeT co>KaJieHHe 

no noBOAY Toro, qTo eMy He y;i,anocb co6paTh Bce 9TH necHH H nereHA~
Bce .3TO HCHO CBHAeTe.'lbCTByeT o TOM, t1TO Jfl\151 KHH3H Pa,nyJia 6bI„Tio mupoKo 

H3BeCTHo KaK B Cep6MH, TaK H B 4epttorop11u. ToT cpaKT, 11To a apo~ coxpa
HHJI B na~1SITM TaKoe He oco6eHHO Ba>KHOe co6blTHe, KaK 3Ta >KeHHTb6a, 

roBOPHT o TOM, llTO ero c.ne,nyeT paCCJ'\iaTpHB81'b K31{ npoHB"TJeHHe cepOCKO
pytt{blHCKOH APY)l<6hI, '4To Hapo)l ~opo:>KHJ1 3TOH J\PY>K6oii H 11To Pa)l.yJ1 6b1.n 
xopo~o H3BecTeH cep6al\1. 

He .tIHWeHo H nTepeca TO oocTO~TeJibCTBO, GTO He cymecTByeT MCTopH

qecKHX ,naHHhIX 06 9TOH )KeHHTbOe, HO He HCK.i1l01.IeHa B03MO}KHOCTh t llTO c 

Te'-!eHHeM apeMeHH HCTOpHH no~TBep,nHT 3TOT cpaKT. 

O Pa,nyne H MHpqe cymecTByeT eme PHA neceH, co6paHHbIX ByKoM 
Kapa,nJKH11eYt. Hanp11Mep, B necHe, 3Ha1.Jy1~euc51 no.11. NQ 75, B TOl\-te 2, roBo-. 

pHTCH o ccope, B03HHKillel1 rvre>K.uy 6paTbSJl\1H PaAyJ1orv1 H 1V1Hpl.leH H 06 11x 
npHMHpeHHH npe.n „TJHllO~·f BHemHeti onaCHOCTH, 6L11aro~apsr ynerueBaHHSIM 
cepocKoro repoH Pa;r.ocnaaa, qer"'t onHTb no]\qepKHBaeTCH coBMecTHOCTb 

)lei1cTBMH cep6oB 11 PYi\ibIH. K.poi\·1e Toro, cyrn.ecTBYJOT JvtHorol.JHCJieHHble· 

necHH, B KOTopbIX Kpol't1e BaJJaXHH (1'1\yHTeHHH), naxoJJJIBweiic.H n .coce~cTBe 
c Cep6Hej:'z, roBopHTCn H o .i\1oJJ,naBHH (B nec1-15!X o Ha Ha3blBaeTcSI cTpaHofl 

Kapa6or,uaHcKoi1), c KOTopo.H cBn3aHbI H~teHa Bhl.a.a1ou~0xcH cep6cKHX repoeB 
X \T CTOJieTHH - 6paTueB 5IKWHlICH. B BaJiaXHH H B cTpa1-1e l(apa6or,n.aHcKoA 
(T.e. B MyHTeHHH M B N10„11AaBMH) cep6b1 .Haxo,nH.rIH ce6e yoe>KHIUe oT npH-

v u 

TecHeHHH TypeUKHX 3aBoeBaTe.neH. 
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0AHOH H3 CaMbIX 3HalIMTeJibHbIX ITO co~ep}KaHHIO H caMbIX 3aMellaTeJih

HhIX no Kpacore Hapo~HhIX rreceH, 6eccnopHo, 5IBJI5!eTcH rrecHH «1\1aprH·Ta
)l.eBMUa H PaH:Ko BoeBo;ţa», B KoTopoii roBopuTCH o pyMhIHCKo„cep6cKHX 

OTHOIIIeHHHX. n pHBO)JJ1M BKpaTu.e ee Cotf_ep)KaHHe: ITocJie TypeI..ţKOro Harne

-CTBHH H nop a6o~eHHH Cep6IIH TYP Karv111, cep6hI Bce )Ke eme y Aep}K11BaJI11, 

rro,n BepxoBHOH BJiaCTbIO Be1-1rpwH, 1.JaCTh Tepp11TopttH B 06.nacTH CpeM, 
~oTopaH TIOcJlb30BaJJaCb no,nytte3aBHCiiMOCTbIO. Ho TYPKM npe.LI..rrpHHHMaJIH 

Ha6erM Ha 3TY TeppHTOpHIO, 11 MaprHTa-AeBHU.a npoK.nHuaeT cpel\iCKoro 
BOeBO.AY PaiiKa, rrpe;r.noJiaraH, qTo OH r JiaBHhIH BHHOBHHK To ro, qTo Cpel'Yt 
He MOJKeT o6opoHHTbCH oT TypoK. PaHbllle - roBopHT Mapr11Ta AeBHU.a. 

«Mb1 o TYP Kax JI,a.JKe ue c~1h1x an H ~ 
„/\. He TO 11T06bI 3pCJIH JIX r.i1asa:\Ul. 

A Tenepb Hac TypKH OAonenH, 
RottH Hx TonqyT Hac KonwTaMn 
l1 no;l.KoBaMtt noJHI uarnn B npax pa3nOC5lT» ..• 11 

PaH:Ko BhIClIYillHBaeT ee 11 oTBeqaeT: 

<(CecTpa M051, NlaprHTa AeBMIJ.a, 
He npoKnntta~ HOeBOAY Pa~Kal 
4 TO >Ke MOLKeT C,!:leJiaTb cal\-1 p 3HKO -~ 
0,u:MH ocTaJic.H Boeno,na PaiiKo ... 
4 TO OH Mo:>KeT C).(eJI aTh c co6o H: H 11To co CpeMoM? 
H tiTO Mo2KeT c;~e.naTb c TYP I<aMtt n CpeMe? .. 12 

3aTeM PaifKo roBopHT o BhI~a10m11xcH JIHlIHOCTSIX, npocJiaBHBIIIHXCH B 

6HTBax npoTMB TypoK II 3amHmaBlIIHX ttapoA oT TypeUKHX 3aBoeBaTeJieii. 

YnoMHHaH o caMhrx suaI.IHTeJJhHbIX cep6cKHX repoHx, OH roBopHT H o 
pyMhlHCKHX BOeBo,nax KaK o 3aII.IJITHHKax cep6cKoro Hapo~a: 

« B B HJl.HHC t rop 0;:1.e 6eJI0Ka~1eHHOM, 
TaM KH 5DKH.1I cTa p hIM B.na.il,HCJI aB t 

A B paBHHHHoi.f. c·Tpaue I(apananarncKOH, 
TaJ\·t KH SJJKHJI l(a pa aa„rr ax P a)ly .n ... 
B EyxapecTe J ropo,U,e 6e.noKaMettuoM 
TaM KH R>KHJI P a,TI.y JI -6eK 
Co CBOHI\t 6paTOM MH p qeli- B oeBo)J.oi'i » ... 13 

1'1.aprHTa-~eBHUa' HBJI5IIOI.Iţa51CH B rrecHe OJIHUeTBOpeHHeM HapoAa, 
OIIJiaKHBaeT HX, TaK JKe KaK H cep6CKHX repoeB: 

« l<y.!1.a Bbl ,!l,e ... 1Hch?. . KaK sac He cTaJio? .. 
I-la Koro BhI Hap o,!\ ocTaBuJin? 
B p aocTBe T5DKK0~1, no.ll H roM Typeu;KMM .•• 14 

J13 3TOH necHtt, B KOTopoii: npH p aBHHBaIOTC5I cep6cKtte H PY*lbIHCKHe 

repoM H rro..D..qepKHBaeTcH, qTo Hap o)( He 6h1.n: rropa6o~eH AD Tex nap rroKa 
cep6hI H pyMhIHbI 6opo.TIHCh coo6rua J B TO .1Ke spe1wH BhITeKaeT HCHhIM BhlBOJ\, 

GTO, no y6eJK,neHHIO 06011x Hapo.AOB, aaJiorol\1 HX He3aBHCHMOCTH HBJJHeTCH HX 

co103. 31a rrecHH, BMecTe c necHeH: o «.U)KYPA}KeBott E pHHe», B KOTopoti 

11 * H a ... • apo He neC/tt.e I 
12 Ibidem. 
13 Ibidem, CTp. 296 
1~ Ibidem, JTp. 296. 

CTp, 295. 
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rOBOpHTC.H o Heo6XO_AHMOCTH corosa c BeHrpaMH H pyccKHMH, no CBoeM: 

inpeBHOCTH H no CBoe:H KpacoTe .HBJ1H€TC.H CBoero po)(a «AeKJiapauHeH» 06. 

OTHOllleHH51X cep6cKoro Hapo.n;a K ero ecTeCTBeHHbIM COI03HHK3M H no3TOMY 

H TIOHHHe OHa sayqHT aKTya~bHO. 
HsylleHHe cep6cKoH Hapo)l,HOH no33HH oco6eHHO Ba)KHO B }l.aHHhIH. 

MOMeHT' Kor,na rrepe..n HaMH CTaBHTCH aa,n_al.Ia crroco6cTBOBaTh AaJibHeHIIIeMy· 
yrJiy6JieHHIO M pasBHTMIO TpaAHUHOHI-Ihix APY>KeCKHX CBR3eli :Me:>KJ(Y Hapo-
Aarv1H Py~1bIHCKoii Hapo_nHoti Pecny6.JIHKH H Hapo,naMH c!Je,AepaTHBHOH Hapo,n-·. 
HOH Pecrry6JIHKH IOrocJiaBMH, c KOTOpbIMH MbI OhIJIH Bcer)(a CBH3aHhr HCTO-· 

p H I.JeCKMAU1 y3ai\1H . 

B HaCTOHII.I,ee B peM5I Hac CB.513hIBaIOT o6w.He cTpe:rv1JieHHH 11 ~eJ111 --· 

CTpOHTeJibCTBO COI.IJiaJIMCTHl.JeCKOro o6mecTBa' 3all1,HTa rviIIpa H pa3BHTHe· 

MHpHoro COTPYJJ.HHIIeCTBa i\·1€:>KJ\Y HapoAaMH. 
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Călăraşi, quaranlaine de, 2-16. 
Gin1pulu11g, 78. 
Cllnp ina, 112. 
Caraş, 70. 
Căpriana, hcgo11n1enc de, 147. 
Caransebeş, 19, 22. 
Carpat/w.~„ parlers ucrainicns de, 210. 
Cătălina, colline de 234. 
Cazacu, village prcs ele Drăila, 247. 
Cenad, monastcre de, 18·1. 
Cetatea de Ballii, 152. 
Cllerson, 175. 
Chilia, forte de, 152; i>rise de, 155, 157:.. 

f ortcrcssc de, 158, village bulgare pres. 
de, 118. 

Chişca ni, \.i11age pres de Brăila, 24 7. 
Cicei, 152, 219. · 
Clmpia dreptă/ii, acte de la, 228. 
Cimpinifu, affluent de la Prahova, 24. 
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Cirzciş, 18. 
Cireaşovu.l, · 9, 22, 23. 
Cireşeanu, 9. 
Cire~e11i, 9. 
Cleanov, ";llage de J'arrondisscmcnt de 

PJcniţa, 23. 
Colo1neia, 164. 
Con.stanlza, armce russe a, 11 O. 
(;onstanlinopolc, 155, 183, agent d' Al. Ghica 

a, 272. 
Cosmin, combat de, 167. 
Coşuştea, afflucnt du l\Iotru, 13, 15. 
Coşuşliţa, affJuent de la Topolniţa, 13~ 15. 
Couma1t.ţ, 175, 183. 
Cozia, monasterc de. 80. 
Cracovie, principaute polonaise de, 172. 
Criş, sous-dialecte du, 36, 39, 41, 42. 
Griş noir, parlers rournains du, 185, 18Î, 

J 88. 
Czongrdd, 16. 
Curtea de A.rgeş, 
Czu lnakos, 18. 
Czongrad, 1 fi. 
Czolnakos, 18. 

monustere. ue 19$). 

Dădileşti, 23. 
Da<lilov, 21, 2:i. 
Deal, 1.0. 
De<ilul, 1 O. 
Dealul Hreaza, J H. 
Dealul Breazu, 1.1. 
J)ealul Calului, 11. 
JJealul Crucii, 11. 
JJealul Frumos, 11. 
Dealul .l'lare, 11, 19. 
Dealul /.."f alt, 11. 
Dedilov, 2:~. 
De leni, 1 O. 
Didileşli, 23. 
Dobroudja, inscrip tion 

100-104. 
Doflana, 2:·t 
Dofleana, 23, 24. 
Don, 234. 
Dombrava, JO. 
Dombrova11y, 10. 
Dombovica, 1 O. 
Dorohoi, lac de, 130. 
Drajna, 24, 26. 
Dranovăţ, 24. 
Deanovul, 24. 
Dumbrava, 10. 
Dumbrăveni, 10. 
Dumbrăvi/a, 1 O. 

Egyed, 17. 

Farcadin, 18. 
Felso-Pesles, 13. 

de~ 

Florence, concilc de, 175. 

88-95JP !J7. , 

Focşa ni, 112, 241, volontaircs de, 2~13, 
251. 

Jt"'1·isien, inonuments litteraires de, 188. 
~,urca Coşuştei, 15. 

G<ld, localite de, l'arrondissen1ent de rrin1i
şoara, 3Î. 

Galanta, vieux t.oponyme inorave, 172. 
Galaţi, colonies bulgares, de 239; buJgares ct 

grecs <le~ 240; vice-consul russe de, 211-1, 
251 ; rcbcllcs de, 242; volontaires de, 
243; (1ua1•antaine de, 249; consul sardc 
de, 256. 

Gemer, contree de Ja S1ovaquie orientale, 
181, 190, 1~J6. 

Geoagiu, 18. 
Gepides, 169. 
Gilău, 18. 
Giungi, 18. 
Giuryen, 18. 
Giurgiu, 231, prison de, 260. 
Gnezclo, inscription de, 90, 91 :- arnphore 

de, 92, 98, 99, l 00. 
Gorazd, vicux toponyn1e morave~ 172. 
Golhs, 169. 
Grăjdunu, 12. 
Grăjtleni, 10, 11, 12. 
Grajdiuri, 12. 
Grafduri, 12. 
Grande .l\1 orauie, epoque de la, 171, 184; 

accroissen1ent politique de la, 173; 
slave de la, 17„1; tcxtcs de la, 193. 

Grecs, ode de Pouchkine detliee aux, 108, 
co1nbattants dans l'armee <l'Ypsilanti, 
113, 116; revolte des, 237, 25-1 ;„ lutte 
pour la liberte des, 255, 261. 

Gura Dranovului, 24. 
Gura Oreavului, 25. 
Gyergy6, 17. 
<Tyogy, 11. 

Hal ici, foycl' de culture slave, 19Î. 
Hangou, convent de, 126. 
Harlofila.x, P., graphite de ~1, 96~ 98, 

100, 101, 102, 104. 
llerec, 40. 
Hesdât, 18. 
llilundar, l-;ieui11es de, 9î, 1nonastere de, 

213. 
Hirlău, boyards inoldaves a, 167. 
Ilongrie, roi de, 162, foyers ele culture slave 

cn, 183; le latin medieval ele, 219; 
Vladislav de; 225. 

llongrois, l'arriv~e des, 182; pays de, 225. 
11 ovrila, 40. 
Hunyadvâra, 18. 
Hutzules, 187. 

lbrăila,- 272. 
lgrice, non1 de lieu en Pannonic, 171. 
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Irlande, missionnaires chretiens de l' 171. 
ltalie, missionnaires chretiens de l' 171. 
Ithome, Ja cite I, 233. 
Izvor, locallte en Bulgarie, 110. 

Kajscha, vieux toponyrile moraYe, 172. 
J(aravlahia, 268. 
Kazars, 175. 
Kiclzinev, Pouchkine a, 107; la societe de, 

108, 120, Kirdjali a, 113; Albanais a, 
122; exil de Pouchkine â, 123. 

Kiev, cbronique de, 49; Fcuillcts de, 172, 
191-193; Codex <le, 150; fusaiole de~ 
100. 

Kilia, forteressc ele, 235. 
Kladova, Serbcs de, 251, 260. 
Kosovo pole, 263, 268. 
I<. otel, 242. 
Kraşo1Jani, 41. 
Krulevatz, Scrbes de, 251, 260. 

Leasa, 19. 
Leamna, affluent du Jiu, 24. 
Leamna de Jos ct Leamna de Sus, villages 

de l'arrondissement de Craiova, 24. 
Lencgina, 18. 
Lenczena, 18. 
Lengene, 18. 
Lengyna, 18. 
Len ingrad, codex de, 150„ 
Lensene, 18. 
Lenleşti, bataille de, 157. 
Lindirza, 16. 
Lingina, 16, 18. 
Lippa, 22. 
Lippua, 22. 
Lipova, 22. 
. Lipovans, 245. 
Lombardo-venitien, royaume, 256. 
Lu~ca, 40. 
Lyn.zyna, 18. 

!laal, 20. 
.;.VI. acedoine, Fcuillets cyrilliqucs de, 93Jt 

96, 102. 
1'\tăceu, 18. 
Jlf ăcin, 258, 260. 
111dlf alva, 20. 
ilf ăneci Ungureni, 2G. 
1Vlangulia, l'ancienne forteresse de Pangala, 

233; armee russc a, 110. 
Manuc, l'aubergc de, 258. 
.Jllaramureş, 169. Sla\'es du, 172; liturgic 

slave du, 173, 17'7; culture slave du, 
178; Dl"agoş vicnt du, 224, 225. 
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1\f arienburg, 125. 
iY!avrodin, Bulgarcs de, 242, 256. 
M edvejde, 13. 
;.'\leel, 20 . 
. ..1\1eld, 20. 
i\fendog, mont de Lithuanic, 126. 
;.11 iclrkollz, ville de Slovaquie, 171. 
wlissolonghi, 107. 
Mladenov, St., 44. 
... '\foldavie, chroniqucs slaves de 146, 150, 

156, 163; Dosithee de, 201 ; Esope 
traduit en, 207; guzlars cn, 211; foyers 
de civilisa tion 1nedio-bulgare en, 212; 
ecolc litt. slavo-roumaine en, 216; langue 
de cult.ure en, 219; ateliers slaves de, 
222; charies sla vones <le la 223; emigra
tion bulgare de la, 239; Bulgares de, 257. 

.Jl1oldaviţa monast~re de, 85 
lvtoravie, alphabet glagolitique eu, 175; 

pannoniennc, 179. 
ilf orisena, monastcre de, 182. 
~itoscovie, grands cnezes de, 161; Ivan 

II I de, 169. 
i.Ylo.~ti c, inscription de, 92, 95, 96, 98, 

100, 10·1. 

Naziru, village pres de Brăila, 24 7. 
N eajlovul, 24. 
Neam/, 19 monastere de 78, 80, 150, 

212, 213, 215, 221; copistes de, 
atelicrs de, 227. 

N h . ')r.: 
~ e Ol, „i>. 

Neltoiaş, 25. 
Niş, revolte de, 237, 255, 256. 
Nitra, eveque de, 196. 

211, 
222· , 

Novgorod, chronique de, 49; citadins de, 
156; viile de, 161. 

Novohrad, tombes de, 191 . 
Niirenberg, cllronique moldvae de, 162. 

Ochrida, patriarcat d'175, Kliment a, 92, 
177, 179; Naum d'100. 

Olovăţ, voir Volovăţ. 
(O )1·ea.hova, 25 . 
Oreav, 11. 
Oradia, e1,eque latin d'l 73, 183; registre 

d'182. 
Oreava, 25. 
Oreavul, 25. 

Pannonie, conr de Kocel en, 172; sla ves 
· mora ves eu, 180; arrivce des HongL·ois 
cn, 180 . 

Pangala, voir Mangalia. 
Paroş, 10. 
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.Pecineşca, 22. 
Pecsenyeska, 22. 
Pereg, Slaves de, 184, 189. 
Peri, 1nonnstere de, 183; foycr de cult.ore 

â, 197. 
P(!flera, 10, 13. 
Peşterea, 10. 
Pestes, 13. 
Pcstess6lyomko, 1~~. 

Pcşleş, 13. 
l'eşiiş, 13. 
Peştişani, 13. 
P~~lişeni, 13. 
Peştişul de jos, 13. 
l'eşlişul de sus, 13. 
Petchenegue~, etablis en Valachie, 1 77. 
J>ctersbourg, l„eks â, 119; a1nhassadcur 

d' Autriche a, 239. 
Petros, 1~. 

Petroşa11.i, 13. 
Pileşti, ':-oJontaires de~ 251. 
Pleaşa, 11. 
. Pleoşovul, 25. 
Pleş, 10. 
Ploeşli~ voJontaire~ de, 244; Bulgares de, 

2'57. 
Pluzgny, seigncur de, 129. 
Pologne, Slovins ele, 51 ; paix entre la l\·lol

davie ct la, 162; homn1age feodal 
d'Etienne le Grand cnvers la, 164; berccau 
des Slaves, 169. 

Poutna, chroniquc de, 149, 150, 1.52, 153, 
156, 158, 165; monastcre de, 158, io9~ 
213, 221; ton1beau de Dragoş a, 218~ 
227; copistes de, 222. 

Prague, Feuillcts de~ l 81L 
Preasna, 25. 
. Preasna Nouă, 25. 
P P . 2r.: re<tsrza o [Una, ~,. 

. Preasna Veche, 25. 
Predeal, 20, 22. 
Predealul Buzăului, 20. 
Presla11, inscription de, 91, 93, 95, 96, 

98. 100, 103; eglise de~ 95; fusaiole 
de, 99, 100. 

Prisaca, 19. 
Pucioasa, 21. 
Putna, riviere, 26. 
Puturoasa, 14. 
Puturosul, 14. 

Rădâu/i, rnonastere de: 21-1. 
Rag use, 232. 
Rahova, 25. 

Rii.sboieni, eglise de, 158; bataille de, 219._ 
221. 

l~asti c, souverainc de Grande l\iora vie, 190. 
Razgrad, Bulgares de, 251. 
Reims, evangeliaire de, 183. 
Roman, forteresse de, 158. 
Rona, Ukrainiens de, 40. 
Ruşi de Vede, volontaires de, 251. 
Russie, chronlque slave de, 148. 

SazatJa, riviere en Boheme, 1 78; 
Salzbourg, e.vcque de, 1 î9. 
Sazdavec, 19. 
Scheia, bn taille de. 165, 166. 
Scitei, 182. 
Sculeni, bataille ele, 1.13:- 116, 120, 121. 

122; devastee par Kirdjali, 115. 
Seghişte, 182~ 1 S3. 
Serbes, luzaciens, 174; la libcrte des, 237. 
Serbie„ chronique slave de, 1'18, 1usacienne, 

1i2. 
Sibiu, CabJcs tl'Esope i1nprin1e a„ 207 . 
S iyhel, lTkrainiens de, 194. 
Silislrie, pacha dC'. 11 !3. 116, 2-16. 
Silvaş, 18. 
Sincrai, 18. 
Sintejude, 18. 
Slănic, 2·1. 
Slatina, 156. 
Slana, riviere de Boh~n1e, 178. 
Sliven, revolutl.onnaires hulgai:-es de, 251„ 
Slo11aques de la R P R.. 196. 
Smadovicioara, villnge de l"arrondissement 

ele Strehaia, 26. 
Smadovita, riviere et villagc fle l 'arrondi.s-

scment de Strehaia, 25. 
Smedovica, 26 . 
Smirdeşleţ, 14, 15. 
Snagov, 23, 26 . 
Solun, legende de, 178. 
Suceava, Elicnne le Grancl â, 157. 
Szentegyed, 17. 
Szentkirdly, 18. 
Szilvaş, 18. 
Sumen~ volontaires hulgares de, 251.. 

Tirnovo, orthographe de, 212. 
Talargir., 111. 
Teke-Koludie, l'inscription de, 92, 98, 99. 

100, 104. 
Teleajen, 24, 26. 
Telega, rebelion de, 255; proces de, 246, 

257 ~ travaux. forces a, 259. 
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1'elejna, 26. 
1'eliuc, 18. 
~feliik, 18. 
Temnice, l'inscription de: 96. 
Tirnava, 9. 
1'lrnovo, volontaircs bulgares de, 251 
Ti.ţ1nana, monastere de, 78, 81, 203. 
Turlucnia, forteresse de, 233. 

Uxltorod, foycr de culture slave, 197. 

Vădeni, village prcs de Brăila, 242, 247. 
Văl1neni villagc, 86. 
Valachie, princes de, 164; fondation tlc 

la, 227; emigrat.ion de la, 227; cmigralion 
bu1gare en, 239, 256; l\filos de Scrbic 
refugie en, 254, 257. 

Valea Albă, balaille (14i6) de, 163, 167. 
Valea Coşuştea, riviere, 15. 
Valea cu Cale, 26. 
Varoş, inscription de, D6, 97, ~)8. 

Vărsătura Cotului, 21i. 

1taslui, la bataille de, ·1r>2, 157, 158, 163~ 
167, 220. 

V eneles, 170. 
Venise, 230. 
Vidin, pacha de, 11 O; forteresse de, 231 :„. 

volontaires bulgares de, 2;}1. 
Vienne, ~iickie\VÎCZ a, 124 ; evangeliaire 

de, 184. 
Vodi/a, 1nonastcre <le, 174. 
Volovă/, monnst.ere <le, 228. 

Zalasd, 14. 
Zalatina, 111. 
Zimtzicea, 238, 250, 25f.>. 
ZglrciJi, 25. 
Zlasd, 14, 18. 
Zlăşleni, 14, 15. 
Zlaşti, 13-l(i, 18. 
Zmadovica, voir S1nadovica. 
Zmtrdeşleţu, voir Smtrdeşteţ. 
Zographe, inonas tere du, 213. 
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INDEX DE MOTS 

roumains, vieux roumains et dialectauz. 

'fllăturaş, 17. 
angheli, 199. 
aslaliş, 42. 

babă, 30, 56, 59, 60, 62. 
.baba cloanţa, 5U . 
. baba dochia, 5~). 

-baba hirca, 59. 
-baba oarba, 59. 
băbi/ă, 59. 
·baci, 53. 
. bătrină, 59. 
·bine, 35, 36. 
-btntui, 28. 
lJlrlog, 29· . 
. biserică, 198. 
. boabă, 30, 59, f)l. 
boabe, 61. 
bogaţii meseriră .~i flătnăndziră~ 202. 
·boier, 56. 
-boierea.r;ă, 56. 
bolă, 39. 
boreasă, 56. 
-boroană, 42 . 
. boscoane, 185. 
borsocoaie, 185. 
.bolejune, 199. 
botez, 198. 199 . 
.boz, 207, 208. 
bozi, 207. 
JJozoaie, 206. 
-breaz, 19. 
.brează, 19. 
bună, 59. 
J. • - r.:9 ""untca, ,> •• 

~tilcin, 35. 
cămaşă, 28. 

- ?8 -cane, - . 
casă, 28. 
cast, 37. 
calir, 29. 
cazac, 110. 
ceară, 29. 

ceată, 29. 
cerbul, 41. 
cereaşă, 9. 
clrila, 185. 
chin, 42. 
clmp. 28, t)2 . 
cine, 35. 
cine. 28. 
clnepă, 28. 
cîritar, 28. 
cinice„ 28. 
cinlecul gerului, 235 . 
cipciresc, 184. 
cireaşă, 9. 
cireş, 9. 
cire.şa, 9 • 
cireşă, 9. 
_cireşu, 9. 
ci.~tig, 29. 
coadă, 29. 
coală, 29. 
coasă„ 29. 
cocie, 185. 
cociş, 185. 
colindli, 198. 
colna, 186 . 
COS<l, 39. 
(co )slnzuna, 4 7. 
Crăciun, 198. 
cuminecare, 198. 
cuşă iese, 42. 

deal, 11, 19, 30 . 
dclean, 10. 
dele11i, 1 O. 
Diana, 48: ·19, 198. 
<line, 42. 
divan, 241. 
do1nn, · 197. 
doamne, 204. 
doamne meserel'e, 200, 203, 204. 
dca1nne milu.eşle, 202. 
dohot, 186. 
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dosea, 186. 
dr<tC, 198. 
1lragă, 30. 
dreagă, 30. 
duh, 199. 
dumbravă, 10. 
du1nbrăviţă, 1 O. 
duminecă, 198. 
dun111ezeu, 98, 199. 
dună, 186. 
dunavă de cap, 186. 
dunei, 186. 
dvoană, 61. 

facci, 40. 
face, 41. 
/ăn, 29. 
/ai, 35. 
/ase, 41. 
/ată, 20. 
fata lle /ring, 232. 
/aunaş, 19. 
feată, 22. 
fecioară, 51. 
/e111eie, 56. 
fiere, 39. 
fiică, 53. 
fiere, 39. 
fin, 41. 
/iu, 39, 53. 
fin, 29. 
/locu, 29. 
f race, 35, 36, 41. 
/rase, 41. 
frate, 35, 36. 
/rale maşter, 58. 
/rint, 67. 
frunte, 35. 
fuge, 35, 39, 41. 
fuje, 39, ·11. 
f unaş, 19. 
june (de p(i.mint ), 17. 
/uz, 35. 
/uzc, 3~>, 41. 
/ude, 41. 

gă1ne, 35, 40. 
!1he1n, 17. 
ginere, 54. 
gincl, 42. 
gingaş. 18. 
gioc, 35. 
giulgi, 18. 
goanei., 61. 
goni, 61. 
gradie, 19. 
grad:ie, 19. 
!Jrajd, 12. 
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grude di sare, 186. 
grudni/a, 186. 

hinteu, 42. 
hirleţ, 29. 
hlapi, 187. 
Jro;n, 42. 
hotăraş, 1 7. 
hulub, 42. 

idol, 208. 
ieftinşug, 201. 
inger, 108. 
isvod, 236. 
isvod moldovenesc, 211, 235. 

jebrălilor, 187. 
jijia, 128. 
.• 3· 9 J isez, · . 
. • •.Jo 

_llU., •:1'1· 

joc, :i3, 35, 39. 
.aoc, 35. 

kila, 185. 

lac, 30. 
lăuda, 28. 
lan!' 42. 
lăsăciune, 199. 
lăturaş, l 7. 
lature, 17. 
leac, 30. 
leage, 29. 
leasă, 19. 
lele, 53, 58, 59, 60, 62. 
lelicii, 59, 60. 
leliţă, 60. 
letopiseţ, 217, 218, 219, 222, 225, 230, 235, 
liţă, 60. 
lunic, :-35. 
luna, 46-49. 
lunatik, 47, 48, 51. 

1naică, 53, 57, 60, 62. 
maica donu1ului, 57. 

• • ' r,: 7 1na1ca prec:s„a, " • 
măicuţă, 57. 
mama, 54, 57, 58. 
mama vitregă, 58. 
nrană, .:12. 
mărgăritar, 216. 
margine., 17„ 
mărginaş, 17. 
masă, 20. 
maşlelză, 11t., 58, 62. 
maşter, 58. 
maşterii, 14, 58. 
1naşlill, 58. 
mătuşă, 58, 59. 
1nege, 17. 
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megia.î, 17. 
ntegie, 17. 
megieş, 17. 
mejă, 17. 
me,ă, 49. 

~ 1 ... me::e, 1. 

mejda, 14, 17. 
mejdie, 14. 
mejdină, 1-1, l 7. 
mejllinaş, 17. 

"l()., mese.r, „ „. 
meserălale, 203. 
n1esereare, 20:~. 
(a) mcseri, 202. 
milă, 201, 202. 
milosle, 201. 
nlilostenie, 201. 
milostivilale, 201. 
n1iluire, 201. 
1nlndru, 28. 
mtngfielurile, 201. 
mire, 55. 
miserare„ 20iJ. 
misereri, 203. 
moaşă, 59. 
mo.c;t, 178. 
mosloha~ 14, 178. 
muiere, 56. 
mu1nă, 57. 

(se) nădăieşte, 188. 
nadejda, 178. 
nană, 60, 62. 
nărb, 35. - •)() naroc, ,) . 
neam, 53. 
nepol, 53. 
nevasta, 20, 54, 5(}, fi O, l>2. 
1tevaslă llouă, 56. 
11evasUI. tlnării, 56. 
nevestioară~ 55. 
noră, 54. 
noroc, 30. 
nunlă_, 198. 

obroc, l.85. 
o<iă;die, 14. 
olzal>ă, 188. 
oraş„ 42. 
ortac, 42. 

·)o pag, - . 
pa/tar, 30. 
păgin, 1DS. 
pălinc<.1, 42. 

4•) paore, -· 
păun, 27. 
veag„ 20. 
pcaşleră. 29. 

4•) pec, „. 

peceneay, 19. 
peşteră, 178. 
pîlnie, l12. 
pleaşă, 11, 19. 
pluguşor, 51. 
poveastc, 30. 
praşle, 13. 
predeal, 20. 
pusacă, 19. 
puslie, 64. 
puluros, 14. 

răchic, 42. 
ribic, 18i. 
ribi/a, 18i. 
ris, 29. 
risipi, 29. 
rlu, 29. 
roadă„ t)l. 
rob, 207. 
rod, 62. 
roduri, Gl. 
rudă, 53, 60, 61, 62, 187. 
rudenie, o2. 
rusalii, 49, 198. 

sămin/ii, 60. 
şa1·bă, 207. 
sărbătoare, 1 ns. 
şerbu, 207. 
sf eştanie, 1 i8 . 
. ~in, 2~). 

sin, 35, 40, 41. 
strmă, 29. 
str1zana, 4 9. 
sma<l. 20. 
smead, 30. 
s1ntrd(l, 187. 
smlrdoare, 187. 
smirzi, 187. 
soacră, 54. 
socru, 5~~. 

soră, .->a. 
soră maşterii, 58. 
sora soarelui, ,19. 
soţie, 5li. 

„ ')8') sp1n~ _ . 
slaroverJi, 184. 
.-;lalive, .12. 
stilp, 2n. 

b „ ·>o·~ar a„ „ 1. 

.~erb, .-11, 1 9H, 207. 
şere, 3Y. 

b - ''0-şur a, ~ i. 

şerc, 39. 
ş in, ::JD. 
şi/ă, 42. 
şogor, ;12. 
ştiucc'i, 13. 
:i}llmar„ .12. 
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laică, 5 7, 58. 
talpă, 42. 
tărhălescu, 188. 
lată master, 58. . . 
teleagă, 26. 
te1neieu, 42. 
lroian. de zăpadă~ 

. .,, r:::3 urca, a .... 
unie, 16. 
urăCillIW, 199. 

. vac, 20. 
vddrii., 61. 
văd avă, 55. 
vecinaş, 17. 
veile, 35, 36, 
vin, 39, 41. 
vină, 29. 
virtute, 29. 

• <..>() VlS, .J •• 

41. 

. t" 2r-6 VlS lCl' ~ ;:. , 260. 
viteji, 166. 
.vitreg, 58. 
. vreame, 30. 

zănatic:, 48. 
zapor„ 185. 
.zgodeşte, 186. 
zgrudn. itcl, 186. 
zgrunde, 186. 
-zilele babelor, 59. 
zin. B5. '1-l . 
~ ... ~8 z1na, 'i • 

zvoană„ 61. 

Albanais: 

babe:, 59. 
lcanep, 28. 
ke:nge, 29. 
kcmishe·, 28. 
ke·rp, 28. 
liindoj, 2 8. 
1noslze, f>9. 
nane~ GO. 
perinl, 28. 
plin, 28. 
shliipi, 28. 
. tete-, 28. 
vella, 28. 

50. 

Bulgares et vieux bulgares ! 

6a6a, 58. 
.6pnctn, 21 . 
T<Aeu, 23 . 
./1.e1l.fl, 5 9. 
1teA11.-a, 59. 
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./teca, 19. 
MaUKa, 57' 62. 
A-taUţex, 58. 
,1,1au1exa, 14, 58. 
i11e;xciJa, 1 7. 
uaHa, 60. 
ne1nbCb, 19. 
ueaRc1na -~ 5 5 „ 
n.lieW.U6, 25 . 
npeceu, 25 . 
poo, 61. 
pyoa, 62. 
11,epeula _, 23 . 
1iepeiu NR, 23 . 
llepezu.oe, 22. 
tJ.eţei.uR, 24. 
11.upnutR, 23. 

Grecs: 

'' Ay~'Aµcx, 208 . 
Et8oo),ov~ 208. 
KoAAct, 29.· 
Kuptc: f:),e1Jaov, 19s: 2011 . 
M€8o~, 170. 
Ilctv~oxpoc'"rCsl P~ 1S2, 19 3. 
Ilepl't"Oµ~, 194:„ 
~&µ~IXTO'J, 193. 
~'IT~Vo~, 28. 
Lopµet., 29. 
~Pa8 {t)'Vlva, 4 9. 

X I ')9 „ (Xp't't., :. • 

Latins: 

/Jen.ed ic ere, 19:~. 

calendae, 50. 
carnisia, 28. 
campus, 28. 62. 

. ') 8 canlS, ...- . 
canlicu111„ 28. 
castigo, 29. 
cel' a, 29. 
ceresia, 9. 
coda, 29. 
crn1jux, 57 . 

deus, 19·1. 
dianaticus„ 48, 1 D8. 
domine, 204. 
dorninus, 19„1. 

fenum, 29„ 
/lorem, 29. 

g inlu, :)~. 
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J oculatores, 171. 
landare~ 28. 
legem, 29. 
Iunaticus, 4 7, 48. 

miser, 202. 
meserere, 200 ~ 204. 
miserere domine, 200, 203. 
inolestia, 193. 

omnipotens, 182, 193. 

parentem„ 28. 
paler noster„ 203. 

rivus, 29. 
ros al ia„ 4 9. 

serva, 207. 
servus„ 207. 
servus dei, 199. 
sinus, 29. 
spiritus, 199. 
spnnsa, 57. 
sponsus, · 57. 
striga, 51. 

vena, 29. 
vcneius, 29. 
virtutem, 29. 

Polonais: 

booek, 208. 
macocha, 58. 
newiasla, 55. 
rod, 61. 
slrzyga, 51. 
strygon, 51. 
sziuka, 223. 

• Russes et v1eux russes: 

6a6a, 58. 
6epecm, 21. 
6Ullbl 60./lb!UUe' 79' BCRKHe' 7 9' :\laJJbIC' 79. 
Bo.rwxoee, 78. 
aopoBcnieo, 83; 
Z./taea cee3a1-1.a, 8 5 „ 
ZAo6a, 80, 81, 82, 84. 
20A06a, 74, 81, 84. 
(3a) « zolroey », 80. 
060pHUl\Zl,_ 84. 
060pl11-te, 14. 
OOXOObl, 83. 
OPJ!'J1Cuua, 74. 

19 - c. 158 

oyute2y6uu.a, 80, 81. 
oyiue2y6cnwo, 80, 81, 82, 84, 85. 
~epe6uu, 74. 
3a6R3Ka, 83. 
3aKOll 6ilaUlCKU, 78, 86, BOJIOlllCHHH, 78, 

3eMCRHII, 78, KplIB, 78, npaso, 77, IIO 

o6hrtJaro, 78, crapH, 77. 
30.11.omu yzopcKU, 83. 
1<a31-tumu, 79. 
1\Q31Lb, 19 ,80. 
1<pamKaR npaeoa, 19, 81, 82. 
K .1tel-l, 23 . 
T<PU60a, 73, 78. 
(3a) KpoeaBblU pa11u., 82 . 
.1wutaou, 86. 
/.tazţexa, 5 8 . 
„~eAb, 20. 
.A-tumpono./lUttbe npasocyoue, 81. 
}YIOHaxu, 83' 84, 86. 
ueBec1na, 55. 
ueeecmKa, 55. 
06u1una~ 86. 
nocao, 14. 
npecmyn11eHue, 80_, 82, 83, 84. 
npecrnynHuK, 79, 85, 86. 
llpoc1npaH1-1aR npaaoa:) 11, 79, 82, 86. 
pa6oma, 74. 
pa36ou, 74, 82, 83. 
Pyccl\an npa6iJa, 73-75, 77-86. 
c6aâa, 74, 83, 84. 
Cl(01n, 86„ 
CAtepiJbi, 74. 
c.1rtepmb„ 84. 
coceObl, 7 4, 86. 
cpor<, 86. 
ma1nb, 85. 
n2an1b6a, 74_, 83, 84. 
1noeap, 74. 
1np02, 84 . 
)l6UUt{a, 81. 
y6uuctneo, 80-82. 
YZOAO(JltOe npaeo~ 15. 
ypROJlUK, 14, 79, 80, 82. 
XOAOnbl, 7 4. 
xo.11oncmeo, 78. 
Ul112pafjJ, 8Q~ 85, 86. 
11e.1t.llObl, 74. 

Serbocroates 

baba, 58. 
breza, 21. 
brezova, 21. 
drijP.n, 24. 
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gad, 1RH. 
klert, 23. 
klijen., 2·3. 
kljenoo ~ 23. 
luna, 44. 
lunatik, 47, 48, 51. 
m~~dja, 17. 
mojka, 57. 
ne vesta, 55. 
podrunt~ 185. · 

Tcheques: 

cirkelJ, 1n1. 
dc/iet, lSti. 
lunu, 44. 

•j ~ C,.\ macec ia, ;>o. 

rnelo„ 20. 
neolstu., 55. 
zabra, 18(i. 

Turcs: 

l<antar, 28. 
katlr, 20. 

Slaves karpathiques: 

ad~ 194. 
alcjuitich pitatelnica: l no. 
apostolu, 193. 
archislratig·u, 1 !>3. 
arclzilrikliru"J, 193. 
arclzivojtJoda, 1H3. 

beznieznoe, 1 ~)0. 
blahoslcu1ivy, 192. 
blagoslovili, 19:J. 
bolezntt, 11>3. 
bo/11a111:t.~ 208. 

chodato.j, l 92. 
clturli, 1 $):1. 
clloM.7., l 94. 
cirkeuu, 1 Hl. 

degli, 18(1. 
dolgy, 190. 

imii, 191. 

jady, t n2. 

kadilo, 190. 
ka.!dy, 191. 
knea:., 193. 

lanzla, 1 U:!. 
likovati, 'l 93 
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ltku~ 1nJ. 
lukaoaho, 189. 

1n1111iclu"i, 193. 

obelit, 1 O:L 
obraz, 1 n:·t 
obrezanu, 194. 

pradenko, 187. 
presladkoc, 1~JO. 
prisli, 1~12. 

racluznok, 195. 
rozu111, 1 ~)0. 

sralica, 1 HO 
slarostu, 19~J. 
stekat'. 188. 
sulu, 193. 
svadb li, 1. 03. 
StJel ilo, 1 ~lO. 

legali, 1.95. 

zvurnik, 187. 
zalnn.f., 19:~. 
zilie, 194 
:!ivol, l \J:L 
"'. . 1 () I Z lZnl, . „ • 

Slovaques: 

abrak, 185. 

baha, 58. 
bolz, l8H. 
bosorka„ 185. 
l1recllal', 187, 188. 

cipka, 18tl. 
cyrki, 191.. 

d' alcova I, 1 !)4. 
doloji, 18G. 
dos/ca, 18-1-. 
tLolleny, 18. 
du.bar, 18(i. 
duch1la, 18lL 
clvor, 187. 

grucl, 1 SH. 

bad, 186. 
ha/at, 188. 
ltlaliol, 1 sn. 
hlava, 18!1. 
lzlboko, 180. 
hodina, 1 H4. 
llracl, 180. 
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llrdf/. 18 O. 
llrob. 18~). 
/truda, 18H. 

jilto, 1 ~H. 

kilavy, 185. 
kol11a, 186. 
ko11laty, 188. 

l111tl'' 1 ~)!). 
lok.et' .1 no. 
loni, 1 HO. 
[() iili' 18tt 

nialomoce11.ţf1.>o, 194. 
mello, 1 no. 
molzy, 185. 

llaciej, 188. 
na<lejul' sa~ 188. 
nally. 180. 
1ie1noc. 1 HO. 
nevc.ţla, 55. 

oblok~ 18t>. 
oblokar, 186. 
tJb/y ~ 1 \)(). 
oli.~l~·c, 'J 04. 
ollub ii, 1 88. 
olriek.al' su, 187, 

palili, 187. 
pasrno, 187. 
pec, 187. 
pekar. 1.87. 
petica, 1 N7. 
pi I rnn. a k, 1. 8 7. 
plac/1ly~ 1 n5. 
plienk.11, lHf>. 
piesa/', 1 {)~. 
f>OlJed.al i, 195. 

rod~ Hl. 
ro=run, 1 H. 

ser<lC(~, 1 no. 
sn1rditi, ·JS7. 
Slllel'li, 1 ~HJ. 
soclu1, 208. 
solna cestl1, 178. 

larlia, 188. 

iel1rat', 187. 

Ukrainiens : 

6a6a, 38. 
6ep~c1n, 21. 

188. 

i50'1CllU1<, 208. 
oeznmua , 24 . 
xo-poi), 18D. 

•)" K.•leH, _,·,. 

ile11b0, 5 H. 
- <) „1e./lbK a, ~, . 

11el1iKa, 5H. 
...8 M.tuţyxa, a_ • 

~4tatţoxa, ;)8. 

f 
...... nes 'ma, :>:). 

HeO)'CtnJ<a, fit)·. 
1Ul1lfl, 60. 
HeiJyz, 193. 
piiJ, U4. 

Vieux slaves : 

bol1Janu, 208. 
boţ/t":t, 189, 207, 208. 
lJ r·iil ogi~ , 2 9. 

leta, 2g. 
"' .J:l' •')3 cere~a, - . 
cireia, 23. 
.... ...... 2'> ctresov, -· 

derul, 227. 
deu~ 18H. 
de.gblena, 28: 
degblb, 18li. 
deltl, 30. 
<lrenovb, 24. 

golyol, 18B. 
gol11a~ 18B. 
ţJrţcl yi. 18~}. 

grobi~, 189. 
grQcl-U, 186. 

ize, 192. 

jgo, 189. 

kolja<la, 50. 
klenb, 23. 
Jcleno11b, 2a. 
kleli, 1 G3. 
kosa, 2D. 
koiutja, 13. 

leda, 1 v. 
ledincr, 1 (i. 
lţdjane, 16, 18. 
ledjaninb, 16. 
lekit, 30. 
* loukeh n.a, 45. 
* luchna, ·15. 
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medu, 170. 
medvedja, 14. 
me7b, 20. 
mgdru, 28. 

nagu, 189. 
narokU, 30. 
nlga, 25. 
nevlsta, 54. 

orehov, 25. 

plelb,· 2s. 
plefo11~ 25. 

pojas·u, 187. 
presbnb, 25. 
prldllb, 20. 

rasypati, 29. 
rybili, 29. 
rysu, 29. 

sadja, 19. 
sadjavb, 19. 
s1nedu, 30. 
smrudu, 187. 
snlgb, 26. 
stlupi't. 29. 
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