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L I T T E R A T U R E , A R T S , H I S T O I R E

TRADITION AND INNOVATION IN ROMANIAN CULTURE

ZCE DUMITRESCU-BUȘULENGA

A flow of permanences unbroken by discontinuity, the național 
culture is, at any moment of its history, a synthesis of two specific cle
menta : tradition and innovation. The peculiar link between these two 
concepts has a dialectical and configurative power modifying them by 
a change of direction and significances. Thus, on the one hand, we have 
that which belongs to the live stylistic matrix of the național culture, 
the product of thousands of years of existence and creat ion. It is an always 
active ferment of continuity that steadily generates new modalities of 
expression projecting the sum of its values, as through a miraculous 
lever, into the present that assimilates them.

On the other hand, we have the wealth of daring thought, the inno- 
vating attempts made in any new historical stage which directly enter 
the repository of the past and of modelling tradition.

The phenomenon of convergence between what seems apparently 
divergent and irreconcilable in this process occurs in the perspective of 
the history and philosophy of culture as a phenomenon of synthesis. 
Thus, each creator who belongs to a new generation may view himself 
as a faithful follower of his predecessors and may atteinpt any daring and 
interesting deviations from accepted norms, while the violent iconoclast 
who proclaims spectacular breaches of rules, of artistic language is in 
effect the intimate exponent of established tradițional directions.

From the permanent play between tradition and innovation, the 
Romanian people, like all peoples in the world, has woven a beautiful 
canvas which connects the Thinker of Hamangia with the Dilligent Earth 
or the Prayer by Brîncuși, the doina song with the Third Sonata in 
foile style for piano and violin by Enescu, the popular ballad of Miorița 
(the Ewe-lamb) with the work of Mihai Eminescu, Mihail Sadoveanu 
or Lucian Blaga.

From proto-historical times to the present day, which brings us 
to contemporary history, this fruitful interaction was manifest in the 
Romanian culture, defining its peculiar physiognomy, easily recognisable 
in its totality as well as in every fragment. Born in the peculiar arca of 
the south-east of Europe, the Romanian culture has a double origin : 
Dacian and Roman, thereby relating us to the archaic autochthonous 
fund of our Dacian ancestors and to the highly civilizing European impli- 
cation of Romanity. Romanian culture had an equal share in the archaic
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c ZOE D U M IT R E SC U -B U ȘU L E N G A 2

and cultural myth, pendulating between our own seif and Europe, between 
the creation of our absolute originality and th a t moulded on European 
patterns. I t  thus made way for the generous resources of a synthetic 
culture, in a synthetic, medal-like shaped space delimited by adverse 
gcographical and historical co-ordinates, lacking defencible frontiers; 
only the country’s mountainous heart was a shelter-place in times of 
woc. But an undefeatable force acted all over the territory inhabited 
by Romanians. And this force which conferred it an undeniable, almost 
miraculous unity through so many historical vicissitudes, was the lan- 
guage. I t  is almost two thousand years now tha t Romanian thought 
found its expression through a Românce tool of communication, the 
pertinent linguistic evidence of our Roman origin. I t  resisted all pressuros 
proving a unique capacity for assimilation in this area surrounded by 
Slavic and Ungro-Turanian languages.

Folk culture, rich and full of variety, emerged in the Middlc Ages, 
a historical epoch which in this part of Europe covered a longer spân 
than elsewhere on the Continent. I t  was a culture that largely continued 
the Dacian world outlook. The symbols of the mysterious Dacian spiri- 
tuality amazed historians in the Antiquity from Herodotus to Strabo, 
revealing the complexity of a religion which encompassed the entire 
mythical space from the underworld (chthonic) to heaven (uranic); it 
viewed life as continued in death, from this world to the next and thence 
back again, in a permanent dialogue between immanence and trans- 
cendcnce. These symbols entered specific folk productions at an early 
tim e; they are found in myths, rituals, ballads, wailings, fairy-tales, 
in those which distinguish us cven among the species th a t are common 
with the other south-east European peoples h

All the elements of this culture assisted the development of a global, 
syncretic modality of knowledgc transmitted orally from one generation 
to the next like simple, direct initiation aimed at placing the individual 
into the cosmic order of things, enabling him to accommodate himself 
with the macrocosmos.

Perhaps it is this very agreement with the other forces and systems 
of the universe, viewed as equals, which aecounts for the frequency and 
variety of fantastic species and sub-species in the folk literaturo : fantastic 
folk ballads (numenale as D. Caracostea has termed them 2) which, accord- 
ing to P. P. Panaitescu had preceded all the others 3 ; fairy-tales whosc 
act ion develops as naturally in this world as in the world beyond.

1 Ion Chițimia, /'olclorul românesc in perspectivă comparată (Romanian folklorc in a 
comparative perspective), Mincrva, 1971, p. 132

2 D. Caracostea, “ Esquisse d ’unc typologie de la balladc populaire ronmainc” , in Hangițe 
ct liltiratiirc, IV, 1918, p. 5 — 11.

2 I’. P. Panaitescu, Introducere la istoria culturii românești, Ed. Științifică, 1969, p. 171
4 L. Blaga, “ Spațiul mioritic’’, in Trilogia culturii, 1911, p. 261.

Architecture, too, reveals in its modest sizes, volumes and forms, 
in village church and village house monumentality on a small scale, 
the result of the same interpenetration between transcendence and imma
nence in this area4.
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3 TRADITIO N A N D  INNOVATION IN R O M A NIA N  CULTURE 7

Sheltered from the fears of death — the natural ending of Life, 
the reintegration into the higher order of things as Miorița or the con- 
cluding part (quite original compared to all its other south-east variants) 
of Meșterul Manole (Mașter Manolc) intimate, the Romanians’ collective 
sub-conscious was harmoniously constructed over an ethos of balanced 
inner forces which consisted of virtues of moderation ruled by humaneness, 
the popular equivalent for the Latin concept of humanitas, and sobriety, 
whose Latin etymology is computare, mcasure in the acceptation of 
classical humanism.

The presence of a pertinent lyrical predominance in Romanian folk 
poetry and music, reflected in the endless variants of the theme of dor 
(yearning), a mood expressed only by the Portuguese saudade, does not 
blur the global image of the classicality subjacent to our culture. A truthful 
image of the Romanian soul5 is doina and all its subspecies. It tells us 
throughout its cvolution and in all the innovating contributions made 
by so many centuries, about Iove and revolt, fondness of naturc and general 
human anxieties, about the soul’s yearning for primordial unity, foi' 
the absolute.

5 Tache Papahagi, Poezia lirică populară (Lyrical folk poetry), E1L, 1967, p. 12.
* H. H. Stahl, “Folclorul ți obiceiul pămlntului” (Folklore and autochthonous customs) 

in Studii de folclor și literatură, EPL, 1967, p. 6.

Like everywhere else, in the art of the word and the art of sound, 
in the figurative arts from architecture to wood carving, icons, pottery 
and textures, costumes, choregraphy, we find in every structure a striking 
balance of proportions, far from extremes.

The Romanian folk verse, usually of seven-eight feet, trochaic, 
is the shortest in south-east European folk poetry, resembling the Alba- 
nian one only.

Speaking of visual images we find that ornamentation uses concen- 
trated and stylized forms of nature : from the omnipresent sun like an 
Apollonic emblem on the pots and rugs of Oltenia, on the porches 
of Maramureș, to leaves, flowers and corn-ears, suggestive all, bytheir 
disposition on the ornamental space, of geometrical accuracy of simplicity.

The colours arc white and black, mellow-brown and green and 
faint pinks never contiguous to contrasting violences unless required 
by texture, and so on and so forth.

The few elements presented here selectively in order to distinguish, 
as far as possible, the features of Romanian folk culture in its development, 
constitute a sort of convention, a logical, very schematic pattern in effect 
shaped by cvolution, from the past nearly to the present days, of the 
would-be stage of a constant tradition. Because Romanian folk culture 
is not relegated somewhere to the beginnings, to a lost golden age °. 
As one of the prominent researchers in folklore said, “ the searcher must 
focus his interest on the present and past alike; his mind must always 
be open to what happens today and to what happened in the past 
because no insight into the mysteries of a thing can be provided if that 
thing is isolated in time and space; present-day facts can be better 
understood if remote events are known just as the past is better high-
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8 ZOE D U M IT R E SC U -B U ȘU L E N G A 4

lighted if seen from the  perspective of the  present. Our mind should 
always bridge the  present to the  p a s t . . . ” 7.

7 O. Densușianu, Folclorul. Cum trebuie înțeles (The Folklore. How to interpret it), 
EPL, p. 56.

8 I. Chițimia, “ Folclorul In substanța literaturii române vechi” (The folklore in the 
substance of old Romanian literature), in Probleme de bază ale lileralurii române vechi, Ed. 
Acad., 1972, p. 431.

Therefore, from the evolution of Eomanian folk culture itself a 
series of invarianta occur and to these time, i.e. history, adds new ones; 
in our case they have exerted a remarkable influence over learned literaturo 
and arts. As said, the geography of folklore can no longer be ignored; 
it has stamped the whole Romanian culture from its inception (traceablc 
long before the emergence of Romanticism although some researchers 
deemed it influenced by this school) and framed its universe and watched 
its becoming as a form of collective popular conscience. Models of folk 
culture persisted in songs, ballads, wailings, facetiae, legends, miracles, 
etc., as a living presence reflected even by Slavonie Romanian writings, 
e.g., in the fine work entitled învățăturile lui Neagoe către fiu l său Teodosie 
(Neagoe’s Teachings to His Son Teodosie •). Under the shallow waters 
of Slavonie — the language of the Church and the Chancellery in this 
country as Latin was in the West — folk culture lived on for long undis- 
turbed, it has secretly guided feudal culture and has made the most 
important tradition.

Therefore, vhen Psaltirea (The Psalter) by Metropolitan Dosoftei 
(1673) appeared in Romanian lines, these most often reflected the vivid- 
uess and freshness of folk poetry. In  this attem pt a t a contemporary 
translation, the secular poet, who in some respects is remindful of the 
contemporary poet Tudor Arghezi, followed tradition, and tradition began 
to show its impact on the new poetic forms.

The same applies to Dimitrie Cantemir. Lyric infiltration of folklore 
origin is found in the lines inserted by the author in his literary and 
scientific work. Toward the end of the eighteenth century Ion Budai- 
Deleanu produced a heroic-comic epos inspired from Ariosto and Meta- 
stasio but concentrating in its content and form the entire facetious Roma
nian folk tradition.

On the other hand, Byzantium was for a long time rnaking its way 
to us ; first through the Grcek Orthodox cult, only ciad in Slavonie, 
through institutions.

After the fall of Constantinople, the Byzantine influence increased 
through translations of secular and lay books, immitation and adaptation 
of chronographs, apocrypha and especially popular books, not to speak 
of the Byzantine style in church architecture and painting (due to the 
direct relations with the great monastic centres of the Greek world in 
which the number of foundations by Wallachian and Moldavian princes 
was remarkable), music or the minor arts furthered a t the princely courts.

This orientation generated a whole trend transmitting, through 
the same route, also a series of Middle East influences due also to the 
proximity of the Turkish world which formed and stamped the south-east 
European spirit. We mean the rich branch of popular, paremiological, 
facetious elements, and many others, that established a wise-life outlook ;
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5 TR AD ITIO N  A N D  INNO VATIO N IN  R O M A NIA N  CULTURE 9

elements of patristic literature in which sometimes veins of old gnostic 
o r neo-Platonic traditions can be detected, and so on and so forth.

A rich and rather varied fund of traditions shaped the Romanian 
people’s way of living and thinking inter-connecting along the ages with 
th a t of other south-east European peoples but preserving its great origi
nali ty.

Also, the synthesizing capacity of Romanian culture appeared early 
by its ability to assimilate, melt traditions yet always stamp them with 
our distinctive mark. This is apparent in all the old Romanian literature, 
from Voivode Neagoe Bassarab to Prince Dimitrie Cantemir.

Dimitrie Cantemir stands for an exemplary synthesis between all 
the components of tradition, developing an equilibrium between the 
dominant idea of Latinity and the popular spirit (producing a folklorist’s 
work avant la lettre) and the Byzantine philosophy, the Turkish and Arab 
influences. Such syntheses were from time to time produced by our bright- 
est minds of encyclopaedic knowledge, like Cantemir, Eliade, Hașdeu, 
Eminescu, lorga, Pârvan, to the benefit of our people and Europe a t large.

When the chroniclers pointed out the foimative element, the idea 
of Latinity, they undid from the knot of tradition one of the enduring 
threads taken up later by the eighteenth century Transylvanian School, 
the  nineteenth-century Latinists and Eliade, Massim and Laurian and 
many others. In this century it suffered many metamorphoses to even- 
tually emerge as the Legacy of a classicizing Romanity.

In terms of the major idea of Romanity which relates us to Europe — 
an idea prevailing especially in late eighteenth century and the first 
quarter of the nineteenth century in keeping with the historical orien- 
tation of the three Romanian Principalities a t the moment when the 
Turkish power began to weaken (the interval between Kuciuk Kainargi 
and Andrianople — 1774—1829) — reprcsented by Petru Maior in Transyl- 
vania, Heliade Rădulescu in Wallachia and Gh. Asachi (Edgar Quinet’s 
father-in-law) in Moldavia, the climax of Romanian Romaticism added, 
to  the prismic variety of European Rcmanticism, its own specificity.

Beyond Byronic, Hugolean, Lamaitincan and other influences — 
conventions of rhetoric accepted and integiated in the whole Continent, 
Romanian Romanticism introduced the patteins of its own archaism, 
its specificity, discovered in its folklore.

This innovation, passionately upheld in a programme of 1840 by 
the promoters of Romanticism to replace European models, was to become 
subsequently the major branch, the principal source of Romanian tradi
ționalism.

This discovery of folklore, of the whole folk culture as the perennial 
and distinctive value of a nation due to an anti-classical reaction at 
European level became for the peoples of south-east Europe, small peoples 
oppressed by so many empires, a modality of self-assertion, of demonstrat - 
ing an undeniable creative originality to support the lofty principie of 
nationalities.

Henceforward, folk poetry and all its species, music, dance, 
architecture and the minor arts would become models for outstanding 
artists. Therefore the great Romanian Romantic poets like the Greek, 
Bulgarian, Yugoslavian, and Albanian ones, looked to folklore with the
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clear intention of refreshing learned poetry by a welcome infusion of 
spontaneity, and originality; on the other hand, they wished to serve 
their people’s right to național freedom. “Doina” and the old songs in 
the Romanian folklore like the ballads of all the above-mentioned peoples, 
which celebrate the heroic deeds of the clepht, heiduk or haiduc (outlaw), 
express with Alecsandri and Bolintineanu, like with Solomos and Rangabe, 
Karavelov or Slaveikov this dual intention, viz., to serve a twofold purpose : 
artistic and political, because the Romantic movements preceded and 
accompanied the struggles for freedom, independence and unity waged 
by these peoples for the attainment of a life of plenitude. Poetry and 
music, like everything that was creation, were subordinated to this major 
goal of existence, namely fighting, thereby acquiring a definite inner 
dynamics and greater redundency. Thus, the newly discovered folklore 
component of tradițional lore, became an adjuvant of mid-nineteenth 
century socio-political transformations in a manner that demonstrates 
that tradition can often play a significantly positive role in revolutionary 
movements9.

• FI. Mihăilescu, Introductory study to Tradiție și inovație (Tradition and innovation),
Ed. Eminescu, 1975, p. XIII.

10 Mircea Muthu, Literatura română și spiritul sud-est european (Romanian literature 
and the south-east European vein), Minerva, 1976, p. 23.

Modern Romanian historiogi-aphy emerged also in those days due 
to the same intention of re-evaluating old sources. These were approached 
and used with veneration in reconstructing the history of the Romanians. 
When Nicolae Bălcescu, tha t revolutionary-historian of tragic destiny, 
edited the sources of our history, he entitled his publication Magazin 
istoric pentru Dacia (Historical Magazine for Dacia) and Mihail Kogăl- 
niceanu, another eminent historian and politician implicated in the devel- 
opment of the great historical events of the Romanian people, called 
his journal published in Jassy Dacia literară (Literary Dacia) (1840).

For the people of Transylvania, Dacia was then also the symbol 
th a t united, in an unforgettable remembrance, all the Romanians from 
the territory of former Dacia.

The oldest layer of tradition was explored and studied as far as 
the then working tools permitted. The interest for our own values extended 
preoccupations, by an incipient comparative excursion, to the south-east 
area. Thus, for cxample, Al. Odobescu, historian, archaeologist and writer 
of the next generation, attempted a comparative study of Miorița and 
the Greek Unos. Another historian and linguistician, Bogdan Petriceicu 
Hașdeu, initiated studies of comparative linguistics and folklore. On the 
basis of the Romanian building tradition, architect loan Mincu, Odobescu’s 
friend, founded the first modern Romanian architectural style.

On the political and instituțional plane this epoch of different 
struggles, of revolutions takes as model the Românce countries of Europe, 
France in particular. In point of culture, beside the modernistic pattern, 
the vivid and impressive appeal of the past, of rediscovered tradition is 
made known, recommended and rapidly followed. Noteworthy, the south- 
east, Balkan vein in mid-nineteenth century literature represented by 
Anton Pann, Ion Ghica, Nicolae Filim on10.
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7 TRADITION AND INNOVATION IN ROMANIAN CULTURE 11

The next stage, of cstablishing the național state, on the eve of 
and after the W ar of Independence introduced the classical period of 
Romanian culture. In this interval of relative stability Eomania changed 
its political and cultural orientation to Europe. From the Eomance coun- 
tries and their revolutionary ideologies we turned, given the particular 
circumstances of our history, to the Germanic countries and their cultural 
scope that developed after the German-French var.

In connection with this shift, much has been said here concerning 
the differences and the nature of the French and German influences. 
Viewed as a catalyst, the latter aroused in the Eomanian men of arts 
a craving for self-knowledge and, as it imposed no models, allowed for 
their delving into the innermost recesses of their creative being which 
v as  linked with the collective subconscience of the people.

For Titu Maiorescu, a conservative Eomanian thinker and poli
tician, the ideologist of the years 1867—1886, this type of influence meant 
a certain inner independenee vhereby he could freely and lucidly 
appraise the relationship between tradition and innovation in Eomanian 
culture at that moment in terms of the requirements imposed by our 
prospects in the arena of European and universal values. Attempting 
to put an end to what he called the “blind imitation of foreign concept- 
ions” of which he accused the previous generation, Maiorescu asked for 
a deeper insight into the “specific național life” that should be reflected 
in the popular short-story and novei through the aesthetic forms of uni
versal art.

By his permanent preoccupation for bringing Eomanian național 
values into the area of universality cf a classical beautiful viewed as 
eternal beautiful beyond the boundarics of space and time, Maiorescu 
was the first to attem pt a correlation between popular-folk tradition 
and ckfsicality.

Obviously, the introduction cf this clrssicizing wave, of this highly 
original ccmbinătibn between fblk substance and the universally valid 
form of classicality was to develop a new outlook on the prospects of 
artistic inspiration from folklore. I t  was by this outlook that Eminescu, 
Creangă and Slavici, the greatest writcrs cf Junimea, a literary society 
led by Maiorescu, achieved an intimate, deep-going approach to the 
sources of the Eomanian popular spirit. Thus, Eminescu made that first 
gigantic dive into the depths of the oldest traditions, in his effort to 
reconstruct by his genial intuition the Dacian myths themselves, establish- 
ing folklore forms on a flawlcss foundation. And perhaps that might 
account for the acute craving for classicality in the greatest Eomanian 
Eomantic writer, learned from the equilibrium and conciseness of folklore 
forms.

In the same way, inspiration from național and folklore facts become 
piram ount in the imaginative arts, too. After allegories and historical 
scenes, after the direct evocations of the historical tradition by the passio- 
nate artists of the forty-eighters from Negulici, Iscovescu, Eosenthal, 
Tattarescu to Theodor Aman, the painters of the last three decades of 
the nineteenth century, and especially Grigorescu and Andreescu, pro- 
duced works of European value. They raised the național fund, transfi-
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12 ZOE D U M IT R E SC U -B U ȘU L E N G A 8

gured it into higher artistical visions and poured it into the moulds of a 
refined craftsmanship.

When after two generations, each having originally asserted the 
value of tradition, Symbolism developed toward the end of the century, 
it paved the way for modernism in Bomanian literature. To this day its 
varianta have been found in all the stages of the history of culture.

With Al. Macedonski, the first theorist and major poet of the 
current, Symbolism renewed the poetic means of expression by connecting 
and synchronizing poetry to innovating, anti-academic Europe. But 
while praising the value of this new poetry, the poetry of the future which 
was to lx? a syncretic fusion of word, music and colour, Macedonski still 
leant on a Bomanian tradition which for him was the truest, namely the 
tradition of Latinity. He proclaimed as his precursors and masters Eliade 
(Latinizing and Italianizing) and Alecsandri (awarded a prize by Mistral 
and Felibri, for the exclusive Eomance vocabulary of his poem Ginta 
latină) refuting Maiorescu’s literary school and its famous representatives 
as cosmopolites, subjugated by German culture.

Looking toward the French and the Walloon symbolists, contri- 
buting to the journal La Valonie, writing much of his work in French, 
Macedonski was deeply convinced that orientation to the true tradition 
of Latinity was a natural thing.

The appearance of Symbolism, of modernism in general, aroused 
a strong reaction in early twentieth-century traditionalists. Also the 
second stage of Bomanian Symbolism represented by a great academic 
philologist, and subsidiarily a poet, Ovid Densușianu, editor of Viata 
nouă (New Life), 1905, a journal which by its title reproduced Dante’s 
Vita nuova with the same intention of a return to Latinity, was met 
with hostility by the tradiționalist circles.

In 1901 there began the publication of Semănătorul (The Sower), 
a journal of inarked național and social orientation toward the historical 
evolution and the problems specific to this country. Especially under the 
editorship of Nicolae lorga, the journal’s columns emphasized the anti- 
modernistic trend publishing violent polemics that degenerated in Street 
clashes. The opposition to foreign influences, especially French, which, 
as it were, estranged the ruling classes from the people and the specificity 
of its soul, led the great historian to fully reject modernism, to deny the 
new symbolistic poetry any value and consider it as a kind of fashion 
deprived of any real and innovating virtues.

With the theorists of Viața Românească (Bomanian Life), 1906, 
C. Stere and G. Ibrăileanu, național specificity was a concept that barred 
the way of innovations to contemporary literature. As a matter of fact 
they did not even consider these as innovations but a sterile mimicry 
of foreign influences with no root in the Bomanian literary tradition. 
The more the writers criticized these influences and innovations, the 
greater the chances for durability and solidity th a t stood in the eyes of 
the critics of this “poporanist” current n .

One thing, however, is clear, namely, tha t both the writers and 
the theorists of Semănătorul and Viața Românească stressed the value

11 Florin Mihăilescu, op. cit., p. XXI.
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of the contribution of the past being fully aware of the social and național 
ideals and aspirations that should be attained in the immediate future 
with a view to the Union of 1918 (and we must say tha t the majority 
of the writers and critics at Semănătorul, from Gh. Coșbuc and Șt. O. losif 
to O. Goga and Aurel Popovici and Ilarie Chendi, were Romanians from 
Transylvania who passionately defended the național tradition).

In the inter-war period the whole of Romanian culture flourished 
tremendously because all the Romanian provinces, re-united, made an 
equal contribution, although peace lasted less than twenty-five years. 
In Science and education, in thought, in literature and the arts, Romania 
gave the world first-hand values to mention only the sculptor Constantin 
Br£ncuși, or the musician George Enescu whose modernity is rooted in 
the perennial classicality of folklore forms, the primary source of both 
artists.

As regards the relationship between tradition and innovation in 
th a t epoch, this proved equally interesting on the plane of theory and 
creation. On the one hand, there was the first stand taken by the critic 
Eugen Lovinescu in favour of modernism as an expression of the “ law” 
of synchronism; on the other hand, the attitudes of iconoclastic temerity 
for the past manifested by an early Romanian avant-guarde (represented 
by Tristan Tzara, Marcel lancu and others) ensured optimum conditions 
for courageous innovation and radicalized it.

The promoters of tradiționalism were as numerous and as extreme 
in their refusal to accept modernism as were their rivals, the contestants 
of the past. Unfortunately, most extremist supporters of tradiționalism 
claiming to be followers of the Semănătorul line, belonged to some rightist 
circles. And most often literary polemics acquired a sharp political 
character.

In literature in general and in prose. in particular, two trends are 
clearly outlined. One, the most obvious, common and accessible, is the 
objective novei on rural topics represented by Mihai Sadoveanu and 
Liviu Rebreanu, the two giants of Romanian tradițional epic.

Along the modern line, of a subjective psychological formula, espe- 
cially of Proustian extraction, we have the introspective novels by Camil 
Petrescu and Hortensia Papadat-Bengescu. Beside these two major 
trends there evidently were other minor largely miscellaneous directions. 
Thus, an Oriental-Byzantine wave entered even some of Sadoveanu’s 
novels, but it was given great emphasis in the novei, balkanized par 
excellence, of Matei Caragiale’s, for example.

Such clear-cut dissociations in poetry are more difficult because 
of a queer bivalence especially with the greatest inter-war poets. As 
a rule, the most daring, extremist innovations in Romanian culture are 
a t a given moment subdued, moderated by a certain inner brake that 
finally brings them back to a kind of balanced classicality.

Thus, with Lucian Blaga who in the days of his youth started from 
the contemporary expressionistic movement and adopted a dramatjc 
world outlook freeing his verse from the rigours of prosody w h i^  in 
his opinion was old-fashioned. Gradually, however, the Romanian v  ] . and tha t nature defined by the poet “mioritic” space, the space , u a g e
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flocks, like the dominant stylistic pattern governed by that module “hill- 
vale, hill-vale, like the wavering rhythm of a doina”, secmingly rediSco- 
vered also in Brîncuși’s Endless Column, re-called the poet to the classi- 
cality of the folklore, in his original synthesis of tradition and innovation.

Similarly, or almost similarly, Tudor Arghezi began to write under 
the influence of a gloomy Symbolism; this phase was quite soon overcome 
as the poet discovered, full of wonder, the world and man who gradually 
becomes its focal centre. Similarly, Ion Pilat, an early Symbolist, has 
finally turned back to tradition.

In the work of Ion Barbu, the mathematician poet, hermetism 
cannot annihilate either folklore or the Oriental-Balkan vein. Sometimes 
the poet may change the tradițional type he had opted for as was the 
case with Vasile Voiculescu who abandoned his riual, orthodox poetic 
vision, typically “gîndiristă” , and gave in the last years of his life, in 
the sixties, a work of genius, the starting-point being a mere Shakes- 
perean pretext. He thus enrichcd the Romanian literaturo with a lyrical 
work of neo-Platonic purport.

With these great poets we have stepped into our own epoch, an 
epoch of great changes, of basic re-evaluations foliowing the year 1944. 
Naturally, the establishment of a new social order meant reconsideration 
of an entire system of values, large-scale innovation to achieve a mxrked 
detachment from the past in all forms of life, culture included.

The early years were characterizcd by enthusiastic modern and 
avant-garde poets of all generations, from Geo Bogza, Virgil Teodorescu 
and Eugen Jebeleanu to Miron Radu Paraschivescu, Geo Dumitrescu, 
Nina Cassian and Ion Caraion. The tradiționalist poets were also present, 
their message assuming now multiple responsibilities beside the aesthetic, 
namely, ethical and political. One of these poets has been Mihai Beniuc, 
a contcmporary to the whole history of new Romania.

Prose is still represented by the rural novei, by the life of peasantry 
seen in the perspective of the revolutionary changes. Zaharia Stancu 
has given us the remarkable work Desculț (Barefoot) and Marin Preda 
the classical novei Moromeții (The Morometes).

Evcrywhere, in literature, painting, sculpture and music, there 
was a certain uniformity of thcmes and styles, an obvious monochromy. 
Theoretical dogmatism viewed innovation one-sidedly, interpreting the 
past and tradition in a sociologizing, vulgarizing manner. Therefore the 
greatest Romanian representatives of Romanian poetry, espccially the 
inter-war poets—like Arghezi and Blaga —were ncglected and for a long 
time shrouded in silence.

But the solid landmarks of tradition were to be found with great 
writers, great painters, great musicians who, at the end of their career 
reached their creative zcnith. The presence of such writers as Sadoveanu, 
Camil Petrescu, Blaga, Arghezi, Voiculescu or Philippide, painters like 
Pallady, Catargi, Ghiață, Șirato, Ciucurencu, sculptors like Jalea, Anghel, 
Medrca, Han, musicians like Jora, Cuclin, Andricu, Paul Constantinescu, 
inspired by Enescu’s frequent and lengthy visits, meant for the new 
intelligentsia of the socialist Romania vivid examples of a strong național
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creativity that had to be integrated and assimilated by the new culture. 
I t  was in Romania’s new climite that the above artists produced their 
last works characterized by that classicizing stamp we have been discussing.

From these great mwteră the young generations, educated in the 
spirit of their greatness, learned the craft. Since the sixties we have been 
witnessing an impressive diversity of forces. Both in subject and style 
a prismic variety of creation deserves our a tten tion ; on the theoretical 
plane criticai disputes mike the rcquired appraisals and weigh the impor- 
tance of tradition and innovation embodied now in tm e dialectical 
syntheses.

Young artists were for a time fascinated by experiment and absolute 
innovation as a modality towards synchronization with latest world 
experiments. I t  was rather a moment of youthful rage, rapidly overcome 
in almost all artistic fields. Today, the loftiest tradition of a remoter or 
nearer past is integrated in the substance of reality, of actuality, in a deep 
organic manner tha t allows Rommian modernity to be intimately con- 
nected with the same old classical substratum that outlined the modernity 
of Brincuși, Blaga or Arghezi, Enescu.

The lines of this paternity are visible (simplifications being required 
by any classification) with all the artists, quite numerous, indeed, in 
the past decade, who are permanently engaged in studying the major 
problem of our socialist world — the transform ation of the human cons- 
cience in the context of the new style of life. W ith Marin Preda, Lăncrăjan, 
Buzura or Bănulescu the structure of the novei approaches the tradițional 
novei, while with Eugen Barbu to Al. Ivasiuc, Fănuș Neagu, C. Țoiu, 
Nicolae Breban, Fr. Păcurariu, a modern approach to the time and dimen- 
sions of the epic, in general, is manifest. Major influences come from 
Camil Petrescu or Matei Caragiale, for example, in Barbu’s Principele 
(The Prince) or Neagu’s Frumoșii nebuni ai marilor orașe (The Handsome 
Madmen of Great Cities), a reminiscence of Balkanism in point of cultural 
concept.

In  poetry, Ion Alexandru would be, among the poets of the young 
generation, the leader of the tradițional school concentrating in his poetry 
vigorous memories of the Transylvanian village and echoes of Byzantine 
hymuody. His counterpart is Nichita Stănescu who, with thiu scalpels, 
dissects the moods of the contemporary man faced with the cosmic dila- 
tions of human power. Between the two, Marin Sorescu attempts, in 
his poetry and drama, a popular moralism in modern formulae.

A very rich female lyricism seems to take shape between Ana 
Blandiana’s evolution from vitalistic attitudes in the Transylvanian 
tradition, toward confessions of depths soimded with modern means, 
and the ever deeper decantations of folklore inspiration attained by Ana 
Victoria Tăușan.

We have mentioned here but a few names from several hundreds, 
namely, heads of school or promoters of new directions and have restricted 
our discussion mainly to literature.

As revealed, perhaps not strong enough, the age-long oscillation 
between tradition and innovation has created in Romania a special type
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of culture founded on the very solid bases of a popular humanism and 
folklore classicality that eliminated excesses, continually preserving the 
Apollonic balance.

Today, Eomania’s cultural policy follows the lofty direction of the 
avant-garde tradition which is not an accumulation of static facts of 
a revolute past but a summation of living, active forces that interfere 
harmoniously with the innovating initiatives of the Eomanian people 
engaged in a scientific and technical revolution and confronted, in fruitful 
dialogue, with the values of the other peoples of the world.

Thus, we, too, offer the universal axiological concert the image of 
a culture that has been steadily evolving despite the vicissitudes of a 
hard mjllenary historical record, and has always found in its own selective 
and valorizing capacity new sources for permanent creation.
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POLITICAL ATTITUDES AND LITERARY EXPRESSIONS 
ILLUSTRATIVE OF THE ROMANIANS’ FIGHT FOR NATIONAL 

DIGNITY

ALEXANDRU ZUB

The 19th century which was marked by the formation of modern 
Eomania was relatively unitary, although torn by contradictions in 
terms of the fight of the Romanian people for restoring their dignity. 
I t  is a fact tha t ever since the peace treaty signed in Bucharest (1812) 
and the crisis it engendered down to the War of Independence, which 
left its imprint on the dramatic century that elapsed after it, had been 
a key word with the Romanians. Vasile Alecsandri, the poet who extolled 
the lofty ideals of his generation, spoke on behalf of the century :

My dream has been compelling — a noble, grand deșire: 
Romania to lighten from sad debasement’s mire.

(Epistolă Generalului Florescu 
Letter to General Florescu)

This was not a new dream, but it was only in tha t “century of natio- 
nalities” tha t it was set against a background of events that were likely 
to make it come true by successive steps.

Two centuries before, in an epoch of “great ordeals” , Miron Costin 
had madc it his aim to write the history of the Romanians. His intention 
and wish had been to prove their Roman origin and throw light upon 
their virtues which could not have dwindled into nothing, since “the 
innate quality of things cannot die o u t; on the contrary, it is eternally 
preserved, be it only in p a r t . . . ” Prompted by such lofty feelings, he 
exposed the “glaring lies” and “outrageous insults” proffered by those 
who had inserted them in Ureche’s Chronicle when speaking about the 
Roman ian people. It is the same ardent patriotic feeling which inspired 
his poetry : “ let me show them that our language is also fit to be moulded 
into lines” . By his contact with Polish circles, he must have been shocked 
by their vainglorious ignorance in matters of Romanian history. This 
awareness quickened his deșire to show in true colours “ the early beginnings 
of our nation”, its evolution and the deeds that made it worthy of world 
esteem. A few decades later, High Steward Cantacuzino complained about 
the “mockery and abuses” made by foreigners and strangers in the absence 
of any written național history. At the same time in early 18th century, 
before the Phanariot epoch, Dimitrie Cantemir rose against those who

SYNTHESIS, IV, BUCAREST, 1977
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uttered “blasphemy and insult against our grandchildren and great- 
grandchildren” and for his part strived to demonstrate “ the noble begin- 
nings” and the dignity still alive in his people. His scholarly writings stand 
proof for his wish to draw the attention of the world to his people. He 
was convinced tha t “ their past was their shield and th a t their future was 
looming large.” Less skeptical than Miron Costin, the learned Prince 
was nevertheless aware of the “rocks” tha t had to be removed, as they 
were standing in the way of history and were equally barring the political 
imity of the people.

There was quite a number of Romanian Scholars who bent their 
efforts, particularly in the late 18th and early 19th centuries, and fought 
against the offences and lies circulated by those unfriendly. Samuel Micu, 
for instance, deplored the status of the Romanians in Transylvania, 
who where condemned “ to be flunkeys and slaves, dunces and illiterates”, 
and, moreover, he showed tha t they were “stricken by stark poverty” . 
G. Șincai, in his turn, endeavoured to prove the long lineage and noble 
birth of a people undeservedly ignored and disregarded. Petru Maior 
exposed more vehemently the “fanciful doings” of certain adversaries, 
and he rightly noticed t h a t : “for some time now, like donkeys who 
scratch one another, some people have been borrowing slanderous words 
and without searching for the underlying tru th  they have disseminated 
them ; the more the Romanians keep their sorrows for themselves and 
remain silent making no reply to these wrong doers, the more fiercely 
will they bite, the more vigorously they will belittle them and the more 
freely they will mock at them. The main concern of the Transylvanian 
School was to prove by historical and philological means the long history 
of the Romanian people, the noble and great efforts they had made along 
a dramatic and eventful history. For centuries on end the Romanians 
had faced the storms coming from Asia and thanks to their sacrifices 
the Western countries had made more rapid progress1. The masters of 
this school had great confidence in the right turn of history and their 
ideas would long bear on the advance of Romanian science and awake 
the național consciousness. The message they conveyed went beyond 
“ the enlightenment” of the people in the rationalistic sense. For instance, 
I. Budai-Deleanu favoured both “an enlightened mind and deep-striking 
virtues”, in other words, he was for knowledge and action going hand 
in hand : the former being meant to search for happiness and freedom, 
and the latter to breaking to pieces “ the chains of serfdom”, or else the 
spirit by “dark laughter” would sink into humiliation. The great upheavals 
stirring Europe in the last decades of the century, and primarily Horia’s 
uprising, recommended insurrection as the only escape :

A helmet on one’s head, in one’s bright hand a sword, 
The heart in its right place, a shield in one’s left 
W ith bravcry a t one, and common sense — a hoard, 
Such are the arms with which much surely can be cleft 
The awful, galling chains of your sad subjugation — 
My people withering, my fettered nation !

1 cf. A. Zub, Biruit-au gindul (The Victory of Thought), in “ Magazin istoric” , Bucharest, 
II, 1968, no. 9, pp. 2 4 -2 8 .
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It sounds like the urge uttered by llomîndor, a symbolic character 
of Țiganiada (Gipsy Epic) where dcath is the only alternative to 
“ freedom” and a manner to establish axiologically its priority 2.

2 cf. I. Lungii, Libertate, unitate și independentă națională in ideologia Șeolii ardelene 
(National Liberty, L'nity and Independente in the Idcology of the Transylvanian School) in 
Almanahul “ Tribuna” 76, p. 119.

3 Apud V. V. Haneș, Formarea opiniunii franceze asupra României in secolul X IX 
(The Formation of the Frcnch Opinion on Romania in the 19th  ccntury), I, Bucharcst, 1929, 
pp. 95—95.

* Alexandru Duțu, Sinteză și originalitate în cultura românească (Synthcsis and Originality 
in Romanian Culture), Bucharest, 1972, p. 232.

To sum up, it was reason and strength, the arms at hand. The 
idea was taken up overand over again under various forma, and it reached 
a climax with N. Bălcescu : “ There can be no happiness without liberty 
and no liberty without power; and we, the Eomanians, eannot be powerful 
as long as we are not united and join in the same body politic” 
(1849). To reach this clear and imperative expression many generations 
have joined their efforts in the fight against inerția and moral degradation 
brought about by the Phanariot râgime, and for a civic consciousness, 
which was likely to adjust Eomanian society to the tempo and exigencies 
of the modern world. This was no idle talk, nor was it an easy job to 
develop a național body at the crossroads of three empires, particularly 
because it implied a vast movement capable to change entirely the 
old balance of forces on the continent. AII this explains why, on the one 
hand, there were numerous Western scholars who upheld the cause of 
the oppressed people in Central and South-Eastern Europe and, on the 
Other hand, the respective governments, which obstinately opposed them 
and favoured the maintenance of the Ottoman Empire as a counterpoise. 
The Eomanian countries were standing “ in the way of evil” , as a chroni- 
cler put it, but they were also situated in a region watered by the 
lower reaches of the Danube, and Saint Marc Girardin had predicted 
that our towns would have a good hand to become “ Ies auberges de la 
civilisation dans sa nouvelle route vers l ’Orient”  3. AII this made it neces- 
sary for the Eomanians to adjust themselves to the Western structures, 
to catch up with the West and make up for the years spent in inerția 
and oppression. It is only in this way that the Eomanians could again 
measure up with the peoples less wronged by history.

The idea of restoring the dignity of old would thus obssessingly 
recur. As subtly emphasized by an exegcsist, this idea underlay not only 
the cultural relations but also blazed the trail — alongside the awareness 
of one’s Latin origin and the existence of a tradition in thought and art 
on which it drew — for the fight for independence, and, with the advent 
of cultural enlightenment, for the necessity of the union4. Undoubtedly, 
it was the striking essence of an eventul epoch whose essential and lasting 
outcome would be the formation of a unitary and independent state on 
the lower Danube, where, following the Vienna Congress which had 
inaugurated a period of peace in Western Europe, the centre of gravity 
of the continent had shifted. Naturally, such an epoch unfoldcd itself 
under the pathos of duration. Pathos could be easily detectcd in culture
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and politics, in people’s feelings, in the shifting mentality that was cha- 
racteristic of great changes and events5.

Whence, it is necessary to know the facts and from their fabric to 
infer the outlines of the epoch ; yet it is no less important to realize which 
were the frames of mind that have induced certain relevant events, or 
better said, history. “ C'est ă mon avis un grand sujet de m^ditation 
pour l’observateur philosophe que le genie d’un siecle qui ne se soutient 
que par le souvenir du pass6 et le g^nie vigoureux, nerveux d’un silele 
de nouvel avenir” wrote Alecu Russo in his Amintiri (Souvenirs). He 
was one of the most sensitive representatives of the epoch; for him, 
the duty of each Citizen was to devote himself to his homeland, body 
and soul and, in his view the homeland was blessed by a mirific, wonder- 
ful divinity. The same held good for Ionică Tăutu, who drawing inspi- 
ration from the “ annals of the centuries”  advised the Romanians by no 
means to forget their noble birth, nor their mission providence had des- 
tined to them : to be the messengers of civilization “ in this area lying at 
the crossways of Northern and Southern routes” , “ beaten and trodden 
by so many wayfarers.”  Tăutu resorted neither to ostentatious polemics, 
nor to the exclusivist arguments of the Transylvanian School, to show 
that we were the “ direct descendents of Rome” 6. His writings upheld 
the idea of the Roman origin of the Romanians in view of the moral 
and political regeneration of the country; this idea was to be further 
developed by other Romanian scholars, among whom G. Asachi, and 
G. Lazăr. Old chancellor Costache Conachi himself concentrated on “ the 
realms whereto the winds of the century blow“ . As for Dinicu Golescu, 
who was in close contact with the Western civilization, he had a guilty 
conscience seeing that the Romanians “ were lagging behind other nations” 
and that the “ world’s imprecations lay heavy on our shoulders” 7. What 
was the reason of such “ blasphemy” ? Convinced that “ a sin confessed 
is no longer a sin”  he held up Romanian realities to severe criticism con- 
fronting them with what the foreigners disclosed — among whom Thomas 
Thornton, whose translation of The present state of Turkey ...a n d 
Civil States of the Principalities (Starea de acum a principaturilor 
Valahiei și a Moldovei) he published (Buda, 1826) to știr some relevant 
response and bring about healing measures 8. C. Negruzzi, too, believed 
in such healing when he emphasized the praiseworthy events that had 
occurred in the Romanian countries following the reign of Stephen the 
Great which, unfortunately, had not been recorded9. The movement 
of 1821 had pulled down the ephemerous edifice built by the Phanariot 
r6gime, while ushering up a new era10. The treaty concluded in Adria- 
nople meant another step forward, as it brought the Romanian world

6 cf. Gustavc le Bon, Psychologie des [oules (The Psychology of Crowds), 8th  edition, 
Paris, 1915, pp. 1—2.

• Jassy State Archives, Documents, p. 126/312 and 319.
7 Constantin Golescu, Adunare de pilde (A Collcction of Examples) p. V III; idem, Însem

nare a călătoriei mele (Travel notes) (1826), 1915 edition, p. 55.
8 cf. P. V. Haneș, Un călător englez despre romăni (An English Traveller on the Roma

nians), Bucharest, 1920.
• C. Negruzzi, Opere fWorks), I, Bucharest, 1974, p. 285, Letter XXIII.
10 Idem, p. 274, Letter XIX.
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into closer contact with the “sources of learning” of modern society, 
never utterly dismissed. “From Costinești, across Poland and acroșa 
our country — all the roads are frequented by the country’s sons,”11 
remarked Alecu Russo. Reaching a cer tain intensity and under more 
favourable circumstances, this contact acted as a stimulus particularly 
a t the time when, as Florian Aaron underlined, “The Romanians were 
assuming a fair advancement” 12.

11 Alecu Russo, Scrieri alese (Selecled Writings), Bucharest, 1959, p. 121.
12 Florian Aaron, Idee repede de istoria principatului Țării Românești (Briei ideas on the 

history of the Principality of Wallachia), 1, Bucharest, 1836.
13 M. D. Ciucă, Kogălniceanu către Alecsandri (Kogălniceanu’s Letters to Alecsandri), 

in “Magazin istoric” , IV, 1970, No. 6, pp. 7 — 9.
14 M. Kogălniceanu, Histoire de la Valachie (History of Wallachia) I, Berlin, 1837, 

Preface.
l s  M. Anagnosti, Ea Valachie et la Moldavie (Wallachia and Moldavia) Paris, 1837, 

pp. 30-31 , 37.

When M. Kogălniceanu went to France, he was surely struck by 
some realities, because he is known to have stated : “ă peine commenșons- 
nous â lever la tete, ă peine remuons-nous Ies chaînes de l’ignorance.” 
Obviously the comparisons he made were not in favour of his country, 
and the young man felt happy only when thinking of its future 13. Tra- 
velling across Germany and France in 1837, he confessed : “ J ’ai trouv6 
que l’on ne possedait pas Ies moindres notions vraies sur la Valachie 
et la Moldavie; on connaît â peine leur position geographique; quant â 
leur histoire, leurs usages, leurs institutions, leurs malheurs, c’est ce 
qui est ignore meme des plus savants. Les plus petites contr6es de l’Afrique 
e t de l’Am^rique sont plus connues que ces principautes. Dans ce 
siecle de lumieres, on regarde encore les Moldaves et les Valaques comme 
un peuple sauvage, abruti, indigne de la liberte. E t d’ou vient cette 
opinion generale, mais injuste? C’est que les indigenes, rMuits au silence 
par un siecle et demi de tyrannie, n’ont pas eleve la voix pour se defcndre 
contre la calomnie, c’est qu’ils ont courbe la tete et ont laisse dire toutes 
sortes de mensonges aux transfugcs de France et d’Allemagne, lesquels, 
apres avoir et6 accueillis en freres par les Moldovalaques, ont jugd leur 
hospitalit6 par des insultes, d’autant plus grandes qu’elles itaient desti- 
n6es â diriger l’opinion de l’Europe.” In his eagerness to show to the 
Europeans “ who are the people of Moldavia and Wallachia and what 
they have achieved in the past” , Kogălniceanu took the inițiative of 
drawing up a historical survey.1'1 In his turn M. Anagnosti in the booklet 
La Valachie et la Moldavie (Wallachia and Moldavia) — Paris, 1837 — 
ascertained the same sad facts. His alternative was to launch a political 
programme, with the ideas of Union and independence in the forefront 
(“cette union preterait des forces aux deux pays” ) ; “Pas de nationalitâ 
sans independance, l’une sans l’autre est un affreux supplice” .15 I t  seemed 
to him that the status of semi-independence was “une position batarde et 
<5quivoque”, which generated “calamites dpouvantables” .

I t  should by noted that the fight for obtaining recognition for the 
historical individuality of the Romanian people went hand in hand with 
the efforts made to extricate them from the ambiguous state they had 
been doomed to by the Phanariot regime, and with the struggle for inte- 
grating them into the European community. Accordingly, foreign opi-
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nion, a decisive factor, had to be von by our side, but this was a hard 
and long battle, in which the sons of boyars and of the bourgeoisie sent 
to study abroad had held a fair share. (A. Russo considered “ that they 
had some premonition which ran higher than the public awareness of 
the time” )16. That theirs had been an important role is also proved by 
their contribution to make better known the problems of the Romanians 
to the foreign powers and foreign worlds of Science and diplomacy.

w  Alecu Russo, op. cit., p. 121.
17 Pruncul român, Bueharest, 12/14 June, 1848.

Already by 1835, Kogălniceanu evinced that the French press was 
concerned with the independence of the Principalities; three yeafs 
later the National Party in Wallachia expressly stipulated for a duty 
of the future Prince “to win independence and find allies and friends for 
his country, ” and urged all the citizens to spend their money on and 
lay down their life for the fulfilment of this ideal. This was the spirit in 
which, a decade later, “our principles for the improvement of oui 
homeland” were drafted in Brașov by a group of Moldavian revolutio- 
nists (12/24 May 1848); the same spirit underlay the “puncturile acțiunii 
române transilvane” (Principles of the Romanians in Transylvaniâ), 
endorsed in Blaj (15—17 May), governed by the principles of the French 
Revolution, and which proclaimed independence and the full adoption 
of the word Romanian as a substitute for the injurious olah, vlach and 
blach. The programme of the Wallachian revolution ran, in part, as 
follows : “The Romanian people do not offend anybody; they respect 
every power, and, in their turn, claim that their rights should be obser- 
ved” , namely those stipulated in old treaties and which were in com- 
pliance with “enlightened views of the epoch”. Alongside a pathetical 
appeal to union, the editors of Pruncul român congratulated the revolu- 
tionaries, on 12/24 June, 1848, as they had proved to be worthy of their 
forefathers. “I t  is a fact, our beloved Remania who was in bondage for 
centuries, has broken these shamcful chains and has shown the whole 
world tha t Roman blood was still flowing in the veins of her children.” 
The idea of the Roman origin of the Romanians (despite the polemical 
exaggerations it engendered) awalened the pride and self-respect of the 
people, it enhanced their wish to get out of oblivion and fight against 
scorn and disrepute. “The streets of Bueharest resound with immoderate 
joy ; the eolours of liberty fly haughtily ; the bells are ringing and spread- 
ing the news of the revival of the Romanian nation throughout the 
city, which today is worthy of its real name, a truly happy town”17. 
But, no sooner had a couple of days passed then the news broke in “the 
h a PPy town” tha t the Ottoman army had entered the country. The 
press made it ciear that many hands macle light work and urged the 
people to join hands and arms in fight : “Ihcre is no Romanian today, 
who will not be ready to become a soldicr tomorrow, because there is 
no one to withhold death rather than lese his name of Romanian and be 
deprived of his rights as a man and a Citizen ; all Romanians are ready 
to die rather than sink back into the slavcry they have absolved. Do you 
ask how ! Do you think tha t the Romanians will not fight the enemy
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now that the wounds inflictcd by slavery are, still bleeding?” 19 The alter
native was dramatic and Poporul suveran has stated it outspokenly : 
“ it is better to die in freedom than live under the yoke of tyranny and 
oligarchy”19. But soon, two empires having agreed to supress the revo
lution at all costs, intervened and the fight — Bălcescu had been ardently 
urging the people to go into the battle — had little chances of victory. 
And yet the Romanians did not give in, and on they went a t least “ to 
shake the degrading yoke of the haughty protectorate whose arrogance 
went beyond limits.” 20 Beyond the mountains, in Transylvania, the 
Romanians, arms in hand, were also ready to defend their rights. Their 
watchword was “Life in liberty or else death.” The poet A. Mureșanu 
took over the message and became the spokesman of the people in the 
poem Un Răsunet (A Resounding Voice); Bălcescu used the weapons of 
the historian to plead for Drepturile românilor către înalta Poartă (The 
Rights of the Romanians to the Sublime Porte), which had to be defen- 
ded : “Our parents have shed their precious blood to bequeath them to 
us ; it is our duty to preserve and conserve them with might and main 
and in our turn hand them down to our sons.” All this required great 
Sacrifices, but “should we fall in this holy fight, then let’s do it bravely, 
for so have our parents lived, and like them lot us swear : we’d rather 
have our country changed into a grave than lose i t ; we wish our country 
belonged to us, the Romanians”21.

18 Idem, 2 9 -3 0  June, 1848.
18 Poporul suveran, Bucharcst, 21 July, 1848.
20 G. Barițiu, Revoluția românilor (The Revolution of the Romanians), in Foaie pentru 

minte, inimă ți literatură, Brașov, 12/24 July, 1848.
21 N. Bălcescu, Drepturile românilor către Înalta Poartă (The Rights of the Romanians 

to the Sublime Porte), in Poporul suveran, 26 August, 1848.
22 M. Kogălniceanu, Dorinfele partidei naționale (The Desiderata of the National Party), 

Ghernovstsy, 1848.

However, with strength having its say, the “cauzași” (participants 
in the 1848 revolution) were obliged to go on exile. They had reached 
the axiomatic conclusion that freedom could be obtained by strength, 
and union was strength. Bălcescu had many times voiced it and pleaded 
for i t ; many of the front-rank revolutionists had wholeheartedly upheld 
it  ; but, it was M. Kogălniceanu who found the soundest formulation 
in Dorințele partidei naționale (the Desiderata of the National Party) in 
which he stated : “ Union is the cornerstone of a structure as a whole.” 
Once the union achieved, the Romanians could face the exigencies of 
the epoch, by gradually carrying out reforms, on condition that their 
rights should be observed. “Their holiest, most cherished aspiration” 
was “ independence at home,and consequently autonomy.”22 Confronted 
with the harsh realities, with their illusions disiutegrating, the 1848 revo
lutionists were obliged to adopt a moderate programme which was likely 
to be implemented by stages. Instead of the former “Daco-Romanism” 
they spoke of the union of the Principalities ; instead of the independence 
proclaimed as early as 1838 they would, for the moment, subscribe to 
the idea of autonomy in terms of the old treaties. However, enthusiasm 
was not failing them and it was the complex politica! situation that made 
it imperative for them to fight enthusiastically. On 20th April 1849, 
O. A. Rosetti expressed his decp regret that the revolution had failed
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and made it clear that, had they not had such excessive confidence in 
Turkey. “ It is sure today we could have been the founders of the new 
Romania and of freedom. Y et nothing can prevent us from doing tomorrow 
what we have failed to do yesterday ?” 23 Bălcescu never doubted that 
the revolution for unity would take place and he even supposed that the 
latter might coincide with the revolution for independence. One thought, 
however, kept annoying him : “ Is it possible that it may take another 
century to obtain the due rights of our nation?” “ But, what is a century 
in the life of a nation?” and yet, the high pace of progress made him 
hope that “ we won’t have too long to wait and endure” 24. Under his 
influence, the young people gathered round the review Junimea română 
spoke in favour of union, because “ only united can we advance and carry 
the day when it comes to fighting.” Therefore, leaving aside any glint 
of weakeness, “ let us raise our foreheads from dust and ashes, let us 
shake the yoke without delay ! What for ? Our goal is to draw people 
in numbers to fight for our cause, to make everybody subscribe to the 
ideas of național renaissance and Romanian civilization” 25. And Bălcescu 
emphasized with ardour that such a renaissance could but confer to 
any people the unprescriptible right to live in freedom and develop as fit. 
I t  is for this right that the great men of old had militated, those who 
had embodied “ the individuality and thought of the people and wished 
to bring it to the notice of the world” 26. He considered it their duty to 
defend it more than ever before, as it was on everybody’s lips, and too 
much blood had been shed for it. He even proclaimed the necessity of 
“ a holy alliance of peoples” which should impose that one should never 
again resort to the policy of “ conquests” 27.

23 Apud I. Ghica, Amintiri din pribegie după ISIS (Souvenirs from Ihe Exile Following
the 1848 Revolution), edited by O. Boitoș, I, pp. 72 — 74.

23 N. Bălcescu, Opere (Works), IV, Bucharest, 1964, pp. 277 — 278.
26 Junimea română, Paris, No. 1, May 1851, pp. 1 — 2; Scopul nostru (Our Goal).
23 N. Bălcescu, Mersul revolufiei în istoria românilor (The Revolution in History of the 

Romanians), 1850, in Opere (Works), I, Bucharest, 1953, p. 311.
27 Idem, pp. 310-312.

A t the time the Romanians were aware that union had to be achic- 
ved, but they did not declare for union to be won arms in hand. “ Michael 
the Brave alone, his genius, had achieved such a union, and still his 
genius had not sufficed for strengthening and reinforcing the union.” 
However, his example of gallantry and self-denial placed in the service 
of great cause had not died out. Demonstrating the necessity that a 
“ moral union” should precede the political union, Bălcescu undertook 
to make known the heroic deeds of old, and explain the clinging interests 
of the Romanian people, for whom “ homeland and independence were 
no idle talk,”  but “ their hearth and home, their land,” which quickened 
their memories. He underlined that the Romanians “ would not have 
the foreigners violate the graves of their ancestors.” That is why “ suffi
ced it then to utter a word the people were ready to take up arms and go 
in the b a ttle ; they had to triumph for they were fighting for their inde
pendence. A t that time the Romanian felt dignified. His head was high 
in the air. He used to work in the same way as he would fight, as his
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parents had taught him that work was holy” 28. The image is deliberately 
lofty, for the historian wanted to talk his contemporaries into fighting, 
because he was convinced they could win baek what had belonged to 
them. In his Istoria românilor snpt Mihai voievod viteazul (The History 
of Romanians under the Reign of Michael the Brave), in which he put 
his last drop of strength, as he was weary and worn because in poor 
health, Bălcescu confessed that he “ laid the foundations of the național 
unity” 29. To this same effect, C. A. Rosetti and I. C. Brătianu were 
pleading in Republica română (The Romanian Republic), when they put 
together their three great goals : național status, liberty and democracy 30. 
Bolliac, in his turn, pleaded heartedly : “ Romania lacks nothing but 
political unity, which she obtained many a time, and for which idea she 
has unceasingly fought” 31.

28 Idem, p. 326 : Trecutul și prezentul (The Past and the Prescnt).
28 Idem, Opere (Works), IV, Bucharest, 1964, p. 268.
30 I. C. Brătianu, Naționalitatea (Nationality), in Republica română, Brusscls, No. 2, 

1853, p. 34.
31 Cezar Bolliac, Unitatea României (Homania’s Unity), in Republica română, no. 2, 

1853, p. 292.
32 M. Kogălniceanu, Opere (Works), I, Bucharest, 1946, p. 675 : Preface to Letopisețele 

'fării Moldovei (Moldavia’s Chroniclcs), 1852.
33 Idem, Jurnalismul românesc (Bomanian Journalism), 1855, in Opere (Works), I, 

Bucharest, 1974, p. 342.

M. Kogălniceanu, too, militated for the triumph of the național ideas 
while rising against “ arbitrary measures” and “ clamorous changes” . 
His was the conviction that there was something special in the Roma
nians — “ something tough, powerful, providențial, which has helped 
us withstand the inclemencies of epochs in which much more solid empires 
had fallen” . He spoke about “ the still immaculate național consciousness,” 
but he considered that we could expect much from it only if it would 
rely on “ the worship of one’s country.” Taking over an idea of Thierry, 
the Romanian historian urged his people to preserve, above all, their 
național dignity for “ if it means misfortune to be oppressed under the 
pressure of circumstances, it is a sin and a shame to stoop to servilism” 32. 
What else than a plead for dignity was the very monograph Bălcescu 
devoted to the Romanians living in the epoch of Michael the Brave? 
A t the time when Bălcescu was breathing his last, without having the time 
to round off the message conveyed to future generations, it was Kogălni
ceanu who took the lead. In the thick of the battle he devoted all his 
energies to paving the way for the Union. For this purpose he rallied 
around the newspaper Steaua Dunării the most Progressive and daring 
minds of the epoch. As he repeatedly underlined, under those serious 
conditions — a new Eastern crisis and the daily hints at the Romanians 
in the “ foreign press, which were always hostile and ignorant of the 
true reality” — it was imperative to make use of “ an earncst, indepen
dent, truth-oriented newspaper” , which should proclaim, be governed 
by and defend “ the rights of the Principalities which, in principie, are 
recognized today by Europe, by the whole Europe” .33 The newly- 
founded newspaper favoured the Union as “ the homeland’s vital 
interest11, and “ the only means whereby the nationality of the Romanians 
will be Consolidated, their dignity reinforced, moreover lending them
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strength and resources to discharge their mission”, which was “to streng-: 
then peace in the E ast”34. The above-quoted mission was facilitated 
by the Paris Treaty (1856), which laid down the very guiding lines, 
and stipulated for “an independent național administration”, and an 
army capable to protect the new body politic against any foreign attack. 
The dawns of a new epoch broke under the sign of liberty and the writers 
willingly placed themselves a t its service. Kogălniceanu himself confessed 
when he recalled the great events that had led to the Union of the Eo- 
manian Principalities and the great reforms meant to lay the basis of 
a modern Eomanian s ta te : “ it was the moment when I no longer felt 
it necessary to write about history but make history” 35. The restoration 
of the feeling of național dignity of older times was the idea that prompt- 
ed the action of the Eomanian leading personalities, an obsessive thought 
in the writings of Alecsandri, Eusso, Bolintineau, and many others. “Let. 
us prove we are worthy of the liberty we have strived for” ran 
the urge launched by the newspaper Zimbrul on 13 June 1856, and 
it added : “ Union is strength.” The appeal also emphasized with vehe 
m enee: “when we are powerful, we won’t be the laughing stock of the 
newcomers and more, nor will we be put to shame any longer”, but “we 
shall be masters of our homes and riches“ 33. The great day had come. 
W ith some words of welcome, the same newspaper drew the readers’ 
attention tha t to lose at the moment what had been achieved would mean 
“ the abuses of the world” and the “curse of posterity”.37 As the greatest 
protagonists had soon engaged in the fight for power, C. A. Eosetti 
found it useful to warn them that there was no fighting for establishing 
a new mașter : he who looks for a mașter, will die a servant” 3 8 ; that, 
instead, they should fight for sound principles of life. The election of 
Al. I. Cuza as Prince of the United Principalities on 5 and 24 January 
1859, was the crowning of the principie which governed național life - 
the union. That is why, Kogălniceanu who welcomed him made it clear 
tha t his ascending the throne meant “ the rise of the Eomanian natio- 
nality, which came out of the humiliation and debasement it had been 
enduring for a century and a half” .

34 Steaua Dunării, I, 1855, no. 1 (1 October), p. 1.
36 M. Kogălniceanu, Cronicele României (Romania’s Chronicles), I, Bucharcst, 1872, 

Preface.
33 Gindirea social-polilică despre Unire (Social and Politica! Thinking about the Union). 

Bucharest, 1966, p. 84. '
37 Idem, p. 88.
38 Idem, pp. 210-212.

However național dignity coud not become truc until the dignity, 
of the individual was restored. “I t  is high time that the peasant, too, 
should be considered a Citizen ; it is high time that he, as well, — his 
person, his honour, his wealth — should be defended”, pleaded the same 
promoter of the great reforms of the epoch of Union, conscious though 
he was that the dignity of the country was but an illusion if it did not 
rely on the dignity of the Citizen, and tha t “ the principles of 1789” should 
be rigorously enforced. “Is most of the population in a position to wel
come them ?” Kogălniceanu answered in the affirmative. “Each and 
every Citizen ardently wished that such principles were fully implemented.
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But to carry out thc reforms, and because they were divided by poli- 
tical pursuits, many would have liked to delay Rabelais’ «quarter 
of an bour», the implementation of this principles”39. In any case, the 
Union of the Principalities meant a considerable progresa, a firm back
ground for modern reforms and for the further joint efforts that were to 
be made to win complete independence. I t  was C. Bolliac who voiced 
the feeling experienced by one and all Romanians when welcoming the 
Prince elected on 24 January. He said he wished the Prince “should 
embody the genius of the Romanian people” and that he should rcdiscover 
“ țhe way we have missed for centuries on end.”40. Was not the establish- 
ment of the național guard a token that the way had been found?“  To 
bear fruit, Union needed strength, so as to ensure respect for sovereignty 
tlie country stood in need of. The Romanian literaturo of the time 
cyoked the illustrious predecessors who had been fighters for indepen- 
■dence; it brought into focus the advantages offeied by the Union and 
emphasized the necessity to carry out an insurrection aiming at restoring 
the old dignity of the Romanian people42. Prince Al. I. Cuza, too, rc- 
feiTed to național dignity when the three-coloured flag was inaugurated, 
a' symbol of “ the blessed land of our country,” for which thc ancestors 
had shed their blood and thc “ workers had tilled in the sweat of their 
brows”43.

“  M. Kogălniceanu, Texte social-politice alese (Selected Social and Political Writings),
Bucharest, 1967, p. 234; Apărarea Ministeriului... (In Dcfence of the Ministry...), 186i.

40 Bomănul, 31 January/13 February, 1859.
41 D. G. Ncgulici, in Bomănul, 9 July 1861.

• “  cf. Adrian Marino, Literatura Unirii (Literaturo Dcvoted to thc l.'nion), in Almanah
“ Tribuna” ’76 pp. 123 — 124.

. 43 Monitorul, Bucharest, 2 September, 1863.
44 Bomănul, 12 Octobcr, 1868.
45 I. E. Toroupu, Studii fi documente literare (Literary Studios and Documcnts), II, 

Bucharest, 1932, pp. 28 — 29; Lcttcr of 5 February 1869.
46 Idem, p. 96, Lcttcr of 1 January 1871.

The country had to be armed and ready to defend itself. I t  is most 
sjgnificant tha t Prince Al. I. Cuza received guns as presents from va- 
rious regions. Throughout the country an appeal published in Românul 
invited to agreem ent: there should be “a single party, that of liberty 
apd independence”44, a party capable to impose Romania’s new status 
and make a name for herself. I t  is to this end that conventions were 
inade with Serbia (1868) and Greece (1869), and negotiations for others 
w,erc under way. But Romania’s actions were looked upon with sus- 
picion and hostility. Neue Freie Presse and Ueber Land und Meer did not 
hcsitate to disparage them and brought into worst repute the people 
on the lower Danube. A. D. Xenopol took a firm stand against all slan- 
der, and stimulated by the environment he was living in — he was study- 
jug in Berlin — he set out writing a true history of the Romanians 
based on sources easy to verify and worthy of credit “I am convinced 
that as long as we remain passive and accept to be mocked a t and slan- 
dered by one and all, we shall be looked down by the world”48. I t  was 
no less necessary to fight against “ that reckless and pessimistic spirit” 
sțill dominating certain circles and instill “more optimistic views”48 No 
lyonder tha t Xenopol recalled in 1871 the brilliant personality of Stephen
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the Great, “ a fighter for the honour and existence of his people.”47 Obvi- 
ously, at the time he could not have urged irredentism, not a war against 
the Ottoman Empire, but the festivity in itself had a deep meaning alt- 
hough the organizers had tried to handle with kid gloves the suscepti- 
bility of the Austrian administration. As for the young historian, he 
asserted his full confidence in the Eomanians’ virtues and said that he 
was convinced they would be given due recognition. I. Slavici, in his 
capacity of chairman evoked “ the common hopes and aspirations,”  dot- 
ting the i as to the meaningfulness of the festivity. M. Eminescu looked 
upon the event as the outcome of his generation, “ the faithful represen- 
tatives of history.”

47 A. D. Xcnopol, Scrieri sociale si filozofice (Social and Philosophical Wrilings), Bucha- 
rest, 1967, pp. 215-216. '

48 cf. T. Bălan, Serbarea de la Putna (JS71) (The Festivity at Putna (1871)), Bucharest, 
1932.

49 Documente privind istoria României. Războiul pentru independență (Docuincnts on 
Romania’s History. The War of Independence), I2, 1954, pp. 1 — 3.

60 M. Kogălniceanu, Opere (Works), I, 1946, pp. 684 — 685.
61 Documentele Independentei (Independence Documents), I2 , pp. 64 — 66.
6! Idem, pp. 192 — 194.

Historical events vere clear enough. Ciprian Porumbescu announ- 
ced his father that he had sung to “ the entire Dacia” 48. He was under 
the same moving patriotic impulse as Bălcescu vhen he had watched 
the young men from Minjina dancing the “ hora” , and considered them 
to be a virtual host meant to wash away the offences suffered for centu- 
ries. This feeling took ever stronger possession of the minds of the people 
at large. As stated in Federațiunea, 31 January 1876 : “ Before long the 
sons and daughters of the Romanian nation will fight shoulder to shoulder, 
inspired by the ardent yearning to see their homeland saved and their 
nation happy ... and they will not give up until the moment comes te 
join their hands and dance the Union “ hora” on Romania’s land.”

The next year saw a new Eastern crisis break out, which seem- 
ed to favour the Romanians’ joining hands in a “ hora” , a dance 
which was a symbol of Romanian unity and fraternity, although 
there werc still politica! barriers between them. The military preparations 
only aimed at “ defending and upholding the rights of the nation49, the 
diplomatic representatives explained. In spițe of the guarantees given, 
Romania was still subject to foreign interference (even threatened by 
invasion), and M. Kogălniceanu did not shrink from condemning them.5® 
On 4 January 1876 Lascăr Catargiu, Romanian Minister of Foreign Af- 
fairs, required that explanations should be given to show that although 
Romania had formerly been under the protection of the Ottoman Empire, 
she had by no means given up her sovereignty, and that since she was 
aspiring for the status of complete independence, she was ready to coo
perate with the allies, provided that she was guarranteed her “ centuries- 
old rights” and “ territorial integrity” 51. When Kogălniceanu took ovcr 
as Minister of Foreign Affairs, when the crisis had reached its climax, 
he insisted that “ the individuality of the Romanian state” should be 
recognized, and formulated desiderata tantamount to complete indepen
dence 52. While commenting a note sent by the Ottoman cabinet, he
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deliberately put questions he wanted the foreign diplomatists to hear : 
“ W hat is the good of these offensive restricționa î W hy does the Porte 
waver to give us the name we bear and why are they so careful in confu- 
sing the two banks of the Danube, as if they belonged to one state 
alone?” 53 Kogălniceanu also made it clear that faced with the cruelty 
of the repressive army in Bulgaria, the Romanian population was seething 
with anger, that they were openly showing their sympathy with the 
rebels, and the army, although “ under the yoke of discipline, was 
desirous to go to the fight” 54. He also emphasized that the Romanians 
from Bucovina and Transylvania were likewise willing to join a war 
which would bring them liberty and achieved their union with Romania55. 
Moreover, the students in Bucharest were asking their military instruc- 
tors to train them, so as to be ready when and if it would be necessary, 
to defend the rights of the country arms in hand5S.

When the Russian-Turkish war brokc out, Romania mobilized 
its army to be ready, if necessary, to fight for her rights. Neue Freie 
Presse of Vienna ironically noticed that this massing together of Roma
nian troops would not prevent the Turks from Crossing the Danube and 
chase the Romanians beyond the Carpathians. Naturally, Gazeta Transil
vaniei felt bound to retort that the Romanian cavalry might go that 
way without being obliged to by the Turks 57. Indeed, this was the feel- 
ing the Romanian people were experiencing. And no wonder that the 
Romanian students in Paris also stated that they were each and every 
ready to do their duty, to defend their forefathers’ lan d M . The state 
grounds that had prompted Romauia’s treaties with Turkey were no 
longer valid. W hat was the use of maintaining such relationships ? “ As 
soon as a people feels that it is able to take action and live better, be 
it by some sacrifices for the new situation in its past of weakness, it 
should be so and make a step forward or else it is guilty of its fate” , Românul 
27 April 1877. It added that it was a law of nature that the eaglets 
should fly  as soon as their wings are strong enough. It followed that 
the Romanian nation was to make a decision securing for its interests 
and dignity. The Romanian guns fired successfullj' at Vidin. Telegraful 
ou 27 April and the next day, congratulated the soldiers and officers 
on their first firing after a prolonged silence, as they had “ given the, 
signal of attack for their național defence to determine a turn in the 
life of the Romanian state.”

A  feeling of relief was in the air. “ We have awakened from our two- 
centuries-long inerția and bere we are the same brave Romanians known 
in older times” , wrote Românul in its issue of 29 April, and it went on 
saying that the European powers, which had somehow facilitated this 
resurrection, would be obliged to recognize “ our rights to a more free 
politica! life and to development” . N. Codreanu, a socialist, declarcd

63 Idem, pp. 266 — 267.
64 Idem, pp. 292 — 291.
66 O. Manoranu and I. Cocuz, Ecourile războiului de independentă in Bucovina (Responses 

Callcd Forth by the War of Independcnce in Bucovina), in Almanahul “ Tribuna” '16 pp. 83-81 .
“  Românul, 8 January, 1877.
47 Gazela Transilvaniei, 14/26 April, 1877.
68 Românul, 16 April, 1877.
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that he felt bound to go where the weapons of the enemy srnashed the 
young people and where his Services as a doctor vere in greater demand ®9.

The speed with which at the caii to arms everybody took them up 
was most significant for the moral state of the moment. No sooner had 
they received the caii than the reserve troops and miliția men were ready 
to. bear the brunt of the battles. Old feeling of național pride revived 
from dust and ashes and from centuries-old humiliation and submission. 
The press recorded the patriotic upsurge which “ gave to the lie the ca- 
lumnies spread by the foreign newspapers” ®. For the Romanians, the 
war had become the very prerequisite of life. A  journalist of the time 
described the situation in the following way : “ Being faced with the 
alternative of proving by our valour the existence of the Romanian state 
an one bank of the Danube, or of being wiped off the map, we feel it 
our loftiest duty to heighten the spirit and morale of our people who 
had been doomed for centuries to humiliation and aggression, and rewin 
our moral and political independence so as to secure for our future and 
also to put an end to the diplomatic pressures that had caused the mi- 
sery of our nation and state” 61. And bere are the most compelling lines 
— in Telegraful, 8 May 1877 — revealing the psychological resources 
of the Romanians, now fighters for independence : “ Many people were 
thinking that two centuries of torpor were enough to efface our ancient 
gallantry. The foreigners even considered us degenerates and seized any 
opportunity to spread false rumours — that the Romanian army was 
only good at parading; that it was not good at fighting; that they knew 
nothing about war. B ut now — after two centuries which have tried our 
patience — we, patient Romanians, who have never been spoiling for a 
fight, have come to the end of the tether, as the enemy has gone all 
length and has trespassed our boundaries. Consequently, we are ready 
to do our utmost, shed our blood and get rid of our foes.”

6’ Documentele !ndependen/ei (Documenls of the Independence), I,, pp. 529 — 530; Lelter
of 2 May, 1877 to dr. C. I. Istrate.

60 Telegraful, 8 May, 1877.
61 RomAnul, 4 May, 1877 (a commentary summarized by I. Negură).

Indeed, Romania had made her decision to defend her life, exis
tence and rights, come what may — M. Kogălniceanu made this decision 
known when he publicly proclaimed the complete independence of 
the country. “ Today we have attained the goal we set our minds on long 
ago and particularly since the 1848 revolution” , he confessed; what 
he still regretted was the fact that the Turks had always said “ no” to 
the proposals of a peaceful settlement of the conflict. “ But considering 
that, on the one hand, the gun can bring people to reason, but that 
it can also enforce the threats comprised in the note sent by Savfet Pasha 
on 2 May, we have resorted to the gun in reply to the Ottoman’s firing” . 
The vital imperative in that particular moment was to reconsider the 
legal status of the country — “ ill-defined, and most offensive”  and for 
that purpose one had to fight against the claims of the former sovereign 
country, as well as against the straightforward hostilities of certain Euro
pean countries. “ We must prove that we are capable of making further 
sacrifices and preserve this country11, the energetica! Minister declared,
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while pointing to the necessity that in the future Romania should become 
“a real Champion” fighting against war on the lower Danube. The army 
had already proved “ its earnestness” and “was burning” with deșire 
“ to receive the baptism of blood” 62 The correspondent of Times consi- 
dered that the Romanian army was in a favourable state of mind for 
the fight confronting i t ; Neues Wiener Tageblatt could but admit that 
the Romanian troops deserved respect and tha t the disparaging criticism 
directed against them were either “hallucinations” or “deliberate debase- 
m ent” 63. The correctness of the Romanians’ cause had also become 
obvious for the Viennese publication Der OstenM. Sympathy was also 
expressed by other countries. Officer Henry Lucereau offered his Services : 
“the Romanians fought for France in 1870, a t least one French will fight 
for Romania in 1877” ®5.

62 Monitorul Oficial, 27 May, 1877.
63 Telegraful român, 23 May/3 June, 1877.
64 Românul, 13 May, 1877.
66 Pagini din lupta poporului român pentru independentă națională (On the fight of the 

Romanian People for Independente), Bucharest, 1967, p. 145.
•• Sextil Pușcariu, Douăzeci de scrisori ale lui Moise Grozea... (20 Lettres of Moise Gro

zea...), Bucharest, 1927, pp. 231—232.
•7 Almanah “ Tribuna" '76, p. 153.

The •proclamation of state independence was followed by a bill 
abrogating the tribute. On 12 May the artillery replied by opening 
fire, too. And in Românul, issue of 14 May 1877, it was stated that “Our 
most ardent wish is to see our army cross the Danube and contribute 
to annihilating a most hateful domination. . .  ” . From the front, Moise 
Grozea provided the following Information : “The brave Romanian sol- 
diers bura with deșire of sacrifice on their bank to the Danube, and leave 
heavy sights while waiting for the moment in which they will be able 
to make the hopes of the nation come true. Indeed, the long-waited battle 
enhances their impatience and eagerness : one cannot credit one’s eyc 
tha t these are the young soldiers who have been offered insults and 
derision until yesterday”. The watchword of the Romanian army was 
“either victory or death” and their enthusiasm was similar to that “glo- 
wingly written about when describing the heroic deeds of the Romanian 
hosts a t Călugăreni, Neamțu, etc.” 66. Like in other days of glory, they 
had to fight for liberty and civilization, with the only exception that 
this time the people at large participated in the battle, be it only as 
reliable supporters. News breaking from Craiova revealed tha t “ the people 
of Little Wallachia were mad with joy and frenzied with unrest and 
știr — such as they had not experienced for centuries” ®7. The valour 
of the forefathers was reinvigorated and revived; the spirit tha t had 
animated Michael the Brave and Tudor Vladimirescu, the head of the 1821 
revolution, was now inspiring the Romanian hosts with confidence and 
strength. Telegraful recorded that “ this upsurage of patriotic enthusiasm 
was really grandiose” (22 June 1877).

Hostilities were. running high. Above all, the Romanians proved 
their dignity : no hesitation, no fear. In the first lines a “dorobanț ” (cavalry 
soldier) stood in defiance of his adversaries. When he was put on guard, 
he retorted with pride : “But I see them, too !” I t  was rare a corres-
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pondent’s report and account that did not evidence the courage and tena- 
city of the Eomanian soldiers, who prompted by their Iove of country 
were fighting like lions. The princely order given for the Eomanians to 
cross the Danube had made it clear that they were “to fight and win 
back for Eomania her status of old and the place she deserved among 
the European nations” *8. The Eomanian army did its duty, indeed. 
Gazeta Transilvaniei commentcd the news of the first days of battles : 
“It was fated that the Eomanian army should take part in the gigantic 
battle fought on the banks of the Danube. The liberty and independence 
of the country, its honour and prestige, should be paid due homage in 
blood” 6#. When the Eomanian army reached Plevna, the French colonel 
Gaillard praised it for having covered itself with glory and commended 
its bravery, conduct and fearlessness in the most adverse circumstances 70. 
The Tsar himself recognized that the Eomanian army had proved excep
țional courage at Plevna. “Under the enemy’s fire, the troops proved to 
be admirable; they marched on and on, without murmuring, quiet, silent 
and intent, although scores from among them were falling at every turn”, 
colonel Ipătescu reported on 1 September 71. Two of the guns captured 
at Plevna were sent to Bucharest, where they were placed in the centre 
of the town, on the right and left of the statue of Michael the Brave, 
so that “the ghost of the illustrious Prince” should see that the “Eomanian 
soldiers had remained to this day sons worthy of the glorious heroes of 
Călugăreni” 72.

98 Documentele independentei, V, pp. 511 —515.
89 Almanah “ Tribuna" "Hi, p. 153.
70 Pagini din lupta poporului... (On the light of the Romanian People)... p. 191.
71 Documentele independenței, VI, pp. 23 — 26.
72 Monitorul Oficial, 11/23 September, 1877.
73 R. Roselti, Citeva extrase din presa engleză (A Few Excerpts from the English Press), 

in Anuarul Jnstitului de istorie națională (Yearbook of National History Institute), IV, 1927, 
pp. 368-380.

74 Apud Gazeta Transilvaniei, 3/15 November 1877.
76 Almanah “ Tribuna" 'IV, p. 75.

Moreover, the idea of reinstalment was prevailing. The reports of 
the fighters, officers, and war correspondents — all kept recording it. 
The Times underlined that the deeds of the Eomanian troops had belied 
the slanderous criticism spread with regard to their capacities and faculties, 
beeause bravely withstanding the sheet of fire they had demonstrated, 
onee again, that physical courage was not a quality possessed by a few 
favoured nationalities, but an inherent property of the human race, in 
general73. Similar statements could be found in Daily Telegraph, Daily 
News and other publications, all of which brought into sharp focus the. 
gallantry, valour and efficiency of Eomanian soldiers. Daily News stressed 
that the Eomanian army, though small, had made a name for itself among 
the European armies and that in future the new foree at the mouths of 
the Danube should be taken into consideration 74. The conquest of Plevna 
also meant the reconquest of the moral and military prestige of country, 
which had decreased by “two centuries of inerția”. “We share in the națio
nal honour” a correspondent from Timișoara confessed 7S. Gazeta Transil
vaniei and many other newspapers from Transylvania concentrated on
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an ancient ideal: “This noble blood bas not been shed in v a in ; drop 
by drop it will form a whole, a fabric that will cover and lend solidarity 
to all Romanians at the Danube” ’8. And Nicolae Cristea in a survey 
on the achievements of the year remarked th a t “Today nobody dares 
to make any difference among the R om anians/.../. The achievements 
of today bring us closer and closer together and, moreover, oblige the 
world to recognize our rights as a people” who can defend itself and 
contribute its share to the world culture and civilization ” . Had not 
A. D. Xenopol emphasized a t the Putna festivity tha t the duty of the 
Romanian people was to reveal and disclose “ the treasures in bis heart 
and m ind?” 78 As soon as free from the heavy burden of vassalage, 
the Romanians could find the ways and means to voice their feelings 
and reveal their doings and tboughts. The sacrifices made at Plevna, 
Gri vița, Rahova and Smîrdan were decisive contributions to this effect ; 
they paved the way for the rise of the Romanians. This lofty and dynami- 
zing feeling pervaded the literature, correspondence and periodicals of 
the time.

78 Idem, p. 154.
77 Idem, p. 76; Telegraful, 29 December, 1877.
78 A. D. Xenopol, op. cit., p. 206.

Undoubtedly, Independence was not a terminal point in the evolution 
of the Romanian people, but a moment of paramount importance, which 
blazed the trail for future developments. I t stood proof, even to the most 
skeptical, tha t the Românce nation on the lower Danube was capable 
of fighting against foreign oppression and sway, tha t it was able to contri
bute its share to ensuring a steady balance on the continent. Before 
long, this same nation would prove to the world tha t it was also capable 
to add new values to the human heritage, born from an experience that 
could no longer be hushed up. As early as 1878, the poet V. Alecsandri 
was crowned with success in Montpellier. The poet realized that his acknow- 
ledgement — which brought another virtue of the Romanian genius into 
focus, and which had been ignored up to tha t time — was consequent 
upon the victory of Plevna. However, the ramparts raised by ignorance 
were as inaccessible and high as those recently defended by the fearful 
Osman Pasha, and the Romanians were conscious that they should bave 
to fight anew.
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A jEAN SEZNEC

ARTS ET LITT^RATURE :
UN S T A T  P R  £ S E  N T  ET QUELQUES RGFLEXIONS

A N D R f-M IC H EL ROUSSEAU 
(Universit^ de Provence)

A partir d ’une premiere liste tres empirique et provisoire d’environ 
400 titres parus au cours des trente derniăres annăes (avec quelques 
exceptions plus anciennes), le but tres terre-â-terre de ces pages est d ’aider 
le chercheur ă se retrouver, ou du moins â ne pas se perdre, dans 
le domaine des relations entre la littărature et Ies arts, domaine incertain 
et controversă, mais bien răel, typiquement interdisciplinaire, et dont 
la bibliographie ăchappe de ce fait aux regards.

A une exception preș, toutefois. Des travaux menăs depuis 1933 par 
la section General Topics I X  de la Modern Language Association of 
America, est nă, ădită par A. E. Neumann, Literature and the other arts: 
a select bibliography (New York 1959), repris et complătă sous le titre 
A Bibliography on the relations of literature and the other arts, 1952 — 1967 
(New York 1969) publication devenue annuelle depuis 1974 dans chaque 
premier fascicule des Hartford Studies on Literature. La plupart des travaux 
utiles, dispersăs selon un classement inadăquat, figurent dans la Selective 
current bibliography for aesthetics and related fields publiăe annuellement 
dans chaque quatrieme fascicule (date de l’annăe suivante) du Journal 
of Aesthetics and Art Criticism. A titre d’initiation, on se reportera aux 
pp. 175—176 de Painting and the novei de Jeffrey Meyers (New York 
1975), et surtout aux pp. 296—8 du manuel d ’Ulrich Weisstein cită 
plus loin. Mais, faute d’un consensus sur Ies problămes et Ies măthodes, 
Ies outils documentaires restent pauvres et confus.

Si l ’on passe aux recueils collectifs, on n ’atteint pas la dizaine, 
y compris Ies număros spăciaux de revues, toutes publications, en re- 
vanche, d’un tres grand in tă re t'. En fait de traităs, Ies ouvrages anciens,

1 Pour Ies ouvrages : Carlo PELLEGHINI, id ., Les langues et Ies littiratures modernes dans 
leurs relations^ avec les beaux-arts, Florence 1955 (Actes du Ve  congrfes de la F.I.L.L.M., Florence 
1951); John Dixon H UNT, 4d., Encounters. Essays on literature and the Visual arts, Londres 1971 ; 
Ulrich FINKE, dd., French nineteenth-century painting and literature. With special reference to the 
relevance of ttlerary subject-matterto French painting, Manchester 1972 ; Francis H ASKELL, Anthony 
LEVI & Robert SHACKLETON, dds., The artist and the ivriter in France. Essays in honour of Jean 
Seznec, Oxford 1974; CENTRE D’AHT, ESTH£TIQUE ET LITTERATURE, Motifs et figures, Paris 1974 
(Publ. de l’Univ. de Rouen, sdrie litt. 23). Dans E. T. DUBOIS, dd., Eighteenth-century French 
studies. Literature and the arts. Presented to Norman Suckling, Newcastle-upon-Tyne 1969, le 
thdme n'est que pârtiei.

Pour les pdriodiques : Comparative Literature xxii (1970, n° 2) pp. 97—192 (n° spdcial 
sur Muște and literature); Cahiers de l ’Association Internationale des Etudes Frangaises xx ir

SYNTHESIS, IV. BUCAREST. 1977
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sommaires ou trop ambitieux, n ’ont plus gutee qu’une valeur historique. 
Arts et litt&rature compari, de Paul Maury (Paris 1934), simple essai de 
tendance sociologique, promet plus qu’il ne tient, de meme que L'art 
et la litterature de Louis Hourticq (Paris 1946), etroit, dogmatique et 
trop abstrait. LUtirature et peinture en France. Du X V II ' au XX* silele 
(Paris 1942 ; rted. 1963), par Louis Hautecoeur, riche en donnecs diverses, 
manque complteement son but faute de mâthode.

II revenait aux comparatistes de reprendre la question â la base, 
mais, intimid^s peut-etre par la rude mise en garde de Wellek et Warren 2, 
ou brid^s par une conception trop t o i t e  de la littteature, ils se sont parfois 
montrte partiels ou hteitants. James D. Merriman a , reprenant pour 
l ’essentiel Ies critiques de R. Wellek 4 et de G. Giovannini5 contre la 
Geistesgeschichte, n ’ont fait que freiner le mouvement sans proposition 
constructive, tandis que Jost Hermand (Literaturwissenschaft und Kunst- 
wissenschaft, Stuttgart 1965) s’en tient â l’histoire des deux disciplines. 
La contribution thterique la plus positive, malgr6 son titre trop modeste, 
serait celle de Jean Seznec ’. Aprte un bref rappel des grandes tendances 
r^centes, il estime que le temps des vastes syntheses panoramiques est 
pass6 et plaide pour des monographies prteises et documentees, concretes 
et rigoureuses. De fait, tel substantiel article — et nous en citerons quelques 
exemples — apporte souvent plus aujourd’hui que d’ambitieuses syn
theses.

(1972) pp. 187 — 266 (La lUtirature et les arts au XVII* sitele); Revue des Sciences Humaines 
x l (1975, n° 157) pp. 5 — 81 (La peinture et son discours). Une prochaine livraison de
Neohelicon sera en pârtie consacrie 5 ce thime. Depuis 1975, dans le n° 3 de chaque annie, 
la Revue Canadienne de LUtirature Comporte consacre la derniere rubrique de sa Revue des 
revues 5 La lUtirature et les autres arts.

3 Reni WELLEK & Austin WARREN, Theory of literature, ch. xi, pp. 124 — 135. En ce 
qui concerne la littirature comparie, cf. Mary GAITHER, ‘Literature and the arts', in : N. G. 
STALLKNECHT & Horst FRENZ, Comparative literature. Method and perspective, Carbondale 1961, 
pp. 153 — 170; Claude PICHOIS & Andri-Michel ROUSSEAU, La lUtirature comporte, Paris 1967, 
pp. 133—135; Jan BRANDT-CORSTIUS, Introduction lo the comparative study of literature, New 
York 1968, pp. 165 — 167; Ulrich WEISSTEIN, Einfiihrung in die vergleichende Literaturivissen- 
schaft, Stuttgart 1968, pp. 184 — 198, 247 — 248 (mais on prifirera la trad. anglaise. Blooming- 
ton 1973), Comparative literature and literary theory, pp. 150—166, 296—298). A ces manuels 
proprement dits, ajouter l’articlc de H. P. H. TEESING, ‘ Literature and the arts : some remarks’, 
YbCGL xii (1963) pp. 27-35.

Ont consacri leur congris annuel ă ces problemes : l’Association amiricaine de liltira- 
ture comparie, en 1968 ; la Sociiti franțaise de littirature giniralc et comparie, en 1969 (Image 
et lUtirature), le Centre aixois d’itudes et de recherches sur le XVlIle siicle, en 1977 (L’opira 
au XVIII* siicle).

3 ‘The parallel of the arts : some misgivings and a faint affirmation’ (2 parts) JAAC 
(1972-3) pp. 153-164, 309-321.

4 ‘The parallelism between literature and the arts’, The English Institute Annual 1941
(New York 1942), pp. 29-63.

6 ‘Method in the study of literature in its relations to the other fine arts’, JAAC 
viii (1949-50), pp. 194-5.

6 ‘Art and literature: a plea for humility’ NLH  iii (1972) pp. 563—574.
7 Die Kunstliteratur des Klassizismus und der Romantik in England, Berne, 1975—6,

2 voi.

On dispose de peu d ’ouvrages documentaires fondamentaux. Les 
deux inormes volumes de Johannes D obai7 fournissent des resumes 
d’oeuvres et des bibliographies critiques par secteur pour un sitele de 
littteature et d ’art anglais, que l’on completera par Raymond Immerwahr
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pour le paysage et Ies jardins 8. The Gothic. Literari/ sources and inter- 
pretations through eight centuries, de Paul Frankl (Princeton 1960) se 
presente comme un immense fichier, par ordre chronologique des donnâes 
dont Kenneth Clarke avait naguere donne la quintessence. On ne saurait 
se passer d’A. P igler8 pour Ies themes baroques, ni d’Arthur Henkel, 
pour la Science embl&natique 10. Dans un tout autre ordre, le catalogue 
d ’exposition The illustrator and the book in England, 1790—1914, editi 
par Gordon N. Eay (New York 1976) remplace une encyclop6die. Lorsqu’un 
catalogue atteint ce niveau scientifique, on ne saurait en exagerer l’im- 
portance. Plus g^nâralement, ce sont souvent aujourd’hui Ies expositions 
qui donnent le plus â penser et â analyser. Eegrettons d’autant plus que 
leurs catalogues ne soient pas automatiquement recens^s dans Ies biblio- 
graphiesu , ^chappent aux circuits traditionnels de la librairie12 et ne 
fassent pas l’objet d ’̂ tudes syst^matiques. C’est ici la premiere lacune 
documentaire â combler 13. Dans le meme ordre d’idies, ce sont des consi- 
d^rations techniques et 6conomiques qui, dans la plupart des ouvrages 
traitant de notre sujet, font sacrifier l’illustration au texte. Aussi des 
travaux comme ceux de Jean Seznec pour Ies Salons de Diderot ou lYtude 
de Pierre-Georges Castex sur Baudelaire critique d’art (Paris 1969) ont-ils, 
par la seule vertu de l ’image, une 6crasante sup6riorit6. En m ettant 
au service de la litterature et de l’histoire son experience en matiere de 
livres d ’art, la maison Skira a montr6 la bonne voie.

8 ‘ Romantic and its cognates in England, Germany and France before 1790’, in : Hans 
HEICHNEH, id., ‘Romantic’ and its cognates. The European history of a Word, Toronto-Manchester 
1972.

’ Barockthemen. Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. Jahr- 
hunderts, Budapest, 1973, 3 voi. (1® id. 1956).

10 Arthur HENKEL & Albrecht SCHONE, Emblemata, Stuttgart 1967.
11 Leur rccensement et leur classement posent, en elfet, des problfemes compliquds, ce 

qui prouverait, une fois de plus, que nos mdthodes documentaires n’ont pas suivi le progres 
des connaissances. Pour prendre un exemple simple, au musie Cantini, ă Marseille, en 1975, 
a eu lieu une exposition sur L’Orient en question, 1825 — 1875. De Missolonghi ă Suez, ou l’orien- 
talisme de Delacroix ă Flaubert, avec une importante pârtie littirairc. L’introduction picturale 
du catalogue a SU rădigie par Jacques FOUCAHT, l’introduction littiraire par nous-m€mes. 
Aucun nom ne figure sur la page de titre, et nul ne peut deviner qu’on trouve pp. 91 — 95, 
la premiere tentative de bibliographie des voyageurs franțais en Orient.

12 Mais on peut s’adresser ă The Worldwide Art Catalogue Center, 250 West 57th Street, 
New York 10019.

13 On aurait tort de croire pour autant risolu le probleme d’un fonds documentaire d’ou- 
vrages critiques. On sera pcut-âtre surpris d’apprendre qu’aucune des grandes bibliothiques 
nationales ou universitaires europtennes que nous avons pu consulter ne conserve plus des 
deux tiers des titres cit6s dans cet article, et la plupart n’atteignent pas la moitii.

Nous tournant maintenant vers Ies 6tudes critiques, nous pouvons 
Ies ranger en trois classes. Les deux p re m ite  (esth^tique et correspon- 
dance des arts), plus synthetiques et thdoriques, manipulent des concepts 
et des lois de maniere en g^nâral synchronique, la troisieme, analytique 
et empirique, s’int6resse aux ceuvres particuli^res et fait une large place 
â l’histoire. Les travaux mixtes ne manquent pas, car la m^thodologie 
n ’a pas b6n6fici6 de la longue mise au point propre aux disciplines sp^cia- 
listes. La faiblesse fr^quente des rdsultats n ’a pas d ’autre cause. L’im- 
prâcision des concepts de base et de la terminologie vont dans le meme 
sens. Les mots de parallele, affinit^, analogie, assortis de m^taphores en
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guise de raisonnements, ne recouvrent souvent rien de net, â moina que 
l’on ne tombe dans l ’erudition ou la logomachie pures. Bref, la vigilance 
s’impose.

L’apport de l ’esth^tique proprement dite (dont on lira VHistoire 
par Raymond Bayer, Paris 1961) reste faible. Le texte litt^raire devient 
un artefact parmi Ies autres, et l’un des moins charg6 en beaut^, faute 
de couleur et de forme mat^rielle. Ainsi, dans le trăită d ’Etienne Souriau 
au titre prom etteuru , qui se reclame meme expressiment du modale 
comparatiste, la littdrature n ’occupe qu’une place minime, â propos 
de la musique du vers. « Syst&me des a r ts » serait une formule plus 
appropri6e, comme en t^moigne le volumineux travail de Thomas Munro 15, 
dont 5% ă peine trăite de litUrature (distinction entre prose, vers et 
po6sie), le reste etant consacri au statut des arts, â leurs modes de per- 
ception et de production, â des fins essentiellement taxinomiques. En 
revanche, si le terme de «correspondances»16 a pu jouer un role consi- 
dirable en littârature, du romantisme au symbolisme, il le doit â l’̂ sote- 
risme, au reve, â une Vision metaphysique du monde ou â une pseudo- 
science, beaucoup plus qu’â n ’importe quelle th^orie esthâtique. Si l’on 
se place sur le terrain experimental, le meilleur laboratoire serait offert 
par Ies artistes ă double, voire â triple registre d’expression, si bien etudies 
par Herbert G iinther17. Pour ne citer que Ies plus prestigieux, Vinci, 
Blake, Hoffmann, Hugo, Fromentin ou Michaux ont d^jă fait l ’objet 
de monographies. D ’autres, de moindre renom, tels Maurice Denis, Tristan 
Klingsor ou Jacques-Emile Blanche, pour s’en tenir â la France du tournant 
du silele, attendent encore leur exegete.

14 La correspondance des arts. Eliments d’esthitique comparie, Paris 1947 ; rttd. 1969.
16 The arts and their interrelations, New York 1949.
14 Excellente Hude, malheureusement limitde aux litt£ratures romanes : Ludwig SCHRA- 

DER, Sinne und Sinneverkniipfungen. Studien und Materialen zur Vorgeschlchte der Synăsthesie 
und zur Bewerlung der Sinne in der italienischen, spanischen und franzbsischen Literatur, Heidel- 
berg 1969 (Beitrăge zur neueren Literaturgeschichte, 3e R., Bd 9).

17 K&nstlerische Doppelbegabungen, Munich 1960.
18 The mlrror and the lamp. Romantic theory and the criticai tradition, Oxford 1960 (1® id.

L’histoire des id^es esthetiques examin6e en liaison avec la genese 
et la structure d ’oeuvres particulieres, offre plus de ressources. Pour re- 
prendre le schema de Meyer Howard Abrams 18, on pourrait dire qu’en 
Occident tont d6coule des relations reciproques entre la r&ilite sensorielle 
(ou nature), le moi de l’artiste et le gout du public. A l’esth^tique mim6tique 
(Nature/ceuvre), qu’elle soit platonicienne ou aristot61icienne, succede 
autour de 1800 une esth6tique expressive (oeuvre/artiste), tandis que 
l’esth^tique pragmatique (oeuvre/public; delectere et movere) regne, sous 
des formes diverses, ă toutes Ies p^riodes. Quant au reve nâo-aristoteli- 
cien moderne d’une esth^tique objective (ou plutot, objectale, l’oeuvre 
ne renvoyant qu’ă elle-meme ou â une autre oeuvre, ce qui, en matidre 
de litt^rature, correspond ă l’intertextualit6), sans doute n ’est-elle qu’une 
occultation inconsciente ou hypocrite de l’un des dlements du s y s to e .

L’imitation de la nature se situe, en effet, au centre de notre esthA 
tique depuis Ies Grecs, avec une eclipse partielle au Moyen Age sous 
l’influence orientale, dont nous percevons mieux aujourd’hui le caractere

1953).
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local, et non universel. A xi sur la fameuse formule Ut pictura poesis “, 
le d6bat sur la ressemblance ou la diffârence mimetique des arts n ’a 
pas encore vraiment cessA

Des cat^gories de l’appr^hension du r^el, nulle ne nous int^resse 
donc plus que celle de l’espace. A une histoire de sa reprâsentation, ă 
la fois figurale et textuelle, contribuent John F. Winter 20, Georges 
Mator6 a , Claudio Guillen, Boris Uspensky et J . Frank, selon des voies 
vari^es 22, Ies travaux de Francastel, de Gombrich et de R. Klein se 
situant â un degrâ de g M ra lit i  sup^rieure encore, tandis qu’il est loisible, 
moyennant transposition, d’imaginer des monographies â la maniere 
de Georges P o u le t2 a. Aspects particuliers du probleme, la perspective 
e t ses corr^lats, le trompe-l’oeil24 et son r^pondant litt^raire, la m6ta- 
phore “ , ont retenu l’attention comme Ies anamorphoses “ , dont l ’6qui- 
valent litt^raire serait â chercher du cote du burlesque, de la parodie 
et du pastiche, des traductions successives d’un texte ou de ses adap- 
tations pour la scene.

19 Etude la plus compltte par Rennselaer W. LEE, ‘ Ut pictura poesis: the humanistic 
theory of painting’, Art Bulletin xxii (1940), pp. 197 — 269 (repris par Norton paperback reprints 
1967); â compliter toutefois, pour la pârtie antique, par Wesley T HIMPI, ‘The meaning of Ho- 
race’s Ut pictura poesis’, JWC1 xxxyi (1973) pp. 1 — 34, et pour la pârtie moderne par Roy 
PARK, ‘ Ut pictura poesis: the nineteenth-century aftermath’, JAAC  xxviii (1969) pp. 155—164.

90 Visual variety and spațial grandeur. A study of the iransition from the sixteenth to 
the seoenteenth century in France, Chapel Hill 1974 (North Carolina Studies in the Românce 
Languages and Literatures).

91 Georges MATOB4, L’espace humain. L’expression de l’espace dans la vie, la pensie 
et l ’art contemporains, Paris 1976.

99 ‘On the concept and metaphor of perspective’, in : C. G., Literature as sysiem, Princeton 
1971 ; Boris USPENSKV, Poetics of composition (traduit du russe); Joseph FBANK, ‘Spațial form 
in modern literature', Sewanee Beview, LIII (1945).

93 Par exemple, P. DBUCKER, ‘Le sentiment de l’espace chez Proust’, in: Proust el la 
peinture, Bulletin de la sociiti des amis de Marcel Proust ix (1959) pp. 120—136.

91 F. CLERICI, ‘The Grand Illusion. Some considerations of perspective, illusionism and 
trompe-l’oeil’, Art News Annual xxiii (1954).

96 Peter SCHWENGER, ‘Crashaw’s perspectivist metaphor’, CL xxviii (1976) pp. 65 — 74.
99 Jurgis BALTRUSAITIS, Anamorphoses, ou magie artificielle des effets merveilleux. 

Paris 1969.
97 Etienne SOURIAU, ‘Time in the plastic arts’, JAAC  vii (1949) pp. 249—307, et Miche- 

line SAUVAOE, ‘ Notes on the superposition of temporal modes in the work of art’, in : Susanne 
LANOER, (d., Beflections on art, 1958, pp. 161 — 173.

99 ‘Ekments pour une semiologie picturale’, in : L.M., Etudes simiologigues. Ecritures, 
peintures, Paris 1971, pp. 17 — 43, ainsi que les nombreux travaux du mtme auteur sur la 
narration par le texte et par l’image conjugues, en particulier ‘La lecture du tableau d’aprfes 
Poussin’, CAIEF xxiv (1972) pp. 251 — 266.

99 Discours, figure, Paris 1971.

La dimension temporelle, en revanche, essentielle au texte, rasiste 
aux rapprochements. Les quelques tentatives pour rendre â l’oeuvre 
plastique une sorte de te m p o ra lii27, restent peu convaincantes. La 
s^quence musicale, de son c o i ,  apparemment similaire ă la s6quence 
p a r ie , comme elle sonore, linâaire et iriversib le, paraît pleine de pro- 
messes, qui n ’ont pas d6pass6 une comparaison superficielle. La prisence 
ou l’absence de signification font pricisim ent toute la difirence.

Les d^couvertes de la semiologie sont venues bouleverser cet etat 
de choses, et font paraître archaiques les tâtonnements an irieu rs. Un 
Louis Marin 28 ou un Jean-Franțois Lyotard29, une fois franchie la barriere
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technique, s’attaquent vraiment au coeur du phenomene. Nou que cette 
scienza nuova soit toujours exempte de faiblesses. Larh6torique d e l’image 
ă la Barthes, ou l ’espace litt^raire â la Blanchot font peu progresser la 
connaissance. Mais Ies authentiques recherches sur Ies signes etlescodes, 
figuraux ou textuels, une fois decantees et traduites en langage intelligible, 
plus rigoureux et plus accessible, eclairent, et parfois illuminent, Ies rela- 
tions entre Ies systemes artistique et litteraire.

Est-ce ă dire qu’une semiologie generale puisse englober toutes Ies 
semiologies particulieres, probleme posepar Agnes de Sola dans Abstraction 
picturale et Formalisme russe (RLC  xlix (1975) pp. 28—59)? Deryck 
Cooke a trăite  The language of music (Londres 1959), avant Ies travaux 
de Jean-Jacques Nattiez 30. Morse Peckham 31 esquisse l’analyse simio- 
tique d’un edifice : fonction, valeur culturelle (signes primaires et signes 
configuratifs), tandis que Eudolf Arnheim 32 met en pafallele le langage 
des images et celui des mots, et William Ivins 33 etudie la concurrence 
des gravures et des textes dans la communication semantique et culturelle. 
Des recherches sur la semiologie des illustrations des livres pour enfants 
sont egalement en cours, cas d’autant plus interessant qu’â la difference 
des illustrations traditionnelles Ies deux systemes de signes, conțus en 
meme temps, ne peuvent pas fonctionner l’un sans l’autre, mais Ies resultats 
sont encore reduits tan t l ’analyse comparee se revele difficile. On s’en 
tiendra encore aux conclusions prudentes de Jean Laude 34, qui, apres 
examen des diff6rents codes permettant de « lire » un tableau ou une 
image (couleur, espace, symbole, etc.), estime que ce n’est qu’apres 
avoir defini Ies systemes propres des diff^rents media que l’on pourra 
chercher par ou ils coincident.

30 Fondements d’une semiologie de la musique, Paris 1976.
31 ‘The place of architecture in nineteenth-century romantic culture’, YbCGL xv (1966) 

pp. 36 — 49. On rapprochera d’E. BALDWIN-SMITH, Architectural symbolism of Imperial Rome 
and the Middle ages, Princeton 1956, et, du mSme, The dome. A study in the history of ideas,
Princeton 1950.

33 Visual thinking, Berkeley & Los Angeles 1969.
33 Prints and Visual communication, 2e id. Cambridge Mass. 1969 (1® id. 1953).
31 ‘On the analysis of poems and paintings’, NLH iii (1971-2) pp. 471 — 486.
35 La mâme analogie mâthodologique (observation, analyse, interpritation) se retrouve 

■chez Svetlana & Paul ALPERS, ‘ Ut pictura noesis. Criticism in literary studies and art history’, 
NLH iii (1971-2) pp. 437 — 448, tandis que Goran HERMEREN, Influence in art and literature 
•(Princeton 1975), la meilleure itude ă ce jour sur la notion si controversă d’influence, peut 
Jumeler Ies deux domaines.

36 JAAC  xix (1960) pp. 191 sqq.
37 ‘The poetic process & Lexicon rhetoricae’, in : K.B., Counter-statement, Los Altos Calif., 

2* 4d. 1953. Cf. encore J. R. SPENCER, ‘Ut Rhetorica pictura’, JWCI 20 (1957) pp. 26 sqq.

Du cot^ de la poâtique comparee, Ies resultats sont moins hypothA 
tiques. Si Ies s&niologues, int^resses avant tout par le proces de communi
cation, privil^gient Ies rapports entre l’̂ metteur et le recepteur, lapo^tique, 
tournie vers l’Maboration du message, retrouve Ies problemes et Ies mâtho- 
des communs au langage et aux arts 35. Ainsi, Julius Portnoy sedemande 
Îs  the creative procese similar in the arts? 36 et Kenneth Burke 37 analyse 
des «proces form els» universels : crescendo, contraste, comparaison, 
equilibre, r6p6tition, s^rie, sym6trie, etc. On commence â d^couvrir une
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rhitorique commune â plusieurs media : visual metaphors de Gombrich 38, 
baroquisme dans une description proustienne 3B, p r o c e s  visuels chez 
Henry James 40, transposition de termes " ,  autant de tentatives encore 
dispersies et parfois balbutiantes pour explorer un meme processus de 
formalisation sous des apparences diverses.

39 ‘Visual metaphors of value in art’, in: Medilations on a hobbyhorsc and other essays 
on thc theory of art, Londres 1969.

39 P.W.H. COGMAN, ‘Rcading a painting by Elstir : Fanciful description in Proust and 
some baroque poets’, FS xxx (1976) pp. 419—432.

40 Viola HOPKINS, ‘Visual art deviccs and parallels in the fiction of Henry James', 
PMLA Ixxvi (1961) pp. 561 — 57.

41 R. RIESE-HUBEBT, ‘Le langage de la peinlurc dans le poime en prose contemporain’,
HSII xxvii (1962) pp. 109-116.

43 Manfred BUKOFZEB, ‘Allegory in baroque music’, JWCI iii (1939 —1940)pp. 1 — 21.
43 Symbiose der Kiinste. Forschungsgrundlagen zur Wechselbcriihrung zwischen Dichtung, 

Bild und Tonkunsl, Stuttgart 1936, 35 pp, qui sera suivi de ‘Vom Gleichlauf der Kunste’, Bul- 
letin of thc International Committee of the Historical Sciences ix(1937)pp. 295 — 301. Cf. L'. Weis- 
stein, op. cit., pp. 154 — 7.

44 Literature through art. A new approach to French literature, New York 1952. La dizaine
d’ttudes publiies par Jean ABBOUYE dans L ’Ecole des lettres en 1970, 1973, 1974, 1975 et 1977 
(par exemple, ‘Les Aoeugles de Baudelaire et de Bruegel’, ‘Le petit pan de mur jaune : Proust
et Vermeer’, ‘Ciel de l’homme : Les Oiseaux de Saint-John Perse et les gravures de Braque
dans l'idition originale’) pourrait faire croire 5 une filiation. En rtaliti, il s’agit de recherches
d’inspiration s^miologique beaucoup plus modernes et beaucoup plus rigoureuses.

49 La m^thode, ou ce qui en ticnt lieu, est exposâe dans ‘Literary criticism through art 
and art criticism through literature’, JAAC  vi (1947 — 8) pp. 1 — 21.

Le cas de la musique est â part. A la difference des arts visuels, 
celle-ci possede des l’origine ses regles et ses codes fond^s sur la technique. 
La tentation est forte, par le biais de la quantification et de l’exp6ri- 
mentation, de rapprocher la musique du langage, mais l’acoustique et 
la phonttique ne răvelent rien de l’essentiel, qui est la perception des sons 
par une conscience. Sauf dans de rares cas d’imitation d d ib irte  42, plus 
on pousse l’analyse des phenomenes pr^tendument communs, le rythme, 
par exemple, plus on s’aperțoit de la difference. Le reste est m^taphore.

Tout â fait differents, et beaucoup plus anciens, sont Ies travaux 
qui s’efforcent d ’integrer toutes Ies oeuvres, produites par une meme 
societe dans une meme periode, â un systeme global d ’interpr6tation plus 
ou moins abstrait. La paternite en remonte au fond â Wblfflin, qui sera 
relay6 par Oskar Walzel, Fritz Strich et Karl Vossler, avant d’aboutir 
â K urt Wais en 1936 43. L’explication par le Zeitgeist, qui est ici en cause, 
a souleve de nombreuses critiques : rien ne serait fait tan t que l’on n’a 
pas degage des structures conceptuellement comparables; Ies notions 
d’analogie, de comparaison, de parallele, Ies genres, Ies themes, Ies struc
tures formelles, Ies intentions, Ies cat^gories a priori de la crâation et 
de la perception, tout a e ti passe au crible par R. Wellek, Giovannini 
et Merriman (op. cit. supra).

Certes, un ouvrage comme celui de H. H atzfeld44 leur donne, 
hdas, entierement raison. Eclairer un texte par une oeuvre d ’art, et rici- 
proquement, n’est pas r^pr^hensible en so i45, mais l’usage parfaitement 
arbitraire et m^taphorique qui est fait des ditails choisis, la confusion 
des niveaux et des termes, aboutissent ă des absurdit^s : «The typically 
baroque feeling of infinite space comes leșs visibly to the reader of Pascal
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than to one who views the gardens of Versailles » (p. 214). De tels raison- 
nements restent purement verbaux.

A la meme tendance, mais beaucoup plus convaincants, appartien- 
nent Encounters (cf. supra), qui se propose « to provide literary texts 
with visual analogues th a t illuminate their creative or cultural origins 
and meanings, to recover fresh insights into literary experience by consi- 
dering the relationship of verbal creation to the visions common to a 
whole society a t a given period » (p. 10) et reunit des essais sur des points 
prdcis allant du XVe au XIX e siecles; ainsi que Mnemosyne, de Mario 
Praz46, dont la v ir tu o ș ii vaut bien celle de la collection Idtes, arts, histoire, 
chez Skira, plus orientie vers l’environnement historique, ou de prestigieux 
solistes jouent Ies hommes-orchestres 47. Chez le meme 6diteur, la s^rie 
des «journaux», en cours de publication, chronique des grands courants 
artistico-littiraires contemporains, se cantonne plus strictement dans 
le domaine culturel. «Au sur rialisme, qui a completement renouveli 
notre vision de la littira tu re  et de l’art dans leur passi et transformi 
notre pratique poitique et picturale, on ne rendra pas justice en faisant 
de lui un mouvement littiraire com pliti par un mouvement plastique, 
meme si l’on multiplie Ies passages entre Ies deux moyens d’expression. 
Ce qui a eu lieu riellement, c’est un bouleversement de la conscience 
et de l’imagination »48. Mais on lit avec plus d’inquiitude dans le Journal 
de l'Impressionisme que « Ies impressionistes [furent] comme une pârtie 
integrante du grand bouleversement social qui a secoui la France il y a 
un siicle, et dont l’expression la plus spectaculaire a i t i  la rivolution 
sur Ies barricades parisiennes [ . .  . ] vers une democrație ripublicaine» ®.

46 Mnemosyne. The parallel belivecn literalure and the Visual arts, Princcton 1970 
(Bollingen ser. xxxv, 16).

47 En particulier L’Inventivii de la liberte, 1700—1789 (Geneve 1964), qui reconstruit 
l"idie' du XVIII' silele sous toutesses facettes. Mais ii des vues aussi panoramiques, on pourra 
comparer une monographie du type de celle de I.ouis MABIN, ‘Signe et representation : Philippe 
de Champaigne et Port-Royal’, Annalcs. Econoinies, Societes, civilisations (1969). Teddy BBU- 
NIUS, Mutual aids in the arts, Upsala, 1972, qui studie Pinteraction des artistes et des icrivains 
dans le cadre des grands courants arlistico-lilteraires, se situerait plutât ici, mais la mithode 
est hisitante.

48 Gaetan PICON, Journal du Surrialisme, 1919—1939, Geneve 1976, p. 8.
48 Maria & Geoflrey BLUNDEN, Journal de l’ Impressionismc, Genivc 1976. En fait, la 

phrase est reprise presque textucllcment de l’articlc donni par Mallarmi ă The Art Monthly 
Revieiv en septembre 1876, sur Ies Impressionistes et Manet. Mais on ne doit pas prisenter une 
simple opinion d’un terivain comme une conclusion scicntifique.

60 Mannerism — Style and mood: An Anatomy of four works in three art forms, New Haven 
et Londres 1964 ; Die Welt as Labyrinth: Manier und Manie in der europâischen Kunst, Hambourg 
1959, 2 voi. (trad. fr. Labyrinthe de l’art fantastique. Le maniirisme dans l’art europien, Paris 
1967).

61 Rococo to Cubism in art and literalure, New York 1960. Four stages of Renaissance style. 
Transformattons in art and literature, 1400 —1700, du mîme auteur, mieux centri chronologi- 
quement, ichappe en pârtie â cette critique.

L’impressionisme et le surrialisme ont l’avantage d’etre des 
mouvements historiquement et conceptuellement bien difinis. II n’en va 
pas de meme du maniirisme (sauf dans un sens tres technique) ou du 
rococo. Dans Ies itudes consacries au premier par Daniel B. Rowland 
et par Gustav Reni Hocke s0 , au second par Wylie Sypher 51, ces concepts 
critiques finissent par devenir des ions passe-partout dinuis de toute 
vertu opiratoire. A tout prendre, Ies grandes expositions patronnies
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par le Conseil de l’Europe S2, moins ambitieuses et plus empiriques, rendent 
infiniment plus de Services en reconstituant autant que faire se peut une 
totalitâ culturelle sous une itiquette traditionnelle, mais, comme elles 
veulent donner â voir plus qu’â lire, Ies livres sont parfois sacrifica aux 
objets. L’inverse a lieu dans Expres sionism as an internațional literary 
phenomenon, ou trois contributions sur Ies arts et le cinema viennent 
en supplem ent63. L’extension de la notion de baroque â la litt^rature, 
la dâmarche critique la plus critiqu^e du siecle, apporte au moins ce boni
fice qu’on ose enfin traiter un grand courant comme un ph^nomene 
global. Se posent alors seulement avec plus d ’acuit6 Ies ^ternels problemes 
de piriodisation H , de terminologie et de contenu.

62 De la quinzaine de catalogues parus, tous n’incluent pas une importante proportion
de documenls lilt^raires. Les plus intiressants sont L’Europe humanisle (Bruxelles 1955); Le
XVIIe siecle en Europe: Realisme, Classicisme et Baroque (Rome 1956 — 7); Le siecle du Rococo
(Munich 1958); Le monoement romantique (Londres 1959) et L'ăge du neo-classicisme (I.ondres
1972). Ces catalogues sont en vente 5 la librairie Berger-Levrault, â Strasbourg.

53 Ulrich WEISSTEIN, id., Paris-Budapest 1973.
64 Cf. Alastair FOWLEB, ‘ Periodization and interart analogies’, XLII iii (1971 — 2)

pp. 487-509.
66 Herbert DIECKMANN, ‘Das Abscheuliche und Sclirecklichc in der Kunsttheorie des 18. 

Jahrhunderts’, in: Die nicht mehr schiine Kiinste, Munich 1968, pp. 271 — 317; Robert 
L. HEBBEBT, Daoid, Voltaire and llie French Revolution : an cssay in art and polilics, Londres 1972.

64 Le gothique, du d^but du XVIIIe â la fin du XIXe siicles (Kenneth McKenzie CLARK» 
The Gothic revival. An essay in Ihe history of lastc, Londres 1928 (2e id. 1975); W. D. ROBSON' 
SCOTT, The literary background to the Gothic revioal in Germany, Oxford 1965); le grotesque 
(Wolfgang Johannes KAVSEB, Das Groteske. Seine Gestaltung in Alalerei und Dichtung, OldenburU 
1957— Trad. angl. par Ulrich WEISSTEIN, The Grotesque in art and literature, Bloomingto11 
1964); le pittoresque (Chrislopher HUSSEY, The Picturesque, Londres 1927 ; Elizabeth Wheele1" 
MANWABING, Italian landscape in eighteenth-century England. A study chiefly of the influence 
of Claude Lorrain and Salvator Roșa on English taste 1700—1810, New York 1925; rtid- 
Londres 1965).

67 Par exemple, sur l'imagc de l’Am6rique : Hugh HONOUB, The neu> Golden land, Londres 
1976, et lecatalogue de l’exposition L’ Amtrique vue par l’Europe (Paris 1976) ; pour le Pacifique : 
Bernard SMITH, ‘European Vision and the Pacific’, JWCI xiii (1950) pp. 65—100; pour le 
Noir : J. VERCOUTTEB et alii, L’image du Noir dans l’art occidental, Paris t.i, 1976).

63 La bibliographie ici est beaucoup trop considlrable. Les quelques titres qui suivent 
ont fU  retenus pour la diversiti des sujets et des păriodes. Tous ces travaux, mime lorsque 
le titre ne l’indique pas explicitement, traitent du double registre litt£raire et artistique : Fran- 
țoise BABDON, ‘Le th^mc de la Madeleine penitente au XVII6 sitele en France’, JWCI xxxi 
(1968) pp. 274 — 306; J. L. CABB, ‘Pygmalion and the philosophes. The animated statue in 
eighteenth-century France’, JWCI xxiii (1969) pp. 239 —255; Hella FBUHMOBGEN-VOSS, Text 
und Illustration im Alittelalter: Aufsâtze zu den Wechselbeziehungen zwischen Literatur und bilden- 
der Kunst. Hrsg. u. eingel. N.H.OTT, Munich 1975 (Munchencr Texte und Untersuchungen 
zur deutschen Literatur des Mittelalters 50) (essentiellement sur Tristan); Yves F.-A. GIBAUD, 
La fable de Daphni. Essai sur un typede mitamorphose vigitale dans la litttrature et dans les arts 
jusqu’â la fin du X V II‘ silele, Geneve 1968 (Histoire des idtes et critique Iitt6raire 92); Marcel 
ISBAEL, Quelques aspects du theme de la vaniti ă l’tpoque baroque, Thise dactyl. Aix-en-Pro- 
vence 1976; Michel MELOT, ‘La mauvaise mere. Etude d’un th^me romantique dans l’esthdtique 
et la littirature’, Gazette des beaux-arts Ixxix (1972) pp. 167 — 176; Edward MORRIS, ‘John 
Gibson’s Satan’, JWCI xxxiv (1971) pp. 397 — 399; Dora& Erwin PANOFSKY, Pandora’s box,

Toujours dans le meme cadre, des recherches plus modestes sont Ies 
bienvenues, soit que l’on aborde un vaste ensemble complexe par un 
aspect singulier “ , soit qu’une coupe verticale suive un unique trăit 
spicifique au-delâ d’une seule periode 56, soit qu’ă l ’instar de la recherche 
litt^raire, on trăite d’une image ethnique 57 ou d ’un theme M .
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Sur ces deux derniers points, le d^coupage par discipline apparaît 
de plus eu plus comme une anomalie g6n£ratrice d’erreurs d’optique, 
voire d’absurdit^s. Dans l ’environnement culturel de la litterature, il 
est d’usage de faire figurer d’abord la vie intellectuelle, philosophie et 
Sciences, puis la politique et la soci6t6, l ’art enfin. Placer en premier 
lieu Ies manifestations de l ’imagination crMatrice, â d6faut du choix d ’une 
valeur ou de la constatation d’un fait, peut etre une heureuse d^cision 
methodologique.

Apres avoir ete malades de nationalisme pendant un siecle, Ies itudes 
litt^raires, grâce ă la litterature compar^e, il faut bien le dire, ont fini 
par retrouver le point de vue internațional, par rapport auquel l ’autre 
est second et induit. Pour n’avoir pas souffert du meme pr^jugi, Ies etudes 
d’art n ’en sont pas moins boiteuses lorsqu’elles n6gligent Ies faits litteraires. 
En tenant Ies deux classes de donnees sous un meme regard, on s’efforcera 
de garder l ’^quilibre entre le dâtail et l ’ensemble, l ’analyse et lasynthese, 
le concret et l ’abstrait, en s’appuyant sur le meilleur garde-fou, la syn- 
chronie (nous ne disons pas l ’influence), et en respectant l’hom oginiitâ 
culturelle pour ne pas tomber dans le piege des rapprochements aussi 
hardis que fragiles 59, purement formels la plupart du temps, que Ies 
comparatistes ont depuis longtemps d6nonc£s.Moyennant quoi, le postulat 
du Zeitgeist, depouill^ de ses connotations m^taphysiques et mythiques, 
redevient efficace en mobilisant toute notre connaissance du passA

S’il fallait proposer un modele de m6thode, nous prendrions Erwin 
Panofsky60, qui s6rie Ies niveaux, de l ’observation â l ’interpr^tation, et 
integre progressivement tous Ies aspects d’une culture. Certes, Ies donnees 
qu’il trăite sont des artefacts visuels, non des textes litt^raires, qui ne 
viennent qu’en renfort, mais il suffit de d6placer la perspective. On 
gardera en tout cas ce qui fait la force d’une mithode inspirâe de la philo- 
logie : la concentration de l ’analyse sur un seul objet, qui peut paraître 
etroit, mais autour duquel, par rayonnement progressif, s’organise toute une 
configuration culturelle.

Les analyses monograpbiques prealables ă toute synthese devront 
donc porter sur l ’exploration de toutes les situations reelles ou la litterature 
« rencontre » les arts ou, pour parler plus concretement, ou un texte 
accompagne un objet, des mots d^signent des choses. A  l ’int^rieur d’une 
recherche desordonnee et foisonnante, on peut tenter un classement.

Se pr^sente d’abord comme une âvidence le discours sur l ’art. De 
Vinci â Malraux, pour ouvrir largement l ’6ventail, ce sont tantot des 
praticiens soucieux de reflex ion critique, des traites, des manifestes, ou 
simplement des commentaires priv^s61, tantot des ecrivains ouverts

New York 1956; Olga RAGGIO, 'The myth of Prometheus. Its survival and metamorphoses 
up to the eighteenth century’, J WCI xxi (1958) pp. 44 — 62 ; Joel SAUGNIEUX, Les danses maca- 
ires de France et d'Espagne et teurs prolongements litteraires, Paris 1972 (Publ. de l’Univ. de 
Dijon 30); Jean SEZNEC, Nouvelles etudes sur la Tentation de Saint-Antoine, Londres 1949.

69 Tel John INGAMELLS, ‘An image shared by Blake and Henri Rousseau’, British Journal 
of Aesthetics iii (1963) pp. 346 — 352.

80 En particulier VIntroduction des Studies in iconology (Oxford 1939 ; trad. fr. Essais 
d’iconologie, Paris 1967, pp. 13 — 45).

81 Trois anthologies en langue franțaise des icrits sur l’art: Pierre du COLOMBIER, Les 
plus beaux icrits des grands artistes, Paris 1946; Andri LHOTE, De la palette â l’icritoire, Paris 
1946; Jacques CHARPIER & Pierre SEGHERS, L’art de la peinture, Paris 1957.
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au monde du silence (et des sons !). Une forme naive en est le journal 
de voyage qui, meme au niveau de la simple description, est d6ja r^vA 
lateur, mais qui, ă partir du X V III' siecle, dipassant l’inventaire docu- 
mentaire, r6vele une personnalite ou une mentalit6, et prend une forme 
litt6raire. A partir de 1800 environ, le nombre des 6crivains int^ress^s 
par l’art augmente presque vertigineusement, et defie la bibliographie. 
Xe citons donc que Flaubert, â cause des minutieuses explorations de 
Jean SeznecS2, Proust, dont l’ceuvre offre un laboratoire presque id&il93 
et Malraux, dont Ies vraies dimensions en ce domaine sont ă d6couvrir.

La critique d’art rentre dans le genre comme une espece â part. 
Comme acte delibere de communication ă un public d ’amateurs du juge- 
ment d’un observateur eclaire, elle fut bel et bien invenție par Diderot M . 
Avânt lui, il serait plus juste de parler d’6crits sur l ’art " .

Symetrique et inverse du discours critique sur l’art, on pourrait 
proposer l’illustration conțue comme commentaire sur un texte. Quand 
Ies liens de l’image et du texte ne sont pas une simple tactique commerciale 
ou, pour un artiste, pretexte â des exercices de style 69 — car il ne suffit 
pas de juxtaposer des media pour garantir leur « intermediumnit6» — 
autant de cas, autant de d^marches97. Parmi Ies grands g^n^rateurs d ’images 
figurent Ies classiques, dont c’est peut-etre lâ une d^finition entre

62 ‘Flaubert and the graphic arts’, JWCI viii (1945) pp. 175 — 190, entre autres.
83 Cf. Maurice CHERNOWITZ, Proust and painting, New York 1944; Juliette MONNIN- 

HOHMUNG, Proust et la peinture, Geneve 1951 ; Charles Newell CLARK, Elstir. The role of the 
painter in Proust’s A la recherche du temps perdu, These Yale 1952; Gita MAY, ‘Chardin vu par 
Diderot et par Proust’, PMLA Ixxii (1957) pp. 403 — 418; A. VI. DIACONU, ' Consideration sur 
le theme de Proust et de la peinture’, Bull. de la Societe des amis de Marcel Proust xii (1962) 
pp. 545 — 571 ; I.H.E. DUNLOP, ‘Proust and painting', in : Peter QUENNELL, td., Marcel Proust. 
A eentenary volume, Londres 1971, pp. 103 — 125.

M L'ne bibliographie, mdme succincte, de Diderot et l’art (sans oublier la musique) nous 
entrainerait trop loin, tnais on ne peut pas ne pas citer au moins l’admirable edition des 
Salons par Jean SEZNEC et Jean ADHEMAR (Oxford, 1957 — 1967, 4 voi. ; on priftrcra la 2® td. 
Oxford, t. I păru en 1976).

65 Pour riiistpire du genre ayant Diderot, cf. Albert DRESDNER, Die Enlstehung der 
Kunslkritik im Zusammenhang der Gcschichte der europâischen Kunsilebens, Munich 1968. La 
ineilleure histoire dans sa totalite est Lionelio VENTURI, History of ari criticism, New York 
1936 (trad. fr. Histoire de la critique d’art, Bruxelles 1938, puis Paris 1968). Andrt RICHARD, 
La critique d’art, Paris 1964, excellent sous un faible volume, adopte un plan thtmatique. Pierre- 
Georges CASTEX, La critique d’art en France au X IX e siecle, Paris 1958, et Franțois FOSCA, 
De Diderot ă Valery. Les ecrivains et Ies arts visuels, Paris 1960, sont en fait des recueils de 
monographies. II en existe de separees sur la plupart des Ecrivains. H. VAN DER TUIN, Les 
vieux peintres des Pays-Bas et la litteralure en France dans la premiere moilii du X IX e siecle, 
Paris 1953, adopte un point de vue diffSrent en regroupant les reactions ă un type d’oeuvres. 
I.a thtorie du discours sur l’art a i t i  faite par Peter KIVY, Speaking of art, La Haye 1973.

M Picasso illustrant Ovide; Matisse, Ronsard ou Mallarmi ; Maillol, Virgile, ou Derain, 
Pantagruel, autant de belles images pour lesquelles le texte n’est qu’un pretexte, et n’en re- 
țoit pas necessairement un eclairage nouveau. En revanche, un inventaire diachronique (cf. 
par exemple Manon Lescaul ă travers deux siecles Paris 1963) permet de distinguer entre l’illus
tration decorative et l’illustration interpretative.

”  Pour l’esquisse d’une theorie complete, cf. Alain-Marie BASSY, ‘ Iconographie et litte- 
rature. Essai de reflexion critique et methodologique’, Revue franțaise d'histoire du livre iii (1973) 
pp. 3 — 33. A titre d’exemple dans des genres tres divers, cf. Laurel BHODSLEY, ‘Butler’s cha- 
racter of Hudibras and contemporary graphic satire’, JW CI xxxv (1972) pp. 401 — 404 ; Felix 
PAKNADEL, ‘ Shaftesbury’s illustrations of Characteristics’, JWCI xxxvii (1974) pp. 290—312; 
Edmond POGNON, ‘Essai d’illustration documentaire de Manon Lescaul’, in: L’abbi Privost, 
Aix-en-Provence 1965, pp. 207 — 210.
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autres 8 8 ; la Bible, Homere 8#, Dante 70, l’Arioste 7J, Milton 72 et, par- 
dessus tont, Shakespeare, dont l’iconographie innombrable n ’a encore 
6t6 qu’in^galement exploree 73. Certains artistes, comme Gustave Dore, 
ont fait autant pour l ’interprâtation des textes que maint critique.

68 Une collection recente Masters of the illustratcd book scrics (Londres Paddington Press) 
exploite ccs jumelages, avec texte et illustrations en regard (Blake et Le livre de Job, Delacroix 
et Hamlet, Gustave Dori et L’Enfer, etc.).

•• Auquel on associera l’Homire du Nord, Ossian, dont l’immense fortune artistiquc 
(cf. Henry OKUN, ‘Ossian in painting', JWCI xxx (1967) pp. 327 — 356, et Daniel TERNOIS, 
‘Ossian et ies peintres’, in : Actes du colloque Ingres, 1967 Montauban 1969; ‘Addition ă Ossian 
et Ies peintres’, Bulletin du muște Ingres 1972) a i t i  synthitisie dans le cataloguc de l'exposition 
de 1974 (Ossian, par Anna HOHL et Htline TOUSSAINT, Paris 1974), un modale du genre.

70 Frances A. YATES, ’Transformations of Dante’s Ugolino’, J WCI xiv (1951) pp. 92—117.
71 Jean SEZNEC, 6d., Fragonard’s drawings for Ariosto, with essays by Elizabeth MORGAN, 

Philip HOFER, Jean SEZNEC, New York 1945.
72 Marcia R. POINTON, Milton and English ari, Manchestcr 1970.
73 Pour l’Angleterre, une somme : William Moelwyn MERCHANT, Shakespeare and the 

artist, Oxford 1959, priparie par T.S.R. BOASE, ‘ Illustrations of Shakespeare's plays in the 
XVIIth and XVIIIth centuries’, JWCI x (1947) pp. 183-208. Pour la France, cf. Claude 
PICHOIS, ‘ Shakespeare inspirateur des artistes franțais’, Shakespeare Jahrbuch West xlviii (1965) 
pp. 264 — 278, qui pose Ies premiers jalons.

71 Dans un cas bien particulier, le texte vient s’inscrire sous l’imagc. L’analyse des rela- 
tions entre Ies titres et Ies oeuvres visuelles mirite mieux que Georgc E. Yoos, ‘ Some reflections 
on titles of Works of art’, Briiish Journal of Aesthetics vi (1966) pp. 351 — 364.

75 Theodore BOWIE, The painter in French fiction, Chapel Hill 1950; Ch. Fr. HOFMANN, 
Le peintre dans le roman franțais, 1830—1890, Thdse Yale 1958; Joseph-Marc BAILBE, 
Le roman et la muslque en France sous la monarchic de Juillet, Paris 1969. Que l’on songe ă 
Elstir et Vinteuil chez Proust, Cizannc dans L’oeuvre de Zola, etc. Mais l'ilude des relations 
personnelles entre artistes et icrivains, qui releve de l’histoire litttrairc, si ellc fournit parfois 
des indices et des preuves, dibouche trop souvent sur l’anecdote. Cf. â titre d’exemple, la 
dicevante exposition Rodin et Ies terivains de son iemps (Paris 1976).

76 Pour Ies giniralitis, lire Jacques STIENNON, ‘Riflexions sur l’itudc comparie des arts 
plastiques et littiraires’, in: Approches de Tari. Milanges d'esthttique et de Sciences de Tart offerts 
â Arsine Soreil, Bruxelles 1973, pp. 115—124; O. de MACNY, 'Ekments pour un eloge de la 
peinture littiraire’, Tel Quel viii (1962) pp. 66—71. Comme exemple de cas particulier, C. W. 
THOMPSON, The problem of pictorial inspiration in the work of French poets and novelists, 1820 — 
1830, Thisc Cambridge 1968—9 ; Oliver BONARD, La peinture dans la creation balzacienne, Genive
1969. Nos contemporains intigrent parfois complitement Part â la creation littfraire, comme 
le montre la collection Les sentiers de la creation (Skira). Cf. aussi Michel BUTOR, Illustrations, 
Paris 1964, ou un curieux roman d’ «art-fiction » : Vermilion sands (le texte est en franțais), 
par J. G. BALLARD (Paris 1976).

Riciproquement, de nombreux peintres ont puisi dans les oeuvres littiraires. Trois cas 
tris divers parmi des centaines d’autres : Charles DEMPSEY, 'The textual sources of Poussin’s 
Marine Venus in Philadelphia’, JWCI xxix (1966) pp. 438 — 442; Norman SCHLENOFF, 
Ingres. Ses sources littiraires, Paris 1956 ; Cari NORDENFALK, ‘Van Gogh and literature’, JW CI 
x (1947) pp. 132 — 147. Le recueil id iti par U. FINKE (op. cit. note 1) appartient en grande 
pârtie â cette catigorie, ainsi que l’ouvrage plus ambitieux de Chauncey Brewster TINKER, 
Painter and poet. Studies in the literary relations of English painting, Cambridge Mass., 1938.

Avec la critique d’art comme avec l ’illustration, l’un des media 
est d6jă constitui quand l ’autre vient s’y ajouter 74, mais on peut 6tudier 
des cas d’interp6n6tration plus organique. On commencera par ies oeuvres 
litt^raires m ettant eu scene des artistes 7S. Plus avant, ce sont Ies cas 
ou l’ceuvre d’art joue un role actif, plus ou moins central, dans la genese 
d ’une ceuvre litt^raire. A peu preș in£puisable, ce dernier domaine permet 
des analyses allant de la source occasionnelle et hypoth^tique â l ’inspiration 
maîtresse 78.
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Cas plus int6ressant encore, l’dcrivain entreprend de rivaliser avec 
l ’artiste. A la Renaissance, on parle (Tekphrasis, ou devoir de d^crire 
pour le poete 7 7 ; ce sont Ies icones symbolieae 78, Ies enigmes peintes79, 
Ies emblemes 80, la concurrence du dramaturge et de l’architecte 81. Mais 
aucune p^riode n’a l’exclusivitd 82. Trop bri^vement, Ren6e Riese Hubert 
a retrac6, â partir du romantisme, l’osmose de la peinture et de l’6criture, 
que Lessing voulait ă tout prix maintenir distinctes. On est pass6 par 
le poeme eu prose, le poăme-objet83 pour aboutir â l’intrusion du texte 
meme dans le tableau par le collage M. L’ouvrage fondamental sur la 
tendance des mots â s’organiser en « icones litt^raires », ou pictorialisme, 
reste celui de Jean H. Hagstrum 8S.

Au coeur du probleme se trouve la description qui meriterait une 
enquete approfondie M . C’est sans doute â l’6poque baroque que la descrip
tion litt^raire a le mieux jou6 le role de fonction fondamentale 87, au 
point de s’t a d r e  de la peinture, ce qui reste assez naturel, ă la construc-

”  Cf. David ROSAND, ‘ Ut pictor poeta. Meaning in Titian’s Poesie’, NLII iii (1971 — 2) 
pp. 527 — 546. Lire aussi Anne-Marie LECOQ, ‘Finxit. Le peintre comme fictor au XVIe  sitele’, 
Bd’IIumR xxxvii (1975) pp. 225 — 243.

78 Ernest H. GOMBRICH, 'Icones symbolieae. The Visual image in Neo-Platonic thought’, 
JWCI xi (1948).

79 Jennifer MONTAGU, ‘The painted enigma and French seventeenth-century art’, JWCI 
xxxi (1968) pp. 307-335.

80 Mario PRAZ, Studics in seventeenth-century imagery, Londres 1939.
81 Donald J. GORDON, ‘Poet and architect: the intellectual setting of the quarrel be- 

twcen Ben Jonson and Inigo Jones’, JWCI xii (1949) pp. 152—178, repris in : D.J.G., The Re
naissance imaginaiion. Collected and ed. by Stephen ORGEL, Univ. of Caiif. Press 1976. Cf. aussi 
l ’article de Per PALMER cită infra.

82 Cf. Norman AULT, ‘Mr.Alexander Pope : Painter’, in : N.A., New light on Pope, Lon
dres 1949, pp. 68 — 100; Ingrid G. DĂMMRICH, ‘Diderot and Schiller : parallels in literary picto- 
rialism’, CL xix (1967) pp. 114 — 132 ; Jeffrey MEYERS, ‘Proust’s aesthetic analogies : character 
and painting in Swann's Way’, JA A C xxx  (1971 — 2) pp. 377 — 388; P.W.H. COGMAN, op. cit.; 
Michcl BUTOR, Les auvres d’art imaginaires chez Proust, Londres 1964.

82 Ce terme ambigu s'applique tantdt ă une disposition spațiale du texte imprimă, auquel 
cas • calligramme » est prăfărable, ou, plus gănăralement, 5 toute recherche typographique 
donhaht au texte uri caractăre d’objet, tantdt ă l'ăvocation d’un objet par les mots : transposi- 
tions d’art de Thăophile Gautier, sărie de sonnets de Manuel Machado sur des tableaux călăbres 
(Apolo. Teatro pictorico), Dinggedichtc de Rilke, mais, dans tous les cas, le genrc est trăs 
ancien (cf. Gisbert KRANZ, Das Bildgcdichte in Europa. Zum Theorie und Geschichte einer litera- 
rischen Gattung, Puderborn 1973, qui ălargit Helmut ROSENFELD, Das deulsche Bildgcdicht, 
Lelpzig, 1935).

84 Cf. Michel BUTOR, Les mots dans la peinture, Geneve 1969. Mais on pourrait antărieu- 
rement ătudier la prăsence des livres dans les tableaux, un domaine riche d’enseignements.

85 The sister arts. The tradition of literary pictorialism and English poetry from Dryden 
to Gray, Chicago 1958.

88 Ceci a ătă fait pour Diderot par August LANGEN, ‘Die Technik der Bildbeschreibung 
in Diderots Salons’, RF Ixi (1948) pp. 324 — 384.

87 Arthur R. EVANS, ‘Figurai art in the Thioremes ol La Ceppede’, MLN  Ixviii (1963) 
pp. 273 — 287; G. R. HIBBARD, ‘The country-house poem of the seventeenth century JWCI 
xix (1956) pp. 159 — 174; Michel JEANNERET, ‘Les tableaux spirituels d’Agrippa d’Aubignă’, 
Bd’HumR xxxv (1973) pp. 233 — 245, et ‘Un poăte et ses tableaux : Le Cabinet de M. de Scu- 
diry', FS xxviii (1974) pp. 385 — 395; Francis L. LAWRENCE, ‘The Renaissance theory of 
poetry as imitation of Nature and the ThiorUmes ot La Ceppăde’, Journal of Medieval and Re
naissance Studies, iii (1973) pp. 233 — 253, et ‘Poetry as painting in La Ceppăde: an appeal 
to the senses or to the understandingî’, Symposium xxvii (1973) pp. 235 — 245; Dudley B. 
WILSON, Descriptive poetry in France from Blason to Baroque, Manchester 1967.

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.inst-calinescu.ro



-48 A N D R E-M ICHEL  R OUSSEA U 14

tion verbale d ’ddifices imaginaires ” . A partir du X V III6 siecle, c’est le 
paysage qui se prete le mieux â l’etude en devenant un genre verbal 
autant que pictural. Son apparition dans l’art occidental, ses transfor- 
mations et son role ont i te  magistralement bross^s par K. Clarke, mais 
on attend toujours un travail analogue pour la littdrature 89. Deux aspects 
du paysage r^velent des connotations litteraires spontan^es : Ies jardins 90 
et Ies ruines 91. Le point important n ’est pas l’6vocation dans Ies textes 
de divers aspects naturels, ce qui a există de tous temps, mais l’apparition 
du paysage litt^raire ddib^rim ent ordonnd comme un tableau avec ses 
motifs, sa composition, sa perspective et son coloris, en vue de produire 
un effet par ticul ier. Le paysage procure aussi une bonne occasion de traiter 
du probleme du r^alisme dans la mesure ou le site etant reste inchang^, il 
peut encore etre compar^e ă sa traduction sur la toile ou dans un texte. 
Bien que la disparition des originaux et Ies connotations morales changent 
Ies donn^es du probleme dans le cas du portrait, ce genre se prete ^gale- 
ment â des comparaisons significatives 92.

Si sculpture et litterature ont peu en commun 93, si l’architecture 
dans Ies textes — mais aussi, paradoxalement, plus qu’on ne le croit, 
dans Ies faits 94 — releve autant de l’imaginaire, avec son symbolisme, 
que du re e l98, la musique est nee soeur du langage des le premier chant. 
Apres Ies premieres esquisses d ’Andre Coeuroy96 et la monumentale

88 Cf. Richard A. SAYCE, ‘Littiraturc ct architecture au XVII® siecle’, CAIEF xxiv 
(1972) pp. 233—250; Per PALME, ‘Ut architectura poesis’, in: Nils Gusta SANDBLAD, td.. 
Idea and form, Upsala 1959, pp. 95—107; Warren H. SMITH, Architecture in English fiction, 
New Haven 1934, et surtout Gerhard GOEBEL, Poeta faber. Erdichtete Architeklur in der italie- 
nischen, spanischen und franziisischen Literatur der Renaissance und des Barock, Heidelberg 
1971 (Beitrăge zur neuercn Literaturgeschichte, 3® R., Bd 14).

88 Des jalons sunt posds par Franțoise JOUKOVSKY-MICHA, Paysages de la Renaissance, 
Paris 1974 (Publ. de l’Univ. de Rouen); Karl KROEBER, Romantic landscape Vision. Constablc 
and Wordsworth, Londres 1976; Henry Vining S. OODEN &Margarct S. OGDEN, English taste 
in landscape in thc seventeenth century, Ann Arbor 1955, et Marie-Antoinctte TIPPETTS, Les 
Marines de peintres vues par Ies litteratcurs, de Diderot aux Goncourt, Paris 1966.

80 Trois ouvrages devenus classiques : Besvcrly Spraguc AI.LEN, Tidcs in English taste, 
1619 — 1800. A background for the study of literature, Cambridge Mass., 1937, 2 voi. ; Edward 
MALINS, English landscaping and literature, 1660—1810, Oxford 1966, et John Dixon HUNT & 
Peter WILLIS, The genius of thc place. The English landscape garden, 1620—1820, Londres 
1975; 5 computer par F.R COWELL, ‘ Garden as an art form’, British Journal of Aesthelics vi 
(1966) pp. 111-122.

81 Ingrid G. DĂMMBICH, ‘The ruins motif as an artistic device in Frcnch literature’, 
JAAC xxx (1971 — 2) pp. 449 — 457, xxxi (1972 — 3) pp. 31 — 41, et Roland MOHTIEB, La poetique 
des ruines en France. Ses origines, ses variations, de la Renaissance ă Victor Hugo, Gendve 1974.

82 Cf. l’ouvrage d’Henry BOUILLIEK â paraltre chez Didier.
83 Le cas ftudii par Alessandro PARHONCIII (‘The language of humanism and the language 

of sculpture : Bertoldo as illustrator of the Apologi ot Bartolomco Scala’, J'WCI xxvii (1964} 
pp. 108—136) est assez exceptionnel. Toutefois, on tirera parti de 1’intcrpritation des oeuvres 
litteraires 5 partir des bustes et statues des derivains (cf. Samuel S. B. TAYLOR, ‘Artists and 
philosophes as mirrored by Sivres and Wedgwood’, in : Fr. HASKELL & alii, dds., The artist and 
the ivriter in France, etc., pp. 21 — 39). Cf., dans un domaine particulier, Stephen A. LARRABEE, 
English bards and Grecian marbles: the relaiionship between sculpture and poetry, New York 1943.

81 Cf. Claude ARTHAUD, Les palais du rtve. Textes, reportages et rtalisation de CI. A., 
Paris 1970.

86 Cf. Rtmy G. SAISSELIN, ‘Architecture and language. The sensationalism of Le Camus 
de Miziires’, British Journal of Aesthetics xv (1975) pp. 239 — 253.

88 Musique el littirature. Etudes de musique et de littirature comparees, Paris 1923.

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.inst-calinescu.ro



15 A R TS ET I-IlT E R A T U H E 49

synthese de Calvin S. Brovn 97, on dira, en suivant la breve, mais sugges- 
tive esquisse de Steven Paul Scher 9S, que le programme suit celui des 
arts visuels : la litterature dans la musique (titres, sources et modeles 
littiraires, poesie mise en musique " , themes, illustrations musicales d’un 
texte), c’est encore de la musique, du domaine des musicologues ; la musique 
dans la litterature, musique et musiciens vus ă travers Ies oeuvres litte- 
raires, description verbale d’oeuvres musicales reelles ou fictives 10°, 
structures musicales de l’ceuvre litteraire 101, double registre (Hoffman, 
Stendhal, Shaw, Pound, par exemple), releve du specialiste de litterature. 
Reste peut-etre l’essentiel : la synthese des deux media dans le chant : 
chanson populaire, lied, opera; le domaine est immense 102.

Parvenu ă ce point, ne faut-il pas faire un saut dans le ballet et 
dans la pantomime103 ? et, plus avant encore, dans le cinema et la 
teievision ? Le cinema surtout nous entraînerait fort loin, mais certes 
pas hors du sujet, tan t ce medium fait «v o ir» Ies oeuvres litteraires 1M. 
Comme pour la musique, la technique, pom etre comprise, exige une 
formation specialisee, et le critique litteraire ne s’aventmera pas seul 
et sans guide sur ces terres de lui inconnues, ou mal connues. Mais il est 
necessaire d’admettre ces formes nouvelles parmi Ies interpretations fonda- 
mentales du fait litteraire, inclure des filmographies â la suite des icono- 
graphies et ne pas oublier, par exemple, que la narratologie doit beaucoup 
au cinema et qu’un simple film realise tous Ies jours la Gesamtkvnstwerk 
dont ont reve des generations d’artistes depuis Ies Grecs.

Pom  ne rien negliger, on ne dedaignera pas Ies arts decoratifs et 
appliQufe lorsqu’ils entrent dans le champ litteraire : medailles105,

37 Music and literature, Athens USA 1948. Sans enlrer dans Ic ditail de la W s impor
tante bibliographic de Calvin S. BROWN, retenons son ‘The relations betwcen music and litera- 
ture as a field of study’, CL xxii (1970) pp. 97—107.

, s  ‘Literature and music’, YbGCL xxiv (1975) pp. 37 — 40.
’• Bcrlrand H. BRONSON, ‘Literature and music’, in : James THOHPE, 4d., Relations of 

literari) study. Essays on interdisciplinary contributions, New York 1967, pp. 127 — 150.
100 Ce que S. P. SCHER appclle verbal music. Cf. son Verbal music in German literature, 

New Haven 1968, et ‘Notes toward a theory of verbal music, CL xxii (1970) pp. 147—156.
101 Pour la thtoric, cf. Northrop FRYE, ‘ Introduction : Lexis and Melos’, in : N.F., fd., 

Sound and poetry, New York 1957, pp. ix—xxvii, et Horst PETRI, Literatur und Musik: Form- 
und Strukturparallelen, Gâttingen 1964; pour un cas particulier, David SICES, Music and the 
musician in Jean-Christophe : The harmony of contrasts, New Haven 1968.

102 Quelques titres, cependant; Cuthbert GIHDLESTOKE, La tragedie en musique (1673 — 
1750) consideree comme genre litteraire, Geneve 1972; Patrick SMITH, The tenth Muse, New 
York 1970 (histoire du libretto); Lion GUICHARD, La musique et Ies lettres en France au temps 
du wagnerisme, Paris 1963 (Univ. de Grenoble, Publ. de la Fac. des Lettres et Sciences hu- 
maines 29); Jean-Louis BACK^S, 'De la pofsic ă la musique. Remarque sur le lied romantique 
et post-romantique’, RLC xiv (1971) pp. 465 — 488; Jack M. STEIN, Poem and music in the 
German lied from Gluck to Hugo Wolf, Harvard U.P. 1971 ; Mărie NAUDIN, Evolution paralitic 
de la poesie et de la musique en France: role unificatcur de la chanson, Paris 1968 ; toute la sec- 
tion I de Motifs et figures cită supra.

103 Cf. Boland VIROLLE, ‘Noverre, Garrick, Diderot; pantomime et litterature’, in: 
Motifs et figures, op. cit., pp. 201 — 214; Genevieve BENREKASSA, ‘La Lole Fuller, ou l’âme 
et la danse", ibid., pp. 215 — 232.

104 A titre d’initiation : Etienne FUZELLIER, Cinema et litterature, Paris 1964; Marcel 
MARTIN, Le langage cinematographique. Nouvelle id. entitrement remanite, Paris 1962; Chris- 
tian METZ, Essais sur la signification au cinema, Paris 1968 (Collection d’esthttique 3).

105 Jostphe JACQUIOT, ‘La litterature et Ies medailles [au XVIIe  sitele]', CAIEF xxiv 
(1972) pp. 201-214.
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orfâvrerie, reliure, art floral, mobilier, costume, gastronomie, sait-on jamais ? 
La part de la littârature dans la crâation de ces objets, la prâsence, la 
fonction et le sens de ces objets dans le texte, autant de sujets, ou 
plutât de projets, de recherche. On pourrait commencer par Ies âpoques 
symboliste et decadente, en particulier par 1  rebours, ce br^viaire, ou 
Ies mots, Ies choses et Ies sensations se repondent.

Au terme de cette esquisse encore tres imparfaite, mais qui commence 
â combler une lacune, se dessine un vaste secteur in^galement jalonul 
et inventoriA Que sa nature et ses frontieres soient mal d^finis devrait 
plutât stimuler que dâcourager. Au lieu de s’en tenir ă l’idâe tradition- 
nelle d’une multiplicit6 de systemes autonomes de crâation et de commu- 
nication, sensoriels et linguistiques, quasi clos sur eux-memes et ne com- 
muniquant que marginalement entre eux, nous prâfârons postuler un 
univers global de signes, faisant appel â la fois â la sensation et a la 
signification, manifestă par divers media se chevauchant en pârtie par 
la forme, le contenu et Ies visâes. A partir de cette hypothese, soit thâori- 
quement par l’esthâtique, la semiologie, la thâorie de la communication 
et la poetique, soit pragmatiquement en s’appuyant sur Ies ceuvres indi- 
viduelles, c’est un continuum que l’on explorera mâthodiquement.

Les pages qui precedent ne doivent pas creer l’illusion que cette 
exploration progresse mâthodiquement selon un plan prâconșu. Les 
travaux cites ici ensemble pour la premiere fois appartiennent ă des niveaux 
et â des contextes epistâmologiques heterogenes, pour ne pas dire dispa- 
rates. Leurs auteurs relevent d ’obâdiences scientifiques diverses. Les 
rAsultats different par le langage, la longueur et la portee. Cependant, 
lorsque, de l’inventaire, on passe au bilan, celui-ci est tres largement 
positif. Bien que dans les comptes-rendus, mefiance et scepticisme soient 
de regie et que l’indulgence puisse aller jusqu’â la sympathic sans jamais 
atteindre l’admiration, les auteurs vont de l’avant et prouvent le mouve- 
ment en marchant. Mais avec un peu de râflexion et de mâthode, ils 
eviteraient facilement l’imprâcision, le desordre et le gaspillage qu’on 
leur reproche souvent. Voici quelques propositions constructives.

La premiere tâche serait d ’information : documentation, echanges, 
rencontres, publications. On attend des bibliographies, des colloques, 
des recueils collectifs, des expositions. Les obstacles matâriels sont consi- 
derables. Sauf rares exceptions, nous avons la dâplorable habitude de 
conserver les livres, les documents musicaux et les objets d’art dans 
des bâtiments separes, sous des juridictions differentes. Les institutions 
refletent les mentalitâs. Dans notre systeme educatif et culturel, littârature 
et arts forment deux classes â part et, d ’un âtat de fait, nous diduisons 
volontiers un droit. De plus, dans un cas comme dans l’autre, praticiens 
et theoriciens ceuvrent sâparâment. Ce sont ces cloisonnements contre 
lesquels il faut lutter.

Mais il est utopique de rassembler des documents sans un programme 
prâcisant les fins et les moyens. Les travaux ci-dessus sontd’autant plus 
contestables qu’ils sont trop souvent des sous-produits sans spicificiU, 
des applications occasionnelles et irrâflechies de mâthodes utilisâes â 
d ’autres fins. Ils convainquent d ’autant plus, au contraire, qu’ils dânotent 
une claire conscience des classes de donnâes et de problemes, des types de
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relations, des mithodes d ’investigation, des concepts critiques et de la 
terminologie ă employer. Nous avons vu intervenir l’esthetique, la semio
logie, l ’histoire, la psychologie, la poetique et la rhetorique, sans compter 
une certaine connaissance des techniques de production propres â chaque 
medium. Les ennemis ici s’appellent syncretisme, eclectisme et metaphore. 
Chaque discipline doit garder sa physionomie.

Qui remplira ces tâches? Les comparatistes revendiquent ginira- 
lement ce domaine, sur le papier au moins, car ils ne le pratiquent gu^re, 
et jamais systematiquement. Aucun des noms les plus souvent citea 
n ’appartient au comparatisme professionnel. Sauf ă Bloomington, ou 
la matiere est enseignee depuis vingt a n s1M, â Eouen ou fonctionne 
un centre de recherches specialist et peut-etre â Manchester, le travail 
reste individuel. En fait, il ne s’agit pas de revendications corporatives, 
mais de requerir les specialistes qui ont vocation pour cette mission et 
dont la coordination sera la plus efficace.

On peut, certes, etudier toute sa vie la litterature sans jamais 
rencontrer les arts, et les arts sans rencontrer la litterature. Certaines 
civilisations ont ete plus artistiques que litteraires, et reciproquement. 
Mais depuis toujours l’Art, au singulier cette fois, est senti comme un 
tout. II s’agit simplement de faire passer ce sentiment de l’impression 
intuitive â la connaissance claire.

1M Horst FnENZ&Ulrich WEISSTEIN, ‘Teaching the comparative arts: a challenge’, 
College English xviii (1956) pp. 67—71; Claus CLUVER, ‘Teaching comparative arts’, YbCGL 
xxlii (1974) pp. 79-82 .
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AMBIANCE D ’UNE R^SIDENCE PRINCIARE A U X X V P -X V ir 
SI^CLES. LA COUR PRINCIARE DE JASSY

CORINA NICOLESCUI

Situee sur une colline plus elevie que le reste de la viile et dominant 
le paysage largement ouvert au sud-est, vers Ies coteaux de Galata et 
de Cetățuia, couverts de vignes et de vergers, la cour princiere de Jassy 
faisait refl6ter sa fațade austere de pierre dans le lac qui la bornait 
au sud, mentionn6 des le XVIe siecle; elle etendit sa surface au temps 
du prince Vasile Lupu (Basile Le loup) L Pratiquement disting â servir 
de d^fense du cote sud et de r t e v o i r  pour alimenter Ies bains et Ies 
moulins princiers, ce lac constituait en outre l’d im ent pittoresque appele 
â  embellir le cadre ou se dressait l’ensemble architectonique de la cour. 
La beaut^ de l’emplacement du palais dans ce site a impressionn^ du 
reste beaucoup de visiteurs contemporains. L’espace environnant propre- 
ment dit de la cour etait, dans le passe, beaucoup plus ^tendu qu’aujourd’hui. 
La large enceinte en forme de polygone irregulier, qui encadrait beau
coup de corps de bâtiments, s’etendait aussi vers le nord-est comprenant 
egalement la chapelle princiere Saint-Nicolas. Des murailles puissantes 
epaisses de 1,50 — 2 m, flanquees de tours polygonales, decouvertes lors 
des fouilles recentes, la bornaient vers le sud-est. Telle qu’elle ressort 
de toutes Ies descriptions qu’on en a gardees des XVI' et XVIP siecles, 
l ’enceinte n ’̂ tait pas unitaire : une palissade de troncs d’arbres, qu’on 
avait aussi fait entrer dans sa construction, la deparait, lui infligeant une 
marque de pauvrete et de vetuste. Certains voyageurs, par ailleurs, parlent 
en meme temps de la muraille d’enceinte, construite en pierre, qui entou- 
ra it la cour — le seul endroit un peu plus fortific de la viile de Jassy. 
La d^couverte des fondations des deux tours polygonales de grandes 
proportions, elevees au temps de Vasile Lupu 2, presente une importance 
particuliere non seulement pour la reconstitution de l’aspect de la cour 
â cette 6poque, mais aussi et surtout pour la situation caract^ristique de 
la premiere moitie du XVIP siecle en Moldavie. D’ailleurs, l’intention 
des princes regnants de creer des endroits de d^fense, puissamment forti-

1 Călători străini despre Țările Romăne (Voyageurs Ctrangers sur Ies Pays Roumains), 
București, voi. II, 1970, p. 517 (edition realisee par M. Holban, M. M. Alexandrescu Dersca- 
Bulgaru, P. Cernovodeanu, I. T o to iu ); ibidem, voi. III, p. 181.

2 La bibliographie concernant Ies etapes historiques et Ia description de la cour de 
Jassy, N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localităților și monumentelor medievale din Moldova 
(R ipertoirc bibliographiquc des localiles et des monuments medievaux de Moldavie), București, 
1974, p. 4 0 7 -4 1 3 .

SYNTHESIS, IV, BUCAREST, 1977
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fi6s, apparaît Evidente, des le dâbut du siecle, dans la fortification des 
monasteres de Sucevița et de Dragomirna. Le manque de s6curit£ du 
aux agitations que provoquerent dans le pays l’oppression des paysans 
et Ies nombreux râgnes qui se succ^derent ă de brefs intervalles, par suite 
des ing^rences des Turcs et des Polonais, jusqu’â Vasile Lupu, determina, 
ă coup sur, cet aspect militaire prononce de l’architecture moldave, nette- 
ment d iferent de celui de l’architecture de la meme epoque au sud des 
Carpates.

A l’int^rieur, donc, de cette vaste clâture pourvue de tours, il y 
avait le palais proprement dit avec toutes ses dependances. La porte qui 
y donnait acces se trouvait sous une haute tour solide, situ6e au milieu 
du cot6 nord de l’enceinte 3. Pareille â celles qui veillent sur l’entrie des 
places fortes et des monasteres, cette tour avait probablement deux ou 
trois 6tages. On sait qu’â l ’un d’eux se trouvait une chapelle 4 am^nagâe 
sur l’ordre d ’Etienne Tomșa, preș de laquelle il y avait la tresorerie, 
et que dans la cave, sous la tour, se trouvait la geole 5 ; dans Ies autres 
pieces se tenait le corps de garde. Lors de certains travaux de râfection 
de 1730, sur la tour de la porte une grande horloge fut install6e 6.La 
porte solide en fer 6tait gard6e par 5 ou 6 factionnaires. Suivant Ies 
descriptions de certains ambassadeurs, une fois engage dans le passage 
de la porte, on voyait se dârouler devant soi une large cour empierr^e, 
la « basse-cour» 7, destinde â servir de place d’armes et â contenir une 
garde relativement nombreuse, de 200 fantassins environ, et une compagnie 
de lanciers. Franșois de Pavie 8, en d^crivant le c£r6monial de justice 
de la cour de Petru Șchiopul (Pierre le Boiteux), estimait la garde 
princiere ă 300—400 soldats, et Bandini, un demi-siecle plus tard, au 
temps de Vasile Lupu, donnait â peu preș le meme chiffre9. Dans cette 
cour militaire, aux diverses c6r6monies — d’intronisation, de justice, de 
r^ception, etc. — ainsi qu’â la sortie ou â l’entrte du prince au palais, 
cent fusiliers p^destres s’alignaient ă la premiere porte, tandis que deux 
cents fusiliers et cinquante centeniers * encadraient le passage vers la 
seconde porte, qui donnait acces sur la cour intdrieure du palais.

3 V. Drăjhiceanu, Incinta palatului din Iași (L’enceinte du palais de Jassy), « Buletinul 
Comisiunii Monumentelor Istorice », 1933, fasc. 75, p. 38.

4 O. Tafrali, Curiile domnești din Iași (La cour princiire de Jassy), • Artă și Arheologie >,
1933, fasc. 7 — 8, p. 81 — 82; le voyageur anglais Robert Bargrave a dicrit aussi une autre 
chapelle du palais, celle de la princesse, qui faisait pârtie de son appartement ; il a (te frappe 
surtout par la prtsence des portraits de la familie princiere, peints sur Ies murs de l'eglisc. 
Călători, V, 1973, p. 490.

6 I. Neculce, Letopisețul Țării Moldovei (Chronique du Pays de Moldavie), București, 
1955 (dd. I. Iordan), p. 233.

6 Ibidem, p. 341.
7 V. Mihordea, O descriere a Moldovei înainte de Cantemir (1676) (L'ne description 

de la Moldavie avant Cantemir, 1676), < Revista Istorică », 1937, XXIII, 4 — 6.
8 Călători, I, p. 182.
8 Ibidem, V, p. 334 ; ibidem, V, p. 489.
* Ils sont apellis ainsi par Bandini; en rtalili, ils (talent une sorte de sous- 

officiers.

Autour de la premiere cour, â la muraille de l’enceinte s’adossaient 
Ies casernes des gardes. Le chroniqueur Neculce, rapportant Ies 6v6nements 
du temps d’Aron Vodă, en fait mention, tout comme un voyageur polonais,
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qui, en 1622, signale Ies galeries sombres habit6es par Ies fantassins du 
palais. Evlia Celebi, en exag^rant probablement, parle de cent chambres 
destin^es aux soldats 10. De cette premiere cour longue, ă caractere mili- 
taire, on penetrait par une autre porte dans la seconde cour, destinde 
aux r^ceptions, aux solennit^s et aux proces. Elle se trouvait devant 
l ’appartement princier meme, avec lequel elle communiquait directement, 
la fațade et l’entree principale du palais ^tant orient6es vers cette cour. 
Ainsi qu’il ressort de la description de Bandini aussi bien que de celle 
de De la Croix, l’entr6e dans la seconde cour ita it  surveilke par une 
garde ottomane, compos^e de 100 janissaires. Dans cette seconde cour, 
la relation de Dimitrie Cantemir en fait fo iu , le protocole exigeait que 
Ies boyards accompagnant le prince entrassent sans monture. Ils assis- 
taient â sa descente de cheval en le saluant et attendaient ensuite 
devant l’entr6e principale tant qu’il montait l’escalier tout en leur ren- 
dant leur salut. De cette seconde cour on pouvait regarder la fațade du 
palais dans tout son diploiement et, toujours de li , on entrait dans 
Ies appartements princiers. Bandini note meme Ies dimensions du palais, 
en T&valuant â 80 pas de long et ă 30 pas de large. Mais outre ce 
bâtiment, constituant probablement le corps central du palais, Bandini 
en mentionne un autre, long de 40 pas et large 6galement de 30 pas, 
destină aux grands dignitaires de la cour et aux officiers sup^rieurs. 
Dans ce corps on signale l’existence d ’une grande salle â manger, â 
l’usage du prince. Toujours de la description de Bandini il ressort que 
Ies deux corps de bâtiments etaient reli^s entre eux par des couloirs 
et des pieces interm^diaires, tout cela constituant de fait un ensemble. 
Cette seconde cour comprenait aussi un jardin que signalent Ies voyageurs 
du XVIIe siecle, certains mentionnant sa disposition dans le style de 
la Renaissance italienne. De ce jardin partaient deux escaliers menant ă 
une terrasse que limitait un portique ă piliers en pietre taillfe.

10 M. («abagiu, Evlia Celebi: de la siluation politique, administrative,militaire,cu.ltiirelle 
el arlisliqae dans Ies Pays Roumains, 1611— 1666, «Studia et Acta Orienlalia •, V —VI, 1967, 
p. 39. Ce voyageur soulignc que : « c’est un palais agreable et fortific, scmblablc â une for- 
teresse ».

11 Dimitrie Cantemir, Descriplio Moldaniae. Descrierea Moldovei, București, 1973, Ed. 
Academiei, p. 231.

Quand il rentrait, le prince descendait de cheval devant ces escaliers 
en pr^sence de sa suite debout. Lâ aussi, dans le balcon auquel aboutis- 
saient Ies escaliers, il accueillait personnellement ou par ses dignitaires 
Ies ambassadeurs et d ’autres hotes distingu^s, qui 6taient ensuite conduits 
â la salle du divan. Telle qu’elle ressort des differentes descriptions, l’entree 
principale etait prâced^e par ce portique, peut-etre une colonnade, pareille 
ă celles qu’on connaît par Ies châteaux de la Renaissance transylvaine, 
ou du type courant dans certains monasteres de la Moldavie du XVII® 
siecle (Cetățuia); le portique reliait aussi Ies deux ailes de l’appartement 
princier, qu’on devait traversei1 pour arriver dans la salle a manger.

Bien que tous Ies visiteurs du palais princier de Jassy en d^crivent 
avec un certain luxe de d^tails l’aspect int^rieur, on n’en est pas, en g6n6- 
ral, moins limite dans la connaissance plus circonstanci6e des principales 
salles de reception, celles qu’ils pouvaient voir en premier lieu. C’est
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pourquoi, l ’image d’ensemble du plan et de la distribution interieure des 
diffdrentes parties composant le palais et la cour reste encore assez confuse. 
On sait qu’il existait un apparteinent du prince, separi de ceux de la 
princesse et de leurs enfants, avec de longs couloirs â larges fenetre^ 
lesquels faisaient communiquer entre elles et unifiaient Ies parties compo- 
santes du palais. L’appartement du prince aurait ete divise en deux 
parties, reliies entre elles par une terrasse ă colonnes taill&s en pietre, 
situee ă la fațade du cote de la seconde cour interieure. II comprenait 
de grandes pieces somptueuses, qui, en general, faisaient une bonne 
impression aux visiteurs etrangers. De la terrasse mentionnee, au bout 
de l’escalier d’honneur, on entrait dans une salle spacieuse du divan ou 
la salle du ti 6ne12.

Si l’on veut reconstituer en gros 1'aspect de cet appartement princier 
qui formait le bâtiment principal de l’ensemble de la cour, il apparaît 
qu’il y avait dans sa fațade deux elements qui ordonnaient la distri
bution interieure. Le premier en etait la terrasse couverte, ouaboutissait 
l’escalier principal par lequel l’on montait, d ’une part, â la grande salle 
du divan et, d ’autre part, â la deuxieme aile importante du palais, formte 
de la spathairie (salle des proces), enroumain «spătărie », etdes differents 
salons de reception. Cette pârtie etait, ă son tour, comme il ressort des 
descriptions, divisee par une terrasse centrale ă colonnade. Cette terrasse 
d’ou une large vue s’ouvrait vers un jardin, constituait le second element 
de la fațade principale. Sur l’appartement de la princesse, construit par 
Vasile Lupu, il n ’y a pas d’autres details si ce n ’est qu’il etait situe 
derriere celui ă l’usage du prince et qu’il avait de grandes proportions. 
L’entree etait gardee par un vornic * avec un corps de garde de 25 lanciers. 
Entre tous ces corps principaux de bâtiments du palais, dont le rez-de- 
chaussee surdevi surmontant Ies caves et le sous-sol formait Ies apparte- 
ments du prince et de la princesse, il existait des corridors de commu- 
nication de grandes proportions. La pârtie du palais destinde ă loger 
Ies hauts dignitaires de la cour semble avoir constitue un edifice ă part. 
De plain-pied avec la cour, outre Ies casernes des gardes, il y avait certai- 
nement toutes Ies pieces dcstinees ă abriter Ies domestiques, Ies fournitures 
et Ies provisions de toutes sortes. Evlia Celebi, malgre ses exagerations, 
fait mention d’une cave, d’une sellerie et d’un tesiarhana, terme qui d&i- 
gnait l’endroit oii demeurait le prepose aux registres, etc.

* Grand dignitaire de la cour princiare, charg^ de surveiller la cour et de diriger 
les affaires intirieures, ayant aussi des attributions judiciaires.

Dans cet ensemble, comme dans le cadre des palais de Valachie 
de la meme epoque, une place importante revenait aux bains en style 
oriental, rappelant en realite Ies bains byzantins. Paul d’Alep mentionne 
Ies bains â coupoles et aux pavements de marbre, pourvus de belles 
cabines, que Vasile Lupu avait fait construire dans la viile de Jassy, 
mais il parle aussi d ’une salle de bains que le meme prince avait fait 
bâtir dans le cadre de l’appartement de la princesse, « avec un dallage 
en marbre et plusieurs fontaines, dont on allait chercher l’eau dans le

12 P. P. Panaitescu, Călători poloni in Țările Române (Voyageurs polonais dans Ies Pays 
Roumains), București, 1936, p. 73 — 74, 76 — 77 ; Paul de Alep, Călătoriile Patriarhului Macarie 
(Les voyages du Patriarche Macaire), București, 1900, p. 59 (6d. Cioran).
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lac, avec des chariots »13. Le fameux voyageur turc Evlia Celebi signale 
aussi Ies deux installations de bains, l’une dans le cadre du palais et l’autre 
sur le bord du lac, et, avec l’esprit d’exageration qui le caracterise, il 
affirme que dans toute l’Europe il n ’y en avait pas de pareilles14.

13 Paul d’Alep, op. cit.
11 M. Guboglu, op. cit., p. 39.
14 Documente privind Istoria României. .4. Moldova (Documents concernant l’Hisloire

«ie la Roumanie. A. Moldavie), București, 1954, voi. I, p. 35 — 36.

De l’examen d’autres monuments d’architecture de la premiere 
inoitie du XVIIe siecle qui se sont conserves, il ressort que, en general, 
Ies fațades s’en maintiennent sobres, â l’exception de celles de quelques 
eglises, ou la sculpture joue le role plus important (Dragomirna, Trois 
Hierarques, Golia). Les logements princiers et ceux des superieurs faisant 
pârtie de l’ensemble des monasteres gardent en gros l’aspect exterieur 
du siecle p ru d e n t .  Les encadrements des portes et des fenetres en style 
gothique propre ă la Moldavie sont, â l ’ordinaire, les seuls dim ents 
decores de la fațade. C’est dans le meme esprit que, surement, etait conțue 
egalement la fațade du palais princier de Jassy.

A en croire les relations de la plupart des voyageurs, exterieurement 
le palais etait beaucoup plus simple et plus austere par rapport ă. l’edat 
et â la richesse des interieurs. Grâce â certains eiements que nous avons 
retenus des impressions consign&s par les etrangers qui ont traverse 
les pieces principales du palais et sur la base des fragments de decoration 
recemment decouverts dans les fouilles, on peut aussi compieter, en pârtie 
du moins, l’aspect de l’interieur. Parmi les pieces qui suscitaient davan- 
tage l’interet des etrangers on comptait la spathairie et la grande salle 
du divan que surmontaient des voutes soutenues par des piliers de pierre. 
En nous en rapportant aux salles de grandes proportions qu’on peut 
Teconstituer d’apres leurs ruines dans le cadre de la Citadelle de Suceava 
ou bien recemment dfcouvertes au monastere de Putna, aussi bien qu’aux 
refectoires existants des monasteres de Dragomirna, des Trois Hierarques 
et de Cetățuia, nous croyons que les principales salles du palais princier 
etaient aussi surmontees de telles voutes en arcsbrises, pourvues de nervu- 
res tailiees en pierre, profi!6es et ornees de place en place de petits ecus â 
eiements heraldiques ou â rosettes. Les autres pieces 6taient surmontees, 
plus simplement, de voutes demi-cylindriques ou de lunettes comme dans 
les monasteres. Dans ces pieces, relativement basses et sombres en raison 
du nombre et des proportions, assez riduites, des fenetres par comparaison 
aux dimensions de l’ensemble, le jour pen6trait encore peu, rappelant 
l’athmosphere des vieilles constructions medievales.

Mais dans de tels interieurs, la couleur joue un role essentiel dans 
le genre de decoration, particularite que quelques-uns des visiteurs font 
aussi remarquer. Les memes peintres qui peignaient l’interieur des eglises 
et des monasteres etaient appeies ă decorer les pieces luxueuses, les terrasses 
et les loggias des palais. En Moldavie, une mention documentaire du 
temps d’Alexandre le Bon (1400—1432) signale la peinture d’une maison 
princiare 1S. Des fragments de peinture recemment decouverts lors des 
recherches archeologiques sur les ruines d’une construction censee etre 
une maison princiere bâtie vers le debut du XV® siecle, dans l’enceinte
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du monastere de Bistrița (d^partement de N eam ț)18, la fondation du 
prince Alexandre le Bon, confirment le renseignement 6crit. Au monastere 
de Neamț (ddpartement de Neamț) s’est conservâe l’unique illustration 
en peinture murale du roman oriental «Barlaam et Joasaph », lequel, 
selon l’opinion de I. D. Ștefănescu, aurait constitui, â l’origine, la d6co- 
ration d’un palais, reproduite aussi ult6rieurement sur la voute d’entr6e 
du monastere 17. Suivant l ’affirmation de Johann Sommer, l’humaniste 
allemand qui a ecrit la Vie de Jacob Despote, l’aventurier qui devient 
passagerement prince r^gnant de Moldavie, celui-ci fit representer «dans 
une peinture assez imposante dans le palais de Jassy, sa victoire sur 
Lăpușneanu »18.

111 L. A. Bfitrlna, O locuind domnească din vremea lui Alexandru cel Hun, ( l ’ne demeure
princiere de l’ipoque d’Alexandre le Bon), < Revista Muzeelor și Monumentelor >, 1975, 2, p. 78.

17 I. D. Ștelănescu, Le roman de Bjrlaam et Joasaph illustre en peinture, «Byzantion », 
VII, 1932, fasc. 2, p. 368-369.

18 Călători, II, p. 258.
19 P. P. Panaitescu, op. cit., p. 73.
20 Ibidem, p. 73, p. 74.
21 Corina Nicolescu, La ciramique oilomane des XVI* et X V Ile siecles dans les Pays 

Roumains, «Studia et Acta Orientalia », 1964, V, p. 125—132; idem, La lalence ottomane 
d’Iznik trouvie dans les Pays Roumains « Faenza «, Bolletino del Museo Internazionalc delle 
Ceramiche, 1966, LII, nos. 4 — 6, p. 94—102, pl. XXXIX— XLI, fig. 2 ; idem. Ceramica otomană 
de Iznik din secolele X V 1— X V II găsită in Moldova (La c(ramique ottomane d’Iznik des 
XVIe —XVII® siecles trouvie en Moldavie), «Arheologia Moldovei», V, 1967, p. 287 — 305, 
fig. 7 -15 .

22 La bibliographie des principales etudes, Corina Nicolescu, Paul Petrescu, Ceramica 
românească tradițională (La ciramique roumaine traditionnelle), București, 1974, p. 62, 
les notes 46 — 49.

La d^coration peinte orientale, d’origine persane, ne manquait pas 
â la cour de Jassy. Selon la description d’un voyageur polonais du 
XVIIe siecle, cette peinture couvrait Ies murs et Ies plafonds, realiste 
« avec un grand mâtier sur un fond dore avec des fleurs exdcutees d ’une 
maniere delicate »19. Le meme voyageur remarque aussi la presence des 
plaques de faîence dans certaines pieces ; un autre est surpris par l’aspect 
particulier des chambres voutees dont Ies murs t o n t  recouverts «par 
de grands carreaux bleux semblables ă la terre cuite hollandaise » “ . En 
effet, grâce aux nombreuses decouvertes arch6ologiques, nous connaissons 
prâcisâment la riche d^coration en plaques de faîence d’Iznik, rajout6e 
dans certaines pieces pendant le regne du prince Vasile Lupu M. Des pave- 
ments de briques simples ou emaill^es en diverses couleurs compl^taient 
la riche polychromie de ces int^rieurs. A l’est des Carpates le climat 
rigoureux de l’hiver a impose le developpement des systemes de chauffage 
aux poeles de grandes proportions, dont la forme appartenait au style 
gothique. Par la vari^tâ du decor des plaques qui Ies composaient et des 
autres 616ments, Ies poeles, qui constituaient de v^ritables ^difices contre 
le mur oppos6 â l’entr^e, prâsentent une importance toute particuliere22.

Les renseignements fournis par Ies voyageurs etrangers et Ies chro- 
niqueurs nous sont, dans une large mesure, utiles dans notre essai de 
reconstituer, hypotMtiquement, la destination et l’aspect intirieur 
des principales pieces de l’ensemble d’une cour princiere. La grande
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majoritâ des âtrangers qui ont visit^ nos râsidences princiâres de Suceava 
et de Jassy, de Tîrgoviște et de Buca rest , signalent la simplicitâ extâ- 
rieure des bâtiments, qui leur laissaient meme parfois une impression 
de simpliciti, contrastant d’une maniere frappante avec l’ambiance 
accueillante et l’eclat des interieurs, que donnaient, outre Ies peintures 
murales, Ies tapis vivement colores, Ies nombreux objets d’argent dori, 
Ies glaces de Venise, etc. Les impressions fugitives de tous Ies voyageurs 
qui ont insistă sur l’accueil que le prince leur avait fait, en dicrivant, 
outre le mobilier, le costume et tout le ceremonial avec lesquels ils avaient 
e ti reșus, sont completâes par les renseignements extremement pr^cieux 
et exacta que nous donne la Descripție Moldaviae de Dimitrie Cantemir, 
qui, ă son tour, connaissait, par la tradition de sa familie et par les sour- 
ces utilisâes, tout le faste de la cour de Jassy, ou lui-meme a passi quel- 
que temps, comme prince r^gnant. En essayant d’etablir la destination 
et l ’organisation intirieure des differentes pieces, nous constatons qu’â 
leur base il y a une conception europfenne, chacune ayant une affec- 
tation particulidre et, par suite, un mobilier appropri^. Si quelques-uns 
des voyageurs en font remarquer l ’atmosphere orientale, d ’autres, au 
contraire, en mettent en evidence justement le trăit essentiel europeen, 
l ’interieur des palais roumains ^tant fondamentalement diferent de 
celui des sârails et des maisons ottomanes, oii le mobilier ne differait 
pas d’une piece â l ’a u tre 23.

Dans l’ensemble de la r^sidence princiere, la salle la plus importante, 
ayant des usages multiples, etait celle qu’on appelait couramment la 
gratule salle ou le grand divan, ou se rassemblaient les hauts dignitaires 
constituant le divan, forme au commencement d ’un nombre plus riduit 
(3 —8 boyards), mais qui, au XVIII* siecle, finit par compter 40 digni- 
taires de rang infârieur et 8 grands boyards. C’est la qu’on discutait des 
principale» actions concernant la vie de l’E tat ou, pour employer l’ex- 
pression des sources du temps, « le prince tenait divan», assis sur un 
tronc dor6, £lev6 d’une marche au-dessus du pavement. La meme salle 
servait aux râceptions officielles faites aux hotes et aux ambassadeurs 
etrangers. C’est sous les voutes de cette piece qu’a retenti l ’annonce de 
la mort ou de la defaite de tant de princes regnants, suivie de la lecture, 
devant le conseil du pays, du testament du prince d^funt ou de la pro- 
clamation du nouveau qui montait les marches du trâne. C’est toujours 
lâ qu’avait lieu le ceremonial de l’intronisation profane, apres la ceremonie 
religieuse ceiebree dans l’eglise princiere, ayant le râie d ’eglise metropo- 
litaine 24. D ’apres le temoignage de Cantemir et de Neculce, c’est tou
jours lâ qu’avait lieu la confirmation des nouveaux princes et leur valida- 
tion apres trois ans de rigne. Dans la vaste salle du divan le prince 
« m azilit», c’est-â-dire detrone, descendait les marches du trâne, il 
allait s’asseoir dans un fauteuil plus modeste pour rendre compte des 
actes dont il s’̂ tait rendu — r&llement ou non — coupable envers le 
sultan, et on lui mettait sur l’âpaule le «chiffon noir », signe funeste que 
l ’envoyâ de la Sublime Porte apportait de Stamboul, au moment ou le

11 Celal Esad Arseven, L'art turc, Istanbul, 1939, p. 95 — 96.
14 Corina Nicolcscu, Le ccuronnement — « Incoronafiat. Conlr.oution â l ’histoire du ceri- 

monial roumain, « Revue des Etudes Sud-Est curopienncs », 1976, XIV, no. 4, p. 647—663.
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prince ne convenait plus aux Ottomans ou bien oîi un autre pr^tendant 
offrait au sultan et au grand vizii- des sommes encore plus grandes 25.

25 Dimitrie Cantemir, op. cit., p. 153 — 155.
28 Ibidem, p. 231.
27 P. P. Panaitescu, op. cit., p. 17.
29 Ibidem, p. 73 -7 4 , p. 103-101.
28 Călători, V, p. 334.

Dans des circonstances particulieres, quand tous Ies giands digni- 
taires itaient invitâs, notamment aux principales fetes et r^ceptions, 
c’est toujours lâ qu’avaient lieu Ies grands banquets. Preș de cette piece 
principale, qui faisait fonction de salle du trone et de salle de r&eption, 
il en existait une autre, de proportions plus reduites, nonimee le petit 
divan, qui servait de salle d ’audience et, Ies jours de fete, de salle â manger.

La troisieme piece, la spathairie, etait destinde â la chancellerie 
princiare, utilisee aussi comme salle de justice ; c’est lâ aussi que se 
reunissait le conseil du pays, forme d’un nombre reduit de dignitaires. 
Dans la spathairie, suivant l ’assertion de Cantemir, sur une table plus 
petite que celle du milieu de la piece, se trouvaient Ies insignes du pou- 
voir princier — l’epde (en rouinain « spada ») et le sceptre ; lâ il n ’entrait 
que Ies sept boyards de premier rang 26. Dans la residence prindere de 
Jassy, la spathairie apparaît comme une salle presque aussi vaste et 
somptueuse que celle du divan. Au milieu il y avait une table longue et, 
contre Ies murs, des bancs recouverts de velours rouge; sur une estrade 
devant la table, au fond de la salle, etait dresse le trone princier. Lâ, 
le lendemain de l ’intronisation, le prince prononțait la reconfirmation 
dans leurs fonctions ou la destitution des boyards. La spathairie servait 
aussi, parfois, de salle â manger.

Mais il ressort des differentes descriptions des ceremonies de r^cep- 
tion ou des banquets que, dans le cadre du palais, il y avait plusieurs 
salles â manger, de proportions diverses, utilisees dans des circonstances 
variâes. Ainsi, le Polonais Samuel Twardowski, de passage â Jassy, 
dans son voyage vers Constantinople en 1622, estrețu  par Etienne Tomșa I I 
dans une salle â manger â l’etage, vraisemblablement la grande spathairie, 
apres avoir mont6 l’escalier principal. II decrit cette piece comme une 
« salle claire, ou Ies musiciens du prince executaient un air nouveau et 
ou on entendait des sons agreables. Sur Ies tables couvertes de belles 
nappes, se trouvaient, sur des plats d ’argent, des hors-d’ceuvre en abon- 
dance ainsi que des mets chauds »27. Une description ulterieure, d’un 
Polonais dgalement, situe cette piece â peu preș de la meme maniere. 
Des qu’il a m onti l ’escalier principal, le messager traverse deux piâces, 
dont « la premiere, voutie et â piliers, etait pourvue de tables »28. ^ ta n t 
donnâ encore d ’autres descriptions de la spathairie et sa conimunication 
avec la salle du grand divan, ainsi que cela apparaît chez Cantemir, la 
salle â manger principale s’identifie â la spathairie et se trouvait vrai- 
semblablement dans la pârtie laterale du corridor d’acces venant de 
l ’escalier. Par ailleurs, on apprend par Bandini que, dans certaines cir- 
const;nces, le prince prenait aussi son repas dans le corps du palais 
destină aux grands boyards, au haut clerg6 et aux officiers de rang 
superieur 29. Mais Cantemir mentionne encore d ’autres salles â manger 
pour Ies repas intimes : une petite piece, ou le prince mangeait dans Ies
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jours ordinaires, et une gi-ande salle, dans l’appartement de la princesse, 
oii l’on prenait le repas dans le cercle intime de la familie. La princesse 
avait encore une salle, oii elle mangeait sans le prince, avec ses propres 
hâtes. Quelquefois, Ies jours de fete, on servait le dejeuner dans le 
petit divan, salle â manger reservee aux receptions plus intimes du prince.

Plus retire que Ies pieces â destinations officielles il y avait la chambre 
â coucher princiere, qui communiquait en certains cas avec une petite 
piece, pareille ă un petit bureau, faisant fonction de chancellerie pour 
garder Ies archives, et avec la, toilette.

En essayant de parcourir l’interieur du palais princier au XVII® 
siecle, aux câtes de l’un des messagers rețus en audience ou participant 
â un banquet princier, nous pourrons reconstituer, ne serait-ce qu’en 
pârtie, l ’aspect des accueillantes pieces chaudes, couvertes de peintures 
murales et de decorations en plâtre dore ou en plaques de faîence, parees 
de tissus de soie et de tapis orientaux, auxquels s’ajoutait l ’6clat des 
argenteries dorces de grand prix. Dans ce cas aussi nous pouvons nous 
appuyer sur Ies descriptions d ’ensemble parfois incomplites, mais non 
inexactes, que nous ont laissâes Ies voyageurs 6trangers et auxquelles 
s’ajoutent Ies renseignements extremement precieux qu’on peut cueillir 
surtout dans Ies actes â caractere juridique (testaments, listes-inventaires, 
donations, feuilles dotales, etc.) que certains princes tres riches, tels 
que Petru Cercel, Petru Șchiopul, Ieremia Movilă et sa fille Maria, Miron 
Barnovschi, Constantin Brîncoveanu, etc., ont laisses dans diferente» 
circonstances tragiques, pour sauver leur fortune. Si Ies informations 
fournies par Ies voyageurs prâsentent le grand int^ret de saisir en peu 
de mots ce qui leur paraissait plus caracteristique â l ’6poque, en regard 
de la civilisation de leur pays d ’origine — la secunde categorie de sources 
possede la qualite de prâsenter Ies details avec une grande pr^cision et 
minuție, laquelle, dans la plupart des cas, s ’etend jusqu’ă la valeur, 
en florins ou dans une autre monnaie, des objets constituant la fortune 
du prince ou du boyard respectif.

Dans certaines circonstances, le prince allait â la rencontre de son 
hote etranger â l’entree meme de la salle du divan, selon le temoignage 
des voyagems, en le saluant suivant la coutume « turque » (en realit6 
beaucoup plus ancienne : byzantine), la tete un peu baissfe et Ies mains 
croisees sur la poitrine, salut conserve jusqu’aujourd’hui dans Ies monas- 
teres et par Ies hauts pr^lats, en Roumanie. Rarement, en signe de 
grande amiti^ et d’estime, le prince descendait meme jusqu’ă la derniere 
marche des escaliers qui aboutissaient â la terrasse d’acc^s M. Dans la 
grande salle du divan ou le prince avait son trone dressd sur une estrade 
â deux marches, le messager etait invite â prendre place sur l’un des 
deux fauteuils qui s’y trouvaient â la droite et â la gauche, destin^s 
expres aux hotes. Tous Ies voyageurs font mention du trone princier, 
aussi bien que des autres deux fauteuils et qui, au XVII® siecle, 6taient 
dords, recouverts de velours rouge et pourvus de coussins, caract^rises 
par certains voyageurs comme appartenant â la mode italienne. Le prince 
offrait au messager la place d’honneur dans un fauteuil â sa gauche « sui
vant l’6tiquette turque »; d’autres fois â sa droite, suivant l ’etiquette 
europdenne. Le trâne du prince est signale aussi dans la salle â manger,

30 P. P. Panaitescu, op. cit., p. 104—105.
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41ev6 6galement sur une estrade â marches. De tels trânes princiers on 
peut s’en faire une idfe d ’apres ceiix qui proviennent des ensembles de 
mobilier des monasteres de Moldovița, Voroneț, Probota, Slatina, 
etc. appartenant au XVI® siecle. Ils sont en bois, dont Ies formes âtaient 
en g6n^ral archaiques, rappelant celles de tradition byzantine, et por- 
taient de ricbes sculptures colorees et dor^es, 6tant parfois capitonn6s et 
couverts de velours rouge.

D ’un coti et de l’autre de la salle du divan et dans Ies autres salles, 
se trouvaient contre Ies murs des bancs avec ou sans dossier, en bois ou 
en pierre, couverts âgalement de velours rouge. Sur Ies bancs en bois 
sans dossier, accoupks souvent â des divans bas, un peu plus larges, de 
mode orientale, on ^tendait des matelas moelleux, revetus d ’6toffes somp- 
tueuses, de tissus en soie richement brod6s d ’or. En guise de dossiers, 
sur ces bancs on faisait usage de coussins moelleux, bourr^s de duvet, 
revetus de soies et de velours broch^s d ’or, qu’on apportait surtout de 
Brousse et de Skutari. Dans certaines circonstances, par suite de la 
qualite de l’etoffe ainsi que de la finesse du travail, Ies coussins consti- 
tuaient des objets prdcieux, que Ies princes recevaient en cadeau de la 
part des dignitaires turcs. Un messager ottoman apporte en cadeau â 
Despot-Vodă, le prince de la Moldavie, de la part d’Ibrachim, grand 
dragoman de la Porte, « deux coussins de divan, l’un plus grand et 
l ’autre plus petit, rouges tous Ies deux, travailles en fii d ’or, ayant 
l ’envers de velours vert, et une couverture de divan travaillee de la meme 
maniere »31. Parmi Ies objets precieux laiss6s par le prince Miron Barnov- 
schi, il est fait mention aussi de trente-quatre coussins de brocart, valant 
50 zlotys rouges chacun 32. Dans Ies tresors des monasteres de Sucevița, 
de Secu, d ’Agapia, ainsi que dans la collection du Musee d’Art de Buca- 
rest et celle du Musee Brukenthal de la viile de Sibiu, il s’est conservi 
de telles taies de coussins orientales, confectionn^es â Skutari ou en Italie, 
peut-etre â Venise, de velours broche et de soie brochee d ’or. D’autres, 
confectionn^es ^galement en velours ou en soies fins, sont richement 
brod^es suivant la technique orientale avec des motifs floraux, caracti- 
ristiques de l’a rt ottoman des XVII® et XVIII® siecles 33. ReemployOes 
par la suite comme « podea » pour la petite iconostase, elles sontexpostes 
â tort aujourd’hui dans certaines collections sous cette âtiquette.

31 Călători, II, p. 146.
32 llie Corfus, Oioarele Mouileșlilor rămase in Polonia. Contribuite la istoria artei fi a 

preturilor (Les objets pricieux des Movila restis en Pologne. Contribution â l’Histoire de l’art 
et des prix), < Studii », 1972, 25, no. 1, p. 53, 55.

33 Gorini Nicolescu. Broieries de l'epoque ottomane en Iloumanie, Communication au 
V® Congres International de l’art ottoman de Budapest, Septembre 1975, sous presse.

31 Hunnuzaki, Documente, XV, 2, p. 1257.

Dans Ies int6rieurs des habitations roumaines aussi bien que dans 
ceux de l ’Occident, anterieures â la Renaissance, Ies sieges ne sont pas 
tres nombreux : aux cer^monies de courte dur^e Ies in v ită  se tenaient 
debout ou s’asseyaient sur Ies bancs lateraux, le long des murs. C’est 
pourquoi il est naturel que tous Ies etrangers signalent toujoms sp6cia- 
lement le trone princier et Ies fauteuils d’honneur, riserv^s aux proches 
parents — freres ou fils — et aux grands hotes. De tels fauteuils itaient 
parfois command^s â Brașov M . Sur l ’existence des placards, des crO-

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.inst-calinescu.ro



11 AMBIANCE D'UNE COUR PRINCIERE ROUMAINE 63

dences ou des armoires, armăroaie, comme on Ies appelait dans notre 
vieille langue, Ies renseignements sont âxtremement pauvres. L’dxamen 
des d^tails d ’architecture prouve clairement que, dans le passe, Ies a r
moires se rattachaient directement â la construction, 6tant des enfon- 
cements pratiques dans le mur, divis^s par des rayons et fermis par 
des portes en bois. Cependant une credence aux bords dores, servant ă 
garder l ’argenterie de grand prix, est mentionnee dans la liste de la for
tune d’Ieremia Movilă 33.

En d^crivant Ies banquets donnes â la cour princiere de Jassy, 
Cantemir fait aussi mention d’un buffet specialement destine â garder 
Ies plats, Ies coupes, Ies gobelets â pied et Ies cuvettes de vermeil ou 
d ’or, que Ies boyards charges d’en prendre soin ^taient obliges d’y ranger. 
Les vetements, eux, on Ies gardait dans des coffres. Des coffres orn^s 
de sculptures, on en fit venir d’Italie au temps d ’Etienne le Grand 3 8 ; 
d ’autres, confectionnes dans nos pays aux X V IIe et X V IIIe siecles, sont 
conserves dans les collections des musees.

36 I. Corfus, op. cit., p. 39, no. 21.
36 Corina Nicolescu, Arta epocii lui Ștefan cel Mare. Relafiile eu Occidentul (L’art de 

l ’6poque d’Etienne le Grand. Les relations avec l’Occident), • Studii și Cercei firi de Istorie 
Medie», VIII, 1975, p. 93 -97 , fig. 12-13.

37 I. Corfus, op. cit., p. 55, 58.
38 Călători, V, p. 328; P. P. Panaitescu, op. cit., p. 17.

Mais si 1? mobilier de ces palais nous apparait plutot pauvre, c’est la 
richesse des tissus, des broderies et des tapis qui en faisait l ’eclat dis- 
tinctif. Dans la r6sidence princiare aussi bien que dans les vieilles mai- 
sons roumaines de la campagne et des villes, comme â l’interieur des 
6glises, conform6ment â une tradition orientale plus reculie, si brillam- 
ment d^veloppde dans le monde byzantin, il y avait des broderies et des 
tissus d ’art â profusion, particularite constamment soulign6e par ceux qui, 
dans le passe, ont visitd nos monuments. Elle s’est transmise, jusqu’ă 
notre temps, â l ’interieur paysan aussi, caract6ris6 dans toutes nos pro- 
vinces par l’abondance des tissus d^coratifs et des tapis. Sur les lits, les 
divans et les bancs, outre des tapis, etaient pos£s des velours et des soie- 
ries broch^s d ’or, apport6s d’Italie et du vaste Empire ottoman. Dans 
les palais on faisait usage de trois sortes de tapis : ceux de petites dimen- 
sions (« Tapetta parva »), qui d6coraient probablement les espaces sans 
ornements ou les pieces d^pourvues de peintures; ceux de taille moyenne 
(« mediocria ») qu’on etendait sur les lits, les sofas et les bancs, et ceux 
de grandes dimensions, ayant des longueurs de 23, de 17 ou de 13 cou- 
dies, utilis6s sans doute sur les pavements en pierre ou en briques. La 
profusion de tapis orientaux utilisis dans une cour princiere est donnie 
par les sources du temps. Dans la fortune de la fille d ’Ieremia Movilă sont 
mentionn^s 100 tapis de Perse, 6 tapis de soie et un autre tapis, de grandes 
dimensions, en soie 6galement. Parmi les objets de Miron Barnovschi 
figurent aussi 44 tapis de Perse 37. Sur les murs, outre des tapis, certains 
voyageurs remarquent qu’il y avait des tissus fins et des draperies 3 8 ; 
peut-etre est-il question des broderies locales, pareilles â celles conserv^es 
dans les ensembles des monast^res de Putna, de Slatina, des Trois Hi6- 
rarques, etc. Les tapis Etaient posds parfois sur les tables, quand celleș-ci 
n ’̂ taient pas recouvertes de nappes blanches, finement brodees d’or.
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Au monastere des Trois Hierarques de Jassy il y a eu une telle nappe; 
une autre, plus petite, sur laquelle sont brod^es Ies armoiries des Movilă 
est encore conservee au monastere de Dragomirna M.

L’iclairage des pieces se faisait au moyen de grands chandeliers 
dans le style de la Renaissance, comme il s’en est conserve dans Ies rao- 
nastâres, ou au moyen de chandeliers â plusieurs branches command6s â 
Brașov, â S ibiu40 ou apportfe d ’Augsbourg41. II est trâs probable que, 
dans Ies salles vastes, spacieuses, â voutes plus hautes, on ait utilis6 des 
candelabres de proportions impressionnantes, habilement travaillees, 
apportes de Danzig, d’Augsbourg et de Venise, tels ceux, encore tres 
peu connus ou inedits, provenant des monasteres des Trois Hierarques42, 
Dintr-un Lemn, de Surpatele, de Govora (departement de Vîlcea), 
portant le seing d ’artisans v6nitiens ou allemands. Dans certaines salles 
il y avait aussi de petites appliques metalliques fîxees aux murs lateraux, 
comme celles qu’on a trouvees dans la citadelle de Suceava 43. Les chan
deliers d’argile emailles, connus en grand nombre depuis les XVHe et 
X V IIIe siecles surtout â Jassy, etaient des ustensiles meilleur marche 
couramment utilisds dans les maisons citadines.

■" I. I). Știfă u ; : i .  L e nlution d- ta peintnre religieuse en Bucovine et en Moldavie depuis
les origines jusju'au X I Xe sitele. Paris, 1928, album, pl. XIII, lig. 2, pl. XIV, fig. 1 — 3,
une nappe semblable au monastere de Sucevita.

40 Corina Nicoleseu, Argintăria laică și religioasă in Țările Bomăne. Sec. X IV —X IX 
(L’orlevrerie laîque et religieuse dans les Pavs Roumains. XIVe —XIX® sieeles), București, 1968, 
cat. 314-325, p. 260-262, fig. 201-204.'

41 I. Corfus, op. cit., p. 39, no. 25.
42 Corina Nicoleseu, op. cit., p. 24 4, cat. 262, fig. 187, une lampe â l’huile de grandes 

dimensions qui selon le style semble appartenir â un atelier allemand de la Henaissance tardive ; 
des candelabres inedits coules en bronze se sont conserves dans la salle d’exposition du trișor 
du monastere des Trois Hierarques ă Jassy.

43 K. A. Romstorfer, Al. Lapedatu, Cetatea Sucevii (Le château-fort de Suceava), 
București, 1913. p. 83, fig. 83.

44 P. P. Panaitescu, op. cil., p. 73 — 74.
45 C. Nicoleseu, op. cit., p. 58 — 65, cat. 1 — 12, fig. 1—12.
44 1. Corfus, op. cit., p. 39, no. 21, nos. 22 — 27 ; voyez aussi la description d’un festin 

officiel, Călători, V, p. 65.

II a ete mentionne plus haut que les banquets avaient lieu d ’ordi- 
naire dans la spathairie, ou une longue table etait dressee au milieu de 
la salle, au bout de laquelle se trouvait le trone princier. Dans les autres 
salles il y avait aussi de petites tables basses, orientales, recouvertes 
de tissus, sur lesquelles on servait aux in v ită  des confitures, des douceurs, 
des berlingots et des rakis44. Sur la table de la spathairie on etendait la 
nappe blanche brodee; on y etalait, â l’occasion des grandes râceptions, 
les pieces d ’argenterie («arginturile») somptueuses, pour la plupart 
travaillees en Transylvanie, dans les villes de Sibiu et de Brașov, ou 
apportees d’Augsbourg, de Niiremberg, de Breslau, etc 45. Parfois de 
tels plats et gobelets etaient en or pur. Ieremia Movilă disposait d ’un 
tel trasor46. Preș des plats on plațait les cuilleres aux armoiries du prince, 
pareilles â celles du service complet pour 24 personnes du trișor de Vasile 
Lupu se trouvant jadis au monastere des Trois Hierarques de Jassy. 
Certaines louches Etaient en nacre â monture d ’or serti de pierres pri- 
cieuses, d ’autres en or pur. Devant les convives on plațait des gobelets 
mentionnes parfois avec l’epithete de «travail allemand», commandes 
frequemment aux orfevres de Brașov et de Sibiu ou apportis d ’Augs-
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bourg17. Le prince, Ies invites et Ies boyards de premier rang buvaient 
dans des gobelets â pied, plus luxeux, travaill£s dans le style de la Renais- 
sance allemande, qu’on appelait « coupfa » ou « kopp », avec una variante 
en rapport avec Ies dimensions : « cuppa parva » ou « cuppula ». La table 
etait paree de salieres d’or et de grands plateaux en vermeil ou en or, 
sur lesquels se trouvaient Ies hors-d’ceuvre froids et Ies mets chauds. 
II n ’y manquait pas Ies figurines ornernentales, representant des hommes 
ou des animaux, ciselees dans des metaux precieux, que l’on rencontrait 
â l’interieur des salles ă manger allemandes â l’epoque de la Renaissance. 
Par exemple, parmi Ies objets pilles par Hussein Aga lors de l’expedition 
de Soliman le Magnifique en Moldavie en 1538, il y avait aussi des « beliers 
d ’or »4 8 ; dans le tresor d’Ieremia Movilă il se trouvait aussi un elephant 
d ’o r 49, et parmi Ies objets precieux du prince de la Valachie Constantin 
Brîncoveanu, un cavalier, oeuvre d ’orfevrerie d’Augsbourgs0. Les mets 
etaient apportes sur de grands plateaux d’argent, « scutella », proteg^s 
par des couvercles destines â les maintenir chauds. On faisait aussi usage 
de petites coupes nom m ta «pateres ». A la cour des Movilă, ă la fin 
du repas, les convives, â commencer par le prince, trempaient leurs mains 
dans de l’eau parfumee qu’on apportait dans une aiguiere et qu’on versait 
dans une cuvette aussi precieuses, toutes les deux travaillees â Augsbourg, 
en or p u r s l . Le ceremonial de la table ayant pris fin, les invites se 
retiraient et les domestiques prenaient soin de ranger dans des buffets 
specia ux tous ces objets precieux d ’art.

47 C. Nicolcscu, op. cit., p. 35 — 40; idem, Arta metalelor prețioase In România (L’art 
des melaux precieux en Rouinanic). București, p. 21—26, fig. 10 — 31.

48 Cronicile turcești privind Țările Române (Les chroniques turques concernant les Pays 
Roumains), voi. I, București, 1966, (ed. Mț Guboglu, Mustafa Mehmet), p. 248.

48 I. Corfus, op. cit., p. 50, nos. 56 — 57.
50 V. Drăghiceanu, Mormintal lui Constantin Brîncoveanu (Le tombeau de Constantin 

Brîncoveanu), « Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice », 1914, VII, p. 113.
51 I. Corfus, op. cit., no. 23, p. 39.
* La prcsente (lude fait pârtie d’une monographie intitulee : Case, conace și palate vechi 

românești (Miisons, minoirs et palais anciens roumains), sous presse aux Editions Meridiane.

Le luxe raffine, oii les objets locaux de tradition byzantine, notam- 
ment du doinaine des tissus, s’harmonisaient avec les pieces d’argenterie 
confectionn^es, dans leur grande majorite, par les artisans saxons des 
villes transylvaines, et avec les soieries et les tapis somptueux, qu’on 
faisait venir d ’Asie mineure et de Perse par l’intermediaire des marchands 
roumains, armeniens, grecs, ottomans, persans, etc. — ce luxe ressort 
clairement des temoignages sur l’interieur de la cour princiere de Jassy *.
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SENTIMENTALI^ BAROQUE ET NOSTALGIE DU CLASSICISME 
DANS L’CEUVRE DE MIRON COSTIN

IO A N A  EM. PETRESCU

Lors de son trăpaș en 1691, la tete tranch^e sur l ’ordre du prinee 
Constantin Cantemir, Miron Costin laissait derriere lui l’image d ’un poli- 
tique et d ’un lettr6 dont le nom avait d6bord6 Ies frontieres de Moldavie 
depuis longtemps dejâ. Age de cinquante huit ans, de son pere il avait 
h6rit6 d ’un rang dans la noblesse polonaise et par son propre merite il 
^tait arrive, dans la hiârarchie politique de son pays, en haut de l ’̂ chelle, 
d^tenant la dignite de grand logothete. Mis â mort sans jugement, sans 
bâneficier du droit de se disculper, il emportait dans sa tombe le secret 
de son innocence ou de sa culpabilite politique. De sorte qu’il devait 
16guer â la posterit^ un proces toujours ouvert, ou le role qu’on lui r^serve 
g6n6ralement est celui de victime d ’une tragique erreur. Pourtant, la mort 
dramatique de l’ex-grand logothete n’etait guere chose exceptionnelle 
pour cette Moldavie de la fin du XVII® siecle, avec ses regnes instables 
auxquels la mort m ettait souvent terme, en proie â d ’̂ ternelles rivalit4s 
entre Ies diverses factions qui groupaient Ies boîards. Exceptionnelle 
n ’dtait que la qualite de la victime, dans laquelle la culture roumaine 
reconnaît l’tin de ses esprits Ies plus eclaires.

Continuateur de la chronique commencee par Grigore Ureche, 
historien humaniste doti d ’une culture solide — fruit de ses etudes de 
jeunesse, poursuivies au college jesuite de Bar — , auteur de vers roumains 
et polonais, Miron Costin etait avant tout un esprit philosophique subis- 
sant la hantise du spectacle des destinees — destinies individuelles, desti- 
nâes des peuples (autrement dit : l’histoire), destinees cosmiques, consi- 
d6r6es dans la perspective baroque de l’effondrement universel.

Les preoccupations thâmatiques de l’ceuvre realiste par Miron 
Costin sont contenues en germes dans son premier ouvrage original, 
le poeme Viiața lumii 1 — « La vie du monde ». C’est une m^ditation qui 
riactualise, dans la tonalit6 sentimentale du baroque 2, le lamento biblique

1 Compuse avant 1673, contormcment a la chronologic de son oeuvre precisee par 
P. P. Panailescu, dont l'edition sera utilisee ci-apres : M. Costin, Opere, id. critique, flude intro
ductive, notes, commentaires, variantes. . . P. P. Panaitescu, București, ESPLA, 1958 ; le poeme 
en queslion pp. 318 — 323.

2 A propos du caractere baroque du poeme et de la fusion des (limenls classiques 
et baroques chez Miron Costin, v. G. Ivașcu, Istoria literaturii române, voi. I, București, Ed. 
Științifică, 1969, p. 181 et 186. L’inventaire complet des diments baroques dans l’oeuvre de 
Costin el ses rapports avec le baroque est-europ^en chez Dan Horia Mazilu, Barocul in 
literatura română din secolul al XVIl-lea, București, Ed. Minerva, 1976.

SYNTHESIS, IV. BUCAREST, 1977
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« vanitas vanitatum » et ses motifs apparentes («ubi su n t», «la roue de 
la chance », etc.), friquents dans la litterature du moyen-âge 3. « Ombre », 
« fumee », «ecume », « nuee » — la vie n ’est qu’un jeu d’apparences fugi- 
tives dans «un monde perfide, unmonde trompeur » dont l’unique realite 
r^side dans son glissement inexorable vers la mort. Une Vision macabre 
lui revele dans la glaise, Ies cendres, le ver, la substance ultime de l’etre, 
car « nous mourons en naissant», retombant generation apres generation 
dans Internei anonymat («Telle l’ecume flottante, tu demeures sans 
nom »). La chute dans la mort est aussi l’ultime loi cosmique; l’archi- 
tecture de l’univers («le e ie l... lumieres dorees, le soleil et la lu n e ... 
. . .  Ies etoiles sagaces ») n ’est point ceiebree par Costin en tant qu’image 
de l’harmonie divine; il la regarde comme le masque de la mort, et la 
voix du poete flechit ă l’annonce de l’agonie apocalyptique des elements 
(« Dans le feu, tu  te  tordras, terre, avec l’eau »). Pour Costin, le monde ne 
naît qu’afin de vivre son agonie, accomplissant — trompe par «la roue 
decevante » de la chance — le jeu feroce de la mort.

3 D’excellents commcntaires ă ce sujet chez Doina Curlicăpeanu, Orizonturile viefii in 
literatura veche românească, București, Ed. Minerva, 1975.

4 C’est pourquoi, G. Ivașcu l’englobc dans une « Pleiade roumainc •, partant des affir-
mations de la Predoslovie, interpr6t6es comme «Defense et illustration > — Op. cil., p. 184.

6 M. Costin, Opere, p. 318.
4 Ibidem, p. 248, 265.

Au fond, rien d’inedit comme theme ou au point de vue de l ’image 
poetique dans « La vie du monde », premier poeme philosophique de la 
litterature roumaine. C’est une oeuvre qui ne fait que reorganiser un 
materiei d^jâ devenu un bien de large diffusion de la litterature europeenne 
du moyen-âge et du baroque. Du ieste, ce que son auteur se proposait — 
ainsi qu’il le dit dans l’Avant-Propos (Predoslovie) du poeme — c’̂ tait 
d ’experimenter et de d^montrer Ies capacites poetiques de la langue 
roumaine, qu’il desirait elever au rang de langue de culture. « Souhai- 
tan t » «faire voir que dans notre langue aussi on peut avoir cette sorte 
d ’ecriture qu’on appelle des vers », Costin s’attache, pour le profit de 
l ’espace culturel roumain, â une entreprise humaniste d emancipation 
et de canonisation de la langue « vulgaire »4. Son id£e (exposee dans la 
Predoslovie, de meme que dans le paragraphe intitula « La signification 
des vers, comment doit-on Ies lire » ) se resume â la simple equipollence 
de la poesie avec la versification, dont la technique (mesure, rime, elision) 
le preoccupe. Pour lui, la poesie est un discours orn^ sur des themes histo- 
riques («Ies affaires et Ies gloires des empereurs, des rois, des princes, ainsi 
que Ies commencements de leurs pays et de leur regne ») ou religieux 
(«Ies cantiques de la sainte eglise. . avec lesquelles, telles des pierres 
precieuses. . . ils ont pare l ’̂ glise »). Aussi, la poesie — qu’il designe par 
Ies termes de stihuri ou « vers » — n ’est-elle jamais consideree comme une 
simple fiction vraisemblable, mais bien comme une verit^ ornee. La notion 
de «poete» fait defautâ Miron Costin : pour lui, Homere est «le fameux 
historien Omir »5, Ovide « le maître Ovidie » 6. Autrement dit, sur le 
plan de la conception litteraire, il appartient bien au moyen-âge, qui 
accordait une priseance â la rhetorique au d^pens de la poesie — illustrant
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de la sorte une Vision typique de la culture roumaine avant Budai- 
Deleanu 7.

7 C’est pourquoi nous ne sommes pas d’accord avec G. Ivașcu affirm ant (op. cit., 
p. 182) qu ’cn Pologne M. Costin « gagnc une idee nouvelle de ce que signific la litterature 
dans l’acception specifique du terme ». La vogue de la rhclorique ne saurait Jtre  prise (comme 
le fait D. H. Mazilu, op. cit., p. 207) pour un tră it typique de la litte ra tu re  baroque; typique, 
elle l’est pour l’enseignement, notam m ent l ’enseignement jesuite de la Contre-Răforme, h tr it ie r 
en ceci de la conception pedagogique priconisie par la Renaissance, dans sa tenta tive  de restaurez 
l'ideal humain du «rheteur », que l’an tiqu ilt latine avait cristallis^.

8 M. Costin, Opere, p. 320 — 322.
• Ibidem, p. 322.

A travers son caractere traditionnel dans l’ordre thematique, ima
ginai ou conceptuel, le poeme «La vie du m onde» laisse transparaître 
dans la maniere dont est structure son materiei litira ire , quelques obses- 
sions caraciristiques de l’univers spirituel de Miron Costin, obsessions 
qui dans l’ensemble de son oeuvre allaient devenir des motifs-cis. C’est 
sur la iorganisation de ces motifs que nous nous proposons d ’insister, 
avec la ferme conviction que l’originalite d ’un ecrivain ne reside qu’â 
titre  exceptionnel dans l ’originalite du materiei litte ra ire ; tout au con- 
traire, elle se răvele dans son aptitude â creer des structures personnelles 
partan t d’un materiei preexistant.

Concevant «la vie du monde » comme une sorte de danse macabre, 
la ronde d’une perpătuelle agonie englobant univers, empires et gâne- 
rations, Costin subit la hantise du Mal et des dimensions de cette agonie, 
Ies deux exprimes par le Temps. Le Temps — inseparable « compagnon » 
du monde ou de la chance — ne represente pour le poete l’epoque d ’une 
eclosion, l’epoque d’une floraison qu’â titre de mirage. Sa veritable essence 
c’est d ’etre la mesure de la « chute », de l’« effondrement ». L’univers de 
Costin est â sens unique : ecoulement, glissement vers Ies abîmes, effon
drement dans la mort : « Fug vremile ca umbra și nici o poartă/ A le opri 
nu poate. Trec toate p răvălite» ... «Ce nu petrece lumea, și-n ce nu-i 
cădere?» ... «Ce hălăduiește/Neprăvălit, străm utat? Ce nu stăruiește/ 
Spre cădere de tine? ».. . « Vremea toate le surpe » ... « Așa josurește/ 
împărățiile lumii, așa prăvălește»... «Așa ne poartă lumea, așa amă
gește/ Așa înșală, surpă și batjocurește » 8 « Le temps fuie tel unc ombre 
et il n ’y a pas de porte/ Qui parvienne l’arreter. Toutes (Ies choses) 
passent s’affaissant.. . » « Qu’est-ce que le monde ne souffre et en quoi 
n ’y a-t-il point de chute? » « Quelle (chose) persiste-t-elle/ Sans degrin
golade, inebranlable ? Quelle est celle qui persiste/ Sinon pour sa propre 
chute par toi? » . . .  « Le temps fait tout crouler ». . . « C’est ainsi qu’il 
se joue/Les empires du monde, c’est ainsi qu’il Ies tom be» ... «Ainsi 
nous porte le monde, ainsi de nous se joue/ C’est ainsi qu’il nous trompe, 
nous bouleverse, nous bafoue »). Les mondes de Costin ont, donc, pour 
condition la temporalii (« sub vreme stăm » — « sous la coupe du temps 
sommes-nous »); une temporalite tragique dont le sens se trouve dans 
la chute, Veffondrement; tem poralii ironique aussi, car le mirage des 
mondes n ’est en derniere instance que « derision », « leurre », « trahison », 
« duperie ». M alg i le ton archaique et les irritantes approximations linguis- 
tiques du poete, le vers final de « La vie du monde » est tout plein d ’âchos 
troublants, qui n’ont rien â voir avec la morale des Evangiles : « Ceriul 
de gîndurile noastre bate jocurie »)9 (« Le Ciel se joue de nos pensies »).
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Chez Costin, la condition humaine est marqufe par l’implacable 
ironie divine. Derriere l ’imagerie biblique traditionnelle, son oeuvre se 
dessine imancipee de tonte th^ologie. Si le monde reste pour lui une 
« vall6e des larmes », cette image ne garde rien de sa signification chri- 
tienne, qui en faisait l’espace de IVpreuve des vertus â recompenser dans 
l ’au-delâ; en effet, pour lui, l ’au-delâ est le royaume du ver, de la glaise, 
des cendres, de la terre et de l’eau se tordant dans le feu. Sans qu’il l ’avoue, 
son monde â lui se charge de d£monialit£ ; face aux aspirations humaines, 
au lieu de la juste sanction d ’une volonte divine, se dresse seulement la 
« d^rision du Ciel ».

Nous voilâ confrontes par consequent â un premier groupe de motifs 
(temporalii — chute — ironie divine), qui se compose dans sa majeure 
pârtie d’^kments bibliques si frequents dans la litterature du moyen 
âge : Ies 616ments sont donc Ies memes, c ’est leur accent qui change, 
en prenant la signification typique de la sentimentalite «saturnienne» 
propre au baroque10. Mais le poeme comporte aussi un deuxieme groupe 
de motifs, qu’il convient de retenir. Secondaires dans le cas present, 
ces motifs deviendront dominants dans la Chronique de la Moldavie 
(Letopisețul Țării Moldovei): « Fîrșitul cine caută vine la mărire,/Fapta 
nesocotită aduce perire»11 («La fin, pour qui la cherche, â la gloire le 
porte/, L ’acte inconsid^re la male mort apporte»). «Chercher la f in », 
c ’est-â-dire dâmasquer grâce â la sagesse le jeu trompeur de la mort, 
repr^sente pour Miron Costin l ’unique chance accordee â l ’humanit£. 
Si sa morale ne s’accorde guere avec Ies Evangiles, elle n’a rien, non plus, 
d ’h^roique : l ’acte ne saurait s’opposer â la « derision » celeste, en revanche, 
on peut neanmoins la surmonter par la sagesse. Le modele humain cons
truit par l ’oeuvre de Costin prise en bloc est celui du Sage: le sage se 
d^tourne du jeu trompeur deploye par le monde, il dedaigne Ies tentations 
offertes â «l ’ignorance de la nature humaine »; au destin inconstant, 
il riposte par une sobre lucidite et le parfait equilibre interieur. II y  a, 
donc, dans « La vie du monde » une double articulation spirituelle ; celle-ci 
deviendra typique pour l ’ensemble de l ’ceuvre crdee par Costin, cette 
oeuvre eclose â la confluence de la sentimentalite baroque12 (hantee par 
le temps et l ’effondrement des choses, hieroglyphes d’une destinde nar- 
quoise) avec un idâal humain classique, postulant le merite de Tesprit 
(de la «sagesse»), qui oppose au sort inconstant la fermete de la connais- 
sance.

10 Voir ă ce sujet G. R. Hocke, dans la version rouinaine de V. H. Adrian, Lumea ca 
labirint, București, Ed. Meridiane, 1973 (notamment le chapitre didif ă la Melancolie satur
nienne). Quant aux visions macabres et ă la «fluiditc • du baroque, v. .1. Rousset, La Litti- 
rature de l'ăje du biroque en France. Circe el le Paon, Paris, .1. Corii, 1963 4e, Ies chapitres : 
«Le spectacle de la mort», «La vie fugitive et le monde en inouvement», «L’eau en mouve- 
ment ».

11 M. Costin, Opere, p. 322.
11 La sphire des figures baroques pourrait englober (v. en ce sens aussi D. Mazilu, 

op. cit., p. 211 — 215) l'image du labyrinthe, prisente dans Ies discours de Coslin, oii il en est 
question sous la forme d’un «jardin figuri' • offert au princc (Opere, p. 330), ainsi que dans 
son « Poime polonais », oii Ies terres de la « future Moldavie » ouvrent au fondateur Dragoș 
des perspectives de beautls labyrinthiques (« tels Ies jardins labyrinthiques sur l’eau », p. 230). 
Mais compte tenii de ce que cette image est accidentelle et purement decorative, ne s'associant 
â aucune des co-notations typiquement baroques, inutile de nous y arrfter.
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Compost en exil, en 1684, et d^die au roi Jean Sobieski, le « Poeme 
polonais » («Histoire en vers polonais sur la Moldavie et Ia Valachie») 
adoptait une formule tres r^pandue dans la litt^rature polonaise du temps 
(le poeme historique) et reunissait des donn^es historiques et l^gendaires 
relatives â l’origine des Roumains et â la fondation de leurs principaut^s. 
Le «Poeme polonais», de meme qne la « Chronique polonaise», n ’est 
pas un simple exercice litteraire, mais un ouvrage destine â servir un 
but politique, â savoir la liberation de la Moldavie — grâce a l’alliance 
avec la Pologne — du danger de l’aggravation de l’oppression ottom ane13. 
Derriere ces intentions politiques rattaehees â un programme, derriere 
le respect des canons de ce genre litteraire, la presence obsedante du 
motif de la temporalite comme facteur d ’errosion, d’alt^ration, confere 
un charme poetique â cette «Histoire en vers polonais ». Par la parole, 
le «Poeme polonais » arrive â rendre l ’image des temps primordiaux, 
celle d ’un paradis originaire dont le temps — autrement dit l ’histoire — 
ne fait que nous eloigner. Si la langue roumaine est un latin altdrd, la 
faute en incombe au temps, qui sape Ies langues tout comme Ies empires : 
«E t le temps a altere leur parler, pur latin, car qu’est-ce que le temps 
n’altere-t-il pas au courant des longs siecles ? » ;« De par Ies siecles âcoules 
et de la maniere dont Dieu a decide de faire dechoir l’Empire romain de 
la puissance qu’il avait eue, chacun peut voir combien changeant est 
le monde »1 4 ; «Tous ces changements n ’ont rien d ’̂ tonnant, leur cause 
r^side dans la longue suite des tem ps»15. A bandonul â eux-memes en 
Dacie, Ies Romains demeurent «loin du raffinement des habitudes 
italiennes et romaines »18. Â travers Ies brumes dont s’enveloppe le passi, 
le regard de Dragoș et des autres fondateurs perțoit l’image de la Moldavie 
des origines, contr^e paradisiaque : « L’ceil embrasse Ies herbages du Prut, 
dans lequel se mirentles nettes prairies qui s’dtalent jusqu’au Dniester, 
vastes pr airies qui se montrent telles une nappe grisâtre ou comme l’6t endue

13 La polilique philopolonaise de Coslin ne l’emp^che pas, toutefois, de traiter dans 
son Letopiseț de supreme imprudence la franche opposition par Ies armes de la Moldavie face 
au Turc: » c’est miritoirc que le prince soit du c6L6 des chrttiens ( . . . ) ,  mais avec sagesse, 
non sans bon sens et sans fondement, car au lieu d’cn faire profiter le pays c’est sa perte 
qu’amencra > (Opere, p. 66 — 67). La politique Strângere ideale est celle du voivode Radu qui 
• tout en observant ses justes devoirs envers l’Empire, gardait aussi sa foi chrfticnne ( . . . ) 
Donc, du c6tf des Turcs il avait leur confiancc, du câți des chrttiens on l’cstimait tout aussi 
bicn, car tout ctait combini avec sagesse » (Opere, p. 91). Cette dupliciti, qui incita G. Căli- 
nescu ă icrire que • Miron est machiavelllque en politique» (Istoria literaturii române de la 
origini pină in prezent, București, 1941, p. 23), trahit au fond l’intention de Costin de sauve- 
garder l’autonomie de son pays en usant de la voie diplomatique. Tant que deux grandes 
puissances voisines (la Pologne et la Turquie) se dressaient l’une contre l’autre, la Moldavie 
pouvait subsister en tenanl le râie de midiatcur diplomatique. Le declin de l’une des deux — 
celui de la Pologne, dans le cas prisent, commencS pendant Ies derniires annies du regne 
de Vasile Lupu et dSplort par Costin comme une catastrophe — devait briser cet Squilibre 
internațional et constituer un danger direct pour la Moldavie. C’est dans Ies limites de cet 
equilibre des forces qu’il convient d’interprSter l’attachement de Costin aux Polonais. Une inter- 
pritation diffirente â ce propos, chez D. Velciu (Miron Costin, București, Minerva, 1973), 
pour lequel l’attachement de Costin aux Polonais itait inconditionni et illimilS.

14 M. Costin, Opere, p. 226.
15 Ibidem, p. 229.
11 Ibidem, p. 227.
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de l’ocdan ( . . . )  En regardant du cote du levant, il s’̂ merveille de ce pays 
dont Ies plaines pleines de fleurs sont pareilles au paradis »17.

1 7 Ibidem, p. 2 3 0 - 2 3 1 .

1 9 Ibidem, p. 247.

1 9 Ibidem, p. 254.

2 0  Ibidem, p. 215.

2 1 Ibidem, p. 262.

2 2 Ibidem, p. 246.

La tendance de recuperer au moyen de la parole ce paradis perdu 
des temps primordiaux devient encore plus evidente dans sa pokmique 
historique sur Ies origines des Moldaves (De neamul moldovenilor), ouvrage 
râdig6 en vue de d^montrer la noblesse d ’un peuple que l’histoire aurait 
conduiț, suivant Miron Costin, au bord de l ’abîme. II attribue â la parole 
ecrite le pouvoir d ’un « miroir », qui devoile et eveille dans Ies consciences 
la nature primordiale de ce peuple : « Cherche-toi donc, ă pr^sent, lecteur, 
comme dans un miroir, et regarde-toi d’oti tu sors ( . . . )  car tu  es vrai 
Valaque, c’est â-dire Italien et Romain » 18. L’ouvrage se rapporte au 
moment de la formation du peuple roumain, « alors que le monde etait 
moins peuple d’hommes »19, et il debute par une topographie cosmique 
suivant laquelle l’Italie, patrie d’origine, se trouve placee « au milieu de 
la terre » 20. La geographie de Costin est frappee d’erudition et «afin 
d’6clairer le jugement, pour qu’il saisisse l’agencement du monde », l’ecri- 
vain mentionne Ies quatre continents connus â l’epoque, dont le quatrieme, 
« la quatrieme pârtie est l’Amerique, laquelle pârtie est tellement eloignee 
et se trouve comme qui dirait sous nos pieds ( . . . ) ,  car etant ronde la 
terre, cette pârtie se trouve comme â l’oppose de nous, sous nous » 21. 
Une fois notre jugement « eclaire » grâce â l’indication exacte de la posi- 
tion de l’Amerique par rapport â la notre, la geographie du lettre roumain 
prend pour guides Ies archetypes mythiques; la terre a un « centre » : 
c’est la contree italique dotee des particularites propres a tout pays 
edenique : «Comble est le pays d ’Italie, telle une grenade, dirait-on, 
plein de citis et de villes de bel agencement ( . . . )  et en raison de son bel 
agencement et des beautes de cette terre, on l’a appeiee un paradis terrestre 
( . . . ) .  Du bl6, des vins doux et legers, de l’huile en grande abondance et 
des fruits de toute sorte : cedrats, oranges, citrons et sucre et gens habiles, 
fideles â leur parole, au-dessus de tous Ies peuples, qui ne trompent pas, 
aimables ( . . . ) ,  de grande urbanite, raffines ce pourquoi on Ies appelle 
gentilhommes . . . )  et â la guerre indefectibles ă une certaine epoque 
( . . . ) .  Ce pays est maintenant le siege et le nid de tout savoir et de 
toute Science »2 2 . Source de l’histoire roumaine, celle de Rome est abordee 
des ses phases mythiques, c’est-â-dire depuis la guerre de Troie. Quand 
il resume Ies donnees dont Virgile s’est servi pour son Eneide, Miron Costin 
Ies d^pouille de leur caractere sacramentel, en remplațant leur motivation 
divine par une motivation ethique : En^e et Antenor ont survecu au 
desastre troyen pour finir en « ancetres de l’Italie » non de par la volonte 
du sort, mais parce que, tres sagement, ils s’etaient opposes au « rapt 
d ’H61ene » et — nouvelle preuve de sagesse — « en personnes avisfes de
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ce vers quoi entraînait la chose, ils s’en etaient garâs ă temps, s’en 
sortant avec leurs maisons et leurs gens embarquis sur des navires » 23. 
Dans l’interpretation de Costin, notre lointain ancetre ^ n te  perd ses 
attributs de fils d ’une ddesse, pour revetir par contre Izolat d’une image 
de marque, arch^type de la sagesse et — notamment — de la prudence.

Ă la difference du tableau fourni par le « Poeme polonais », la Dacie, 
telle qu’elle se trouve evoqu^e dans De neamul moldovenilor, n ’est plus 
une contree paradisiaque. Maintenant, elle prend la signification d’une 
terre dont Ies vestiges archeologiques attestent la prâsence sur Ies lieux 
des brillants ancetres romains, avec tous Ies signes d ’un passe hiroîque 
(le fossâ de Trajan, son pont sur le Danube, Ies ruines des cites romaines). 
Improvis6 archeologue et numismate, Costin recueille ces indices dans 
l’id^e de restituer l’image primordiale de son peuple. Son ouvrage, De 
neamul moldovenilor naît de «l’angoisse de la pensee » face au gouffre 
du temps; ce qui pousse l’ecrivain c’est la volonte de surmonter cette 
angoisse en usant de la parole : « Entamer cet effort apres tant de siecles, 
quelques centaines de plus ajoutes â miile ans, depuis la fondation premiere 
de ces pays par Trajan l’empereur de Rome, la pensie s’angoisse». 
Si l’idee d ’entreprendre ce labeur finit par prevaloir — confesse Miron 
Costin 24 dans sa magnifique Predoslovie — ce fut ă cause de la porție 
sacree dont la parole ecrite en est toute chargâe : « Dieu tout-puissant 
octroya â la raison humaine un ingenieux miroir, l’ecriture, de celle-ci, 
s’il s’en donnait la peine, l’homme pourrait savoir et saisir beaucoup 
de ce qui s’est passe bien d’âges auparavant. E t non seulement des choses 
de ce monde, de l’agencement et des commencements des pays du monde, 
mais encore du monde en soi, du ciel et de la terre, qui sont edifi^s 
selon la parole de Dieu le tout-puissant ( . . . ) .  L’ecriture, Ies choses eloi- 
gn^es des yeux, nous fait voir avec notre âme. Ne parlons pas du grand 
Moîse qui, 2400 ans apres, ecrivait la chronique de la genese du monde, 
car celui-ci eut pour maître Dieu en personne ( . . . )  Homere, 250 ans 
apres l’aneantissement de la Troade ecrivit sur Ies guerres d’Achille; 
Plutarque, 400 ans apres, ecrivit sur la vie et Ies gestes du fameux de 
par le monde empereur Alexandre le Macedonien; Tite Live le cours 
de tout l’Empire romain l’ecrivit 700 ans apres la fondation de Rome, 
et maints autres historiens, en depouillant assidument Ies ^critures, mirent 
le cours de bien de siecles en histoires, avec application et grande peine, 
sous Ies yeux du monde » 2S.

Le long passage que nous venons de mentionner a le merite de 
souligner quelques d^ments essentiels de la pensee de Miron Costin. En 
r^unissant sous l ’6tiquette unique ă^criture la Bible et l’histoire, l’ecrivain 
tâche de faire participer l’esprit humain du caractere sacre de la parole 
divine. II fait debuter la serie des historiens qu’il cite en exemple par 
le nom de Moîse et la raison d’etre de l’histoire reside dans le fait de 
capter en parole (« miroir de la raison ») la v6rite soumise â l ’erosion

2 3 Ibidem, p. 250.

2 1 Ibidem, p. 241.

2 6 Ibidem, p. 242.
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du temps, autrement dit de r^tablir Ies v iritis  primordiales pour Ies 
opposer â la temporalitA D ’autre part, cette profession de foi comporte 
un Aliment troublant, car elle nous apprend que l’« 6criture» (la parole 
Acrite) «nous donne un jugement ouvert, lui faisant toucher, par la foi, 
Dieu ( . . . )  inconcevable de par notre nature» (Ies italiques nous appar- 
tiennent). Â  la premiere opposition (temps qui ruine — «^criture» qui 
râcupere) s’ajoute une deuxieme : jugement — nature humaine. L ’^criture 
ne s'exprime plus de la maniere m M iivale qui mettait directement en 
jeu la fo i; maintenant, elle s’adresse au jugement par lequel la nature 
humaine est surmont^e. Entre l ’affirmation form ule dans «La vie 
du monde », «La fin, pour qui la cherche, â la gloire le p o rte», et 
l ’orgueilleuse d^ification de l’histoire restitutrice des v^rit^s primordiales, 
postul6e par De neamul moldovenilor 2e, l ’oeuvre de Miron Costin accomplit 
tout un cycle de la connaissance, cycle susceptible d’affronter et de dominer 
celui de l ’existence gouvernee par le temps. L ’esprit (raisonou jugement) 
refl6t6 — c ’est-â-dire rev6k â lui-meme — et renforce par la parole Acrite 
peut racheter « l ’ignorance de la nature humaine », parce que « Ies choses 
eloignâes de nos yeux, nous font v o ir», il nous libere donc, par la sagesse, 
de sous la coupe des «temps ».

De cette foi dans le merite de l ’esprit naît chez Costin son aspira- 
tion â la parfaite objectivit6 de l’historien, postulat formule â titre de 
programme dans Letopisețul Țării Moldovei. Qu’une telle objectiviti 
est relative, qu’elle est sujette aux circonstances historiques et sociales, 
que Miron Costin demeure au point de vue conceptuel un aristocrate 
feodal — autrement dit, « un immobiliste sous le rapport social »a ?-  , le 
fait est indiscutable ; mais ce fait tient de la condition de l’6crivain et 
non de ses intentions conscientes. Du point de vue d’un aristocrate 
feodal du X V II e siecle, un soulevement populaire n’dtait pas 
souhaitable: «O ! instables et jamais sures affaires de ce monde, 
comme elles arrivent â tout bigarrer et jeter le trouble et boulverser Ies 
choses ! Alors qu’il convicndrait que Ies petits craignent Ies grands, le 
cours du monde fait souvent que ce soit au grand de prendre garde aux 
petits ! » 28 De sorte que le soulevement foment6 sous le regne du voivode 
Alexandre sert d ’illustration dans la « Chronique » de Costin au « monde 
renvers6 », cette image du baroque, symptomatique, dans la conception 
de l’icrivain, pour «Ies terribles temps que ceux d’â prfeent » — temps 
dont il se sent tout â la fois le chroniqueur et le juge. Des le d^but du Leto
piseț, dans sa Predoslovie, on constate la presence de l’image — typique 
pour Costin — du temps tragique; la phrase du prosateur (qui dans sa 
« Vie du monde » ignorait le rythme) prend sans qu’il le veuilleles cadences 
graves d’une marche funebre. Predisant des calamites apocalyptiques, 
cette prose s’organise spontanement suivant Ies formules rythmiques aux

26 Conformdment â la chronologie de P. P. Panailescu, precisei1 par Ies notes de l’idition 
citie, De neamul moldovenilor est le dernier ouvrage original de Miron Costin. Pour la valeur 
redemptrice de l’dcriture, voir Ies excellents commentaires de Magdalena Popcscu, dans la 
Postface de Letopisețul Țărti Moldovei, București, Ed. Minerva, 1975, p. 301 : Costin est «un 
fervent de la foi dans la redemption par rderiture », l’dcriture — mdmoire de l’humanitd — 
dtant tout ce qui reste des civilisations disparucs.

27 M. Popcscu, Postface pricitie, p. 282.
29 M. Costin, Opere, p. 98—99.
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s^quences d’amphibraque : «Iară noi prăvim cumplite vr£mi și cumpănă 
mare pămîntului nostru și noaă »29 (-!-’4 ~ z -* -* ll-* '--l-* -l-* - l- '.t- l* Jr t-) 
(«E t nous regardons Ies temps cruels et la dure 6preuve de notre pays 
et la nâtre »).

”  Ibidem, p. 42.
30 I.a mdditation sur Vhybris dans la culture roumaine ancienne relevfe par Al. Duțu, 

Umaniștii români și cultura europeană, București, Ed. Minerva, 1974, p. 113 ; ibidem, un ample 
commenlaire du modile humain du «sage » (p. 150).

31 Ibidem, p. 201.
33 Ibidem, p. 135.

Quand il decide de continuer la chronique de la Moldavie h^roîque 
entreprise par Grigore Ureche, Miron Costin s’attache â d^crire une ipoque 
de declin politique, â laquelle (contrairement ă ce que fera Neculce, en 
prenant sa releve) il va conf^rer le sens d’un processus tragique. La causa- 
Îit6 historique peut, dans la conception de Costin, se r^duire en derniere 
instance ă une causalit6 d ’ordre moral. Immobile en th^orie, la hi^rarchie 
sociale aurait pour pendant l’ordre sacri du monde — qui, sur le plan 
moral, se traduit par la h ito c h ie  des « natures ». Chez Ies personnages 
de Costin, la « nature » est le propre d’une categorie (ces personnages 
peuveht avoir ou non «une nature de boîard », «une nature princiere », 
« une nature imperiale ») et toute discordance entre la nature d’un homme 
et son ^tat social a des consequences n^fastes, car elle porte atteinte ă 
l’ordre normal des choses. Or, dans la pratique, cette sorte de discor- 
dances sont tres fr^quentes, puisque « l’ignorante nature humaine » est 
fort encline ă la vaniri, aspirant â un statu t sup^rieur, souvent incompatible 
avec son caractere inne. Letopisețul Țării Moldovei fait le tour, sans merci, 
des erreurs fatales, issues toutes d’un seul et meme p6ch£, celui que la 
tradition d&igne en roumain par le mot «p o ftă » (ou « zavistie »), que 
le dictionnaire traduit par envie, jalousie, inimiti^, intrigue, mais dont 
le sens rr il ici est celui d'hybris 3°.

L’implacable m^canique qui punit Vhybris est illustree par Vasile 
Lupu, prince d’une « nature elevee et imperiale plutot que princiere » 31. 
Avec des visies sur le trone valaque — encourag^ en ceci par un long 
regne particulierement briliant en Moldavie — Vasile Lupu fait une 
deuxieme faute funeste, â savoir de s’allier par le mariage de sa fille 
avec Timuș a une maison seulement depuis «deux ans sortie de la 
paysannerie» 32. La faillite de ses desseins entraînera la chute de 
la Moldavie. Comme un lointain 6cho de cette erreur si cherement pay^e, 
le Letopiseț de Costin s’acheve sur l’image d ’une mort et d ’un enterrement 
sans gloire, oii l ’on ne retrouve plus Ies graves accents inspir^s â Grigore 
Ureche par la douleur de tout un pays accompagnant dans son dernier 
voyage l’un des princes h6ros de jadis : un Etienne le Grand ou un Petru 
Eareș. II s’agit des fun^railles du prince Ștefăniță, le fils de Vasile Lupu, 
tableau final de la Chronique de Costin et dernier acte de la chute de 
cette maison. fina l d^pourvu d ’̂ clat, mais pittoresque quand meme 
par l’abondance des details et la qualite de la terminologie dont use l’riri- 
vain. Ștefăniță voivode «est tomb^ gravement malade de langueur, 
laquelle maladie, le docteur l ’a sur le champ compris qu’elle riclamait 
un prilevement de sang, mais il (le prince) n ’en a pas voulu entendre 
et la maladie s’en est accrue, et surtout au cours de l ’automne, si vivement 
la fievre l’a conquis que jusqu’â Tighina il est rest^ frinitique, c’est-â-dire
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dans IVgarement de soi. Cette maladie faisait figure de peste ( . . . ) ,  ce 
n ’etait pourtant pas la peste, mais veritable langueur, laquelle maladie 
Ies m^decins l’appellent maligne ». Malade de la fievre typhoide, le dernier 
prince du Letopiseț s’eteint avant d ’avoir laisse quelque trace notable 
dans l ’histoire : « Nous ne pouvons juger la nature de ce r^gne, car il 
n ’dtait pas encore en mur âge ( . . . ) .  E t prenant avec eux Ies d^pouilles 
de Ștefăniță voivode, Ies boiards sont partis soudainement ( . . . )  et se sont 
rendus ă lassy et Ies ont mises en terre au couvent de son pere, que 
l’on d^signe par le nom de Trois Hierarques » 33. Derriere Ștefăniță, il 
ne reste pour conclure un cycle historique, en meme temps que la Chro- 
nique de Costin, que l’image d ’une tombe â l’eglise des Trois Hierarques, 
fondation de Vasile Lupu, prince briliant mais coupable du sort tragique 
de la Moldavie.

33 Jbidem, p. 200-201.
34 Â propos des anticipations, voir E. Negriei, op. cit., le chapitre intitula Anticipation 

et surprise.
33 M. Costin, Opere, p. 193.
38 Ibidem, p. 157.

L’impartialite d ’historien de Miron Costin se traduit par son effort 
d ’expliquer la mecanique morale de l ’histoire — une histoire tragique — 
en relevant dans «la nature des regnes » l’erreur cachee qui conduit 
fatalement â la chute des heros ou des empires, erreur dont Ies consC 
quences sont signalees (au moyen du precede, frequent, de l’anticipa- 
tion 34) â l’instant meme oii elle s’accomplit. Tout historien «imparțial » 
se doit de se situer au point d ’equilibre de l ’ceil justicier, en s’assumant 
l’angle de vue de la loi immanente qui punit l’erreur tragique infailli- 
blement. Acrite sous cet angle, l’histoire — qui, par l’intelligence des 
choses, rattache Ies debuts d’un acte (la nature) â la fin vers laquelle 
il conduit — devient ă juste titre un livre exemplaire, prechant le modele 
canonique tout en expliquant aussi, sur le plan moral, la funeste mica- 
nique de l’existence. Exaltant la sagesse en tant que valeur exemplaire, 
la Chronique de Miron Costin est loin de cultiver Ies vertus h^roiques 
cMdbrdes par Ureche. C’est que Miron Costin croit â la supremație des 
valeurs spirituelles; contrairement â Ureche, il considere toujours la 
guerre d’un ceil r^probateur, voyant non pas sa gloire, mais sa misere : 
le ton du chroniquer balance entre la compassion et l’ironie: «Regarder 
la mort, voir le châtiment et le sang r^pandu avec tant d’application 
par Ies hommes ! II y avait trois mares de corps. .. » 3 5 ; « Les troupes 
de Vasile voivode sont-elles aussi parties en hâte, sans aucune ndcessitd, 
chacune au petit bonheur, armee ressemblant aux moutons, plutot qu’â 
des guerriers. Les pauvres fantassins ne sont meme pas arrivCs â faire feu 
comme il convient, que sur le champ, comme qui dirait en un clin d ’oeil, 
ont devale â la queue leu leu, en fuite vers le B ahlui» ” ; «La nour- 
riture avait fait maigrir les Polonais et de la multitude des carcasses 
humaines grande puanteur s’elevait dans leur câmp, car ils n’en finis- 
saient pas de charrier jusqu’au Dniester ieurs morts. Donc, la maladie 
sevissait parmi les soldats et d ’autant plus mouraient les chevaux d ’une 
maladie de chevaux ( . . . )  E t bon nombre de maux faisaient ravages parmi
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Ies Allemands et Ies Polonais et surtout une maladie des entrailles, habituis 
qu’ils ^taient â la biere, â l ’eau-de-vie et n’ayant par lâ pour boire que 
l’eau du Dniester, laquelle est lourde boisson »37. Et, comble de l ’ironie, 
cette bataille de Hotin qui avait rendu malades Ies Allemands et Ies 
Polonais, reduits â assouvir leur soif avec de l’eau au lieu de la biere et 
de l ’eau-de-vie auxquelles ils etaient accoutumes, devait aboutir â un 
trăite de paix, que Miron Costin resume en quelques mots narquois 
(« Qu’â jamais, la paix soit au Royaume Polonais du cot^ des Turcs, qui 
ne le menaceront plus de leurs troupes (pour autant qu’ils s’en 
tiennent). .. »33, en remplațant toute autre conclusion par l ’image d ’un 
inarche intervenu entre Ies troupes ennemies. Voici en quoi consistait 
ee marche, somnie toute plus profitable que la guerre : « Le 30 Septembre 
Polonais et Turcs ont tope pour une affaire; Ies Polonais achetaient 
beaucoup de chevaux turcs â bas prix, des tentes, et Ies Turcs aux Polonais 
du drap, des pistolets » 39.

”  Ibidem, p. 8 1 — 82.
3 8 Ibidem, p. 84.
8 8 Ibidem, p. 85.
1 0  Ibidem, p. 89.

Miron Costin aime Ies vertus de l ’esprit. Aussi, le voit-on (trăit 
paradoxal sous le rapport historique) faire l ’eloge du sage voivode Radu, 
car « Plutarque, historien en renom ( . . . )  dit que le zele des empereurs 
et des princes se mesure bien plus par leurs paroles et Ies conseils donn6s 
par eux ( . . . ) ,  que par Ies guerres qu’ils ont men^es, c ’est que Ies guerres 
sont souvent le fait de la richesse et de l ’opportunite de l ’epoque »40.

Inebranlable face aux opportunit^s du moment, Miron Costin 
opposeau temps, de meme qu’aux illusions du destin, la fermetâ d’uneâme 
lucide, qui entend s’assumer la dimension tragique de l ’existence. L ’oeuvre 
de ce chroniqueur des siecles difficiles de l ’histoire de son pays ^difie 
un bel 61oge de l ’esprit et de la parole Acrite propres â la culture roumaine 
ancienne.
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LE BAROQUE EN MOLDAVIE AU XVII* SIECLE. 
UNE INTRODUCTION

DAN IONESCU

1. ARCHITECTURE : BAROQUISATION DU STYLE TRADITIONNEL

Un des premiers monuments de Moldavie â propos duquel on a 
parii d’une infLuence baroque 1 c’est l’eglise du monastere de Dragomirna. 
G. Balș, s’occupant de certains details dieoratifs, y discerne, non sans 
h^sitation, « une influence de la Renaissance ou, pour mieux dire, du Baro
que ̂  (souligne par nous), influence qu’il met en relation avec Ies pays 
voisins.

1 G. B.ilș, Bisericile moldovenești din veacurile al X V II-lea și al XV111-lea, București, 
1933, p. 36.

2 Ibidem, p. 34. Voir aussi Teodora Voinescu et Răzvan Theodorescu, Mănăstirea Drago
mirna, București, Ed. Meridiane, 1965, p. 12.

3 G. B ilș, op. cit., p. 34.
4 Une influence de l’architecture gothique profane, selon toute probabilii. Voir Dumitru 

Năstas:, Istoria Artelor Plastice in Bomănia, voi. I, București, Ed. Meridiane, 1968, p. 331.

SYNTHESIS, IV, BUCAREST, 1977

Bien que la pen6tration des elements baroques â cette ipoque ne 
puisse etre que difficilement soutenue, le fait de l’antidater ne saurait 
pas surprendre si l’on a en vue que l’une des directions vers laquelle 
le style moldave evolue â la fin du XVT siecle c’est justement celle 
d’une « baroquisation » que nous tâcherons de difinir par quelques-uns 
de ses traits essentiels.

II s’agit, avant tout, d’un abandon de l’âquilibre « classique» des 
proportions de l’architecture de Moldavie : c’est la verticale des iglises 
qu’on accentue d’une maniere de plus en plus evidente. Cet abandon 
s’̂ tait dijă fait remarquer ă Galata (1583) et â Sucevița (1581—1585), 
mais il ne devient choquant qu’â Dragomirna (1609). Les dimensiona 
amples n’itaient pas une nouveauti dans l’architecture religieuse du pays : 
l’eglise de l’Ascension du monastere de Neamț (1497) en fournit le meilleur 
exemple. C’est toute autre chose que les dimensions physiques qui nous 
int^resse dans le cas de Dragomirna, notamment une riivaluation des 
rapports entre la longueur, la largeur et la hauteur du monument en faveur 
de la derniere 2. Ce phinomene, bien que « dans l’esprit de l’architecture 
moldave du siecle precedent », nous semble plus que la simple « exagi- 
ration de cette tendance vers le haut » 3.

Deuxiemement, le souci de rialiser une unite de l’espace int^rieur, 
espace soumis, dans le gothique moldave, ă une sivere cisure, se pr&en- 
tant comme une enfilade de compartiments presque totalement isolis 
les uns des autres 4, s’avere lui aussi de type baroque. La solution accepție 
dans ce but, celle de siparer les compartiments par arcades sur colonnes,
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est considirie par Balș un emprunt au monde balkanique, avec la remarque 
intâressante que «ă l’̂ poque qui nous occupe elle devait correspondre 
â un besoin nouveau et â un nouvel esprit, tan t de la part des fideles, 
que de la part du clerg6: une n^cessit^ que tous puissent participer ă 
un service divin envelopp6 dans moins de m ystere»5.

5 G. Balș, op. cit., p. 13. L’emprunt balkanique est medie par la Valachie.T. Voinescu 
et R. Theodorescu definissent cette solution (op. cit., p. 17) comme «un proccdc d'originc 
valaque qui facilitait la continuite du regard et creait une perspective plus vaste â l’intericur 
du monument ».

* Dans Istoria Artelor Plastice in România. voi. 11 (1970), p. 10G. D. Năstase fait la 
remarque suivante sur Ies particularitcs de Dragomirna : « [elles| accenluent la note baroque 
qui avait commencc â se faire sentir . . . ă Galata ». L’eglise de ce monastice est considerec 
donc la premidre de la scrie qui nous interesse. II parail d’ailleurs que le fondateur de Drago
mirna, le mftropolite Crimca, avait ctc starets â Galata.

7 Pour la propagation de la R(forme en Moldavie, voir A. Oțetea, Wutenberg et la 
Moldavie, dans la revue « Renaissance und Humanismus in Mittel und Osteiropa>, voi. I, 
Berlin, 1952, pp. 302 — 321 ; Maria Holban, F.n marge de la croisade protestante du groupe 
de Urach pour la dif/usion de l'Evangile dans Ies langues nationales du Sud-Est europeen. — 
L’episode Wolff Schreiber, dans la • Revue des Etudes Sud-Est Europcennes >, II, 1964, 
no. 1 — 2, pp. 127—152; Șerban Papacostea, Xochmals Wittenberg und Ryzan:: Die Moldau 
im Zeitalter der Reformation, dans Archiv fiir Reformationsgeschichte, 61, cahitr no. 2, 1970, 
pp. 248-262.

Vers la fin du XVIe siecle, l ’opposition a la propagande protestante determine une 
tolirance plus grandc envers le catholicisme, evidente pendant Ies regnes de Petru Șchiopul 
ou de Ieremia Movilă. C’est rtpoquc de la grandc influence des Jfsuites en Transylvanic, oii 
ils avaient « vers 1580 une situation admirable », en Pologne (pendant le rtgne d’Etienne 
Bâthory), en Russie, oii ils jouaient «au dibut du XVIIe siecle un râie d’une importance 
extraordinaire »(N. lorga, Istoria românilor prin călători, I, București, 1928, pp. 182 et respec- 
tivement 184).

• T. Voinescu et R. Theodorescu, op. cit., p. 17.

Experim ente d’abord â Galata 6, par la suppression de la paroi 
entre le naos et la chambre des tombeaux, la solution devient par la suite 
habituelle dans Ies 6glises de Moldavie, surtout â la s^paration du naos 
et du pronaos, aboutissant â une d^mocratisation de l’espace liturgique 
au service d’un esprit de contre-r^forme orthodoxe, qui s'epanouit en 
Moldavie en reponse aux pressions de la Reforme, particulierement 
intenses pendant certains regnes, tel celui de lacob Heraclidul (Despot- 
Vodă, 1561-1563) 7.

Troisiemement, on ne peut pas ignorer dans le cas d ’un monument 
de la complexit6 de Dragomirna, par exemple, une tendance vers la 
thdâtralisation de l’espace interieur, Evidente dans la volonte de bien marquer 
Ies d6nivellements entre Ies differents compartiments de l’edifice, de 
maniere que le parcours depuis Ies entrees laterales dans l’exonarthex 
jusqu’â l’autel se presente comme une succession ininterrompue ayant 
comme dominante l ’iconostase, derriere laquelle on perțoit un ^clairage 
plus spectaculaire, â triple source de lumiere. La pr^sence de trois fenetres 
â l’abside du sanctuaire, assez courante dans l’architecture de Valachie 
au XVI' siecle, est signalee en Moldavie pour la premiere fois â cette 
meme 6glise du couvent de Galata, dont le naos â absides laterales est 
illumine ă l’aide de trois fenetres pour chaque abside.

II faut ajouter ă cette mise en scene l’emploi des elements de d^co- 
ration afin de « crier l’illusion de dimensions encore plus giandes qu’en 
re a l i t i» 8. La hauteur est exagerie au point de vue optique tant par Ies 
lignes de force des torsades en pierre, que par une miniaturisation de la

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.inst-calinescu.ro



3 LE BAROQUE EN MOLDAVIE AU X VII* SIECLE 81

peinture, destinee â desequilibrer davantage le rapport des proportions 
de l’int^rieur de Dragomirna.

Quatriemement, la baroquisation a tte in t la decoration des ^difices, 
conferant un sens dramatique â leur aspect interieur et exterieur, quel que 
soit le materiei ou la technique d’execution de cette decoration : la tonalite 
sombre du dernier ensemble de peintures ext6rieures, celui de Sucevița 9, 
le caractere insolite de certains motifs, surtout orientaux10, dans la 
sculpture en pietre de l’6poque, le contraste entre «une extraordinaire 
ornementation de la coupole [de l’eglise de Dragomirna], par rapport â 
la simplicite relative du corps de l’eglise » n , tout semble illustrer un 
d6sir d ’̂ pater, et implicitement, d ’emouvoir, un esprit tres proche de 
celui du baroque, qui se preparait deja, au debut du XVII® siecle, pour 
sa grande aventure europ^enne.

9 Nous avons ele surpris par un commentaire du pr. V. Vălășianu â propos de la 
grande composition de l’cchelle de Saint Jean C.limaquc, composition imbuc de sâvfrite monas- 
lique, dont la prisence sur la fa țade nord de l’eglise avait pour but d ’impressionnar les fidides 
des le moment de leur en trie  dans l’enccinte du monastdre : « L’cchelle de Saint Jean Cli- 
in a q u c ... est trait^e ă la maniere d 'un  ensemble decoratif, oii l’on remarque, parmi d’autres 
details, des dialogues pleins de verve et d’humour entre les diables e t leurs victimes • (P ictura 
murală in S a r iu l Moldovei, București, Ed. Meridiane, 1974, p. 39).

10 T. Voinescu et R. Thcodorescu parlcnt de > la note un peu orientale que l ’on rencontre, 
pour la premiere fois dans l ’architecture de Moldavie, dans la decoration sculptie en pierre 
de la coupole de la grande dglise de Dragomirna » (op. cit., p. 14).

11 Nous ne croyons pas que ce contraste est db â l'abandon d’un projet visant la decoration 
integrale de l’eglise (la mime opinion chez T. Voinescu et R. Thcodorescu, op. cit., p. 14). 
II faut y discerner p lu td t une tenta tive  de restaurer le poids de la coupole dans une com
position â la  verticale trop accentude. La coupole unique des eglises du temps d’Etienne 
le Grand devient de plus en plus mesquine par rapport ă un entier volumique en expansion, 
â mesure que les monuments gagnent en massivite. L ’apparition d’une seconde coupole, sur 
le pronaos, â Galata, n ’avait pas offert la solution du probleme. Les deux coupoles • paraissent, 
vues de l’extfricur, trop  minces, trop  ftroites, par rapport â leurs bases, ce qui donne une 
impression de proportions moins rdussies » (Balș, op. cil., pp. 12 et 14).

12 Les m6mes details sont considiris typiques pour la Renaissance (Grigore lonescu, 
Istoria Arhitecturii in Bon\ânia, voi. II, București, Ed. Academiei, 1965, p. 26) ou bien orien- 
tales (D. N ăstase, dans le deuxieme volume de Istoria Artelor Plastice in Homănia, ed. cit., 
p. 106). Le diagnostic de style diffire foncicrement, comme on le voit bien, d ’un au teur 
ă l’autre.

13 G. Balș, op. c it.,p . 23. R isum ant les principes de Wolfflin, dans sa priface ă Benais- 
sance et Baroque (Paris, 1967, p. 10), Bernard Teyssidre rem arque le principe selon lequel 
«le classique exige l ’absolue clarii; le baroque prfserve une obscurite relative ».

De pareils details, en l’occurrence Ies nombreuses rosaces ornant la 
coupole de Dragomirna, avaient plus de poids pour l’historien subtil de 
l’architecture de Moldavie qui fut G. Balș que Ies modifications de 
la Vision spațiale, tellement frappantes â ce monument. C’est en relation 
avec eux que Balș remarque le nouveaute stylistique et qu’il emploie le 
terme de baroque12. E t, c’est toujours en relation avec la decoration 
qu’il met en relief l ’apparition de certaines tensions entre Ies surfaces 
lisses et sculpt6es, tensions qu’il decrit en des termes qui pourraient tres 
bien figurer dans n ’importe quelle esthetique du baroque : « une profusion 
d’ornements, plac6s partout oii c’etait possible, finissant par submerger 
Ies lignes de la structure et donnant â cette belle architecture quelque 
chose de confus, d ’inquiet et d ’incompatible avec Ies fațades de l’eglise »13.

Les peintures de l’eglise, notamment la scene de l’Ascension, dans la 
calotte du sanctuaire (de nombreux personnages en mouvement, sur
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un fond domine par une large tache de rouge-pourpre qui empeche la 
composition de se pulvâriser) trahissent une « exub^rance qui est en meme 
temps commune â l’esprit, presque baroque, de l’architecture de Moldavie 
au X V ir siecle »14.

14 T. Voinescu et R. Theodorescu, op. cit., p. 23.
15 Rada Teodoru considire que l’6:lectism e de l’architecture religieuse « hesite entre 

la  rtp itilio n  des formules traditionnelles. Ies influences de la Renaissance lardive e t un 
certain baroque » ( Istoria Artelor Plastice in România, voi. II, ed. cit., pp. 119 — 120).

16 G. Balș, op. cit., p. 134.

Un monument de l’envergure de Dragomirna ne pouvait certaine- 
ment pas rester sans echo dans l’architecture de l’6poque. Son influence 
se fait sentir â Solea (fondation du prince Ștefan Tomșa; 1612—1620) 
ou bien â Bârnova (commenc^e en 1629 par Miron Barnovschi et termin^e 
par Dabija-Vodă). On assimile surtout des 616ments de d^coration, sans 
ignorer toutefois la planim^trie ou Ies Solutions de structure. Ce qui reste 
pourtant sans r^plique, c’est Vesprit hors-serie du prototype. Comparâs 
â la fondation du metropolite Crimca, Ies ^difices qui s’en inspirent n’expri- 
ment plus la meme clarte de conception, ou le meme courage dans l’affir- 
mation de la nouveaute. Ils paraissent archaîsants, rappelant Ies vastes 
et lourdes 6glises du siecle pr6c£dent (Slatina, Sucevița).

Nous sommes en presence d’un trăit caract^ristique de l’architecture 
de Moldavie au XVII® siecle, siecle de tâtonnements et d’experiments 
pleins de t£m6rit6 : chaque fois que la nouveaute se laisse assimiler, cela 
se fait seulement apres que ses accents Ies plus hardis ont ^te tempir^s, 
sinon 6touffes, par la tradition. C’est ainsi qu’il faut comprendre Solea 
par rapport â Dragomirna, Cetățuia par rapport â Trei Ierarhi, ou bien 
Cașin par rapport â Golia.

Vers le milieu du siecle, Ies expiriences architecturales sont direc- 
tement endossees par le prince, c’est-â-dire par Vasile Dupu (1634—1653), 
dont la « nature imperiale » transparaît non seulement â travers ses ambi- 
tions politiques, mais aussi dans sa politique religieuse et culturelle. 
Dans le deșir de donner de l’6clat â sa capitale, il s’empresse de restaurer 
Ies bâtiments de la cour prindere et d’embellir la viile d’6dificesexprimant 
une vision monumentale par des moyens d’un surprenant ăclectisme 15.

L’eglise de l’ex-monastere des Trois Hierarques (1635—1639), sans 
ajouter rien de nouveau â la synthese moldo-valaque de la fin du XVI® 
siecle, apparaît comme un monument d’exception uniquement grâce â 
sa d^coration exterieure, en pierre sculpt^e. Des plaques qui recouvrent 
entierement l’edifice sont orn^es de motifs qui laissent deviner Ies influ- 
ences Ies plus diverses, caucasiennes, ottomanes, russes.

De meme qu’â Dragomirna, certains details de cette decoration 
ont suggere â Balș une autre source d’inspiration que l’Orient: « Ies deux 
bandeaux en marbre noir accompagnant la torsade sont ddeor^s d’apres 
un principe completement different. Ce sont des ornements graves en 
profondeur dans le style de la Renaissance, ou pour mieux dire, du baroque 
occidental (soulign6 par nous)»16.

On retrouve donc la meme hesitation dans le choix d’une apparte- 
nance stylistique, cette fois-ci â propos d’une suite de motifs incisds dans 
le marbre : volutes v6g6tales parmi lesquelles s’inscrivent des profils
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humains â peine esquisses. L’option pour un des renvois proposes par 
Balș, surtout pour le second17, ne viendra que plus tard.

17 G. lonescu, op. cit,, p. 36 se decide pour • baroque ». Gheorghe Curinschi, dans 
Monumente de arhitectură din lași. București, Ed. Meridiane, 1967, p. 31, croit que ces orne- 
ments • rappcllcnt ies motifs floraux de la Henaissance ».

18 Enrique Egas, le pionnier le plus cilibre du style, avait tenii!, â ce qu’il paralt, 
de transposer en architecture Ies formes mises en circulation par un orftvre — allemand 
d’originc — Enrique de Arfe. La fațade de l’hdpital Santa Cruz de Tolâde, commencie par 
Egas en 1504, est une des premiires oeuvres du plateresco.

19 Miron Costin, Opere, Jdities par P. P. Panaitescu, ESPLA, 1958, p. 119.

Eimities â ces d6tails plus ou moins significatifs, Ies discussions 
risquent d ’duder un probleme d’ensemble : sont-elles, ces innovations 
dans la d^coration de l’eglise des Trois Hierarques, porteuses de nouveaute 
stylistique, et si elles le sont, dans quelle mesure ?

On insiste dernierement sur le fait que le principe qui gouverne Ia 
dâcoration du parement de l’eglise, c’est-â-dire celui d ’une exploitation 
integrale des fașades, n ’est pas nouveau en Moldavie, considirant le 
uombre d’eglises peintes â l’exterieur pendant le XVIe siecle. Nouveaux 
ne seraient que le materiei employe (la pierre), d ’une part, et le tepertoire 
si divers de motifs ornementaux, de l’autre.

II ne faut pourtant pas n^gliger le fait que ce placage extraordinaire, 
impliquant par sa nature meme une tendance de dissimulation, etait 
â l’origine —selon toute probabilite - d o r i .  Le disir de rendre une oeuvre 
d ’architecture pareille â une piece d ’orfevrerie, â un immense kivot dote, 
est loin de l’esprit classique, qui permet â la matiere d ’ita ler ses valeurs 
expressives en toute sinciritî. Nous avons â faire, dans une certaine 
mesure, ă une impulsion semblable â celle qui avait diterm ini, dans le 
plateresco espagnol (style idifiant pour Ies antecedența du baroque), 
la mitamorphose d’une s6rie de bâtiments, toujours gothiques quant a 
leur structure, en de veritables oeuvres d ’orfevrerie 18.

L ’eglise des Trois Hierarques de Jassy demeure, de meme qu’une 
autre fondation d’exception, celle de Curtea de Argeș du prince Neagoe 
Basarab, inimitable dans ses ditails Ies plus caracteristiques. Lorsque 
Vasile Lupu ordonna, dans un effort de se depasser, la reconstruction 
de l’eglise du monastere de Golia, afin de batir un monastere « plus accompli 
que tous Ies couvents de ce pays »19, il jugea, lui-meme, la lețon des 
Trois Hierarques ipuisie.

2. GOLIA, CAȘIN, PUTNA

L ’eglise de Golia est le monument-clef de la premiere vague baroque 
dans l’arcbitecture de Moldavie (la seconde n ’atteindra le pays que dans 
la seconde moitie du XVIII® siecle). Commencie avant 1650 et comple- 
tement termin^e en 1660, pendant le regne du fils de Vasile Lupu, Ștefan, 
elle s’oppose non seulement â l’eglise des Trois Hierarques, mais ă l’ancienne 
architecture de Moldavie en general. La seule chose qui rappelle encore 
la tradition c’est la division de l’idifice conforme â l’ancien schema, tecla- 
mie par l’exercice du culte ; â l’exterieur, la maniere de traiter Ies fațades 
dans un nouvel esprit ne connaît pas la moindre restriction.
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Ces fațades en pierre de taille, dilimities â. leur pârtie sup^rieure 
par une puissante corniche, mhritent une attention particuliere. Leur 
style a occup6 et occupe encore Ies historiens de l’art. Dans une 6tude

Fig. 1. Monastere de Golia, .Jassy. Fațade sud de l’eglise (pliolo de lauteur).

sur Ies phases de construction du monastere 20, N. Ghika-Budești parle 
d’une « ordonnance architectonique de type classique, temoignant d ’une 
influence de la Renaissance italienne » (p. 136), d’une « architecture qui 
s’inspire directement de la Renaissance italienne » (p. 138). L’incoh^rence 
d ’un monument qui, tout en gardant Ies dispositions gen^rales des âglises 
de Moldavie, adopte en meme temps des principes et des procddes de 
construction emprunt^s â l’architecture russe ou â la Renaissance italienne 
s’explique — selon Ghika-Budești — , au moins en pârtie, par le fait 
que «pendant le XVIIe siecle l’emprise de l’art occidental21 sur l’art 
moldave devient de plus en plus forte et que, â cette meme 6poque, 
l’Europe presque entiere, surtout l’Europe orientale (sic), est domin^e par 
l’influence du style ‘barocco’ » (p. 138).

20 N. Ghika-Budești, Mănăstirea Golia, II . Studiu Arhitectonic, dans Buletinul Comi- 
siunii Monumentelor Istorice, an X V II (1924), fasc. 41, pp. 128—140.

21 Orientale, dans le texte. G. Balș reproduit le paragraphe fop. cit., p. 163) en suppri- 
m ant l’erreur.

G. Balș s’appuie largement sur l’âtude de Ghika-Budești lorsqu’il 
pr6sente, dans le volume dâdie aux Eglises moldaves du X V II ' etdu X V III* 
silele, cette fondation de Vasile Lupu. II est pourtant plus catâgorique 
dans l’affirmation du caractere baroque du monument, definissant «la 
maniere polonaise» remarquee par Pierre le Grand en 1711 comme
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«Renaissance de caractere baroque» (p. 166), ou bien faisant mention 
du « style ‘polonais’, c’est-â-dire baroque » de l’6difice. Tout en soulignant 
l’importance du «gout nouveau pour Part de l’Occident», Balș reconnaît 
dans cet art, regn par le truchement de la Pologne, «Part classique- 
baroque-occidental» (p. 168, souligne par nous). Assertion â retenir car, 
par la juxtaposition de deux termes apparemment antinomiques, elle 
donne la clef de la formule stylistique de Golia, renvoyant â un centre 
ou le baroque, d^tach^ de la Renaissance et s’61oignant d ’elle, conserve 
tout de meme une noblesse classique. Ce centre des plus privilegies ne 
pouvait etre â Pepoque que Rome.

La source d ’inspiration de Pordonnance des fagades de Golia serait 
donc le premier baroque romain 2 2 ; quant ă la modalite par laquelle cette 
architecture atteint la Moldavie, elle serait peut-etre celle indiqu^e par 
Cornelio Magni en 1672 23, plus precisement Pemploi de maîtres italiens 
venus directement de Rome 24. Ce qui est curieux c’est que nous ne som- 
mes cependant pas en presence d ’un baroque du type couramment vehiculă 
par Ies Jesuites, derive du modele de Peglise II Gesu (1568—1584) 25, et 
arrive de bonne heure dans la Pologne voisine, dont Parchitecture est 
le plus souvent invoquee quand on parle de Golia 26. II n ’est pas besoin 
d’un examen detaille des fagades de Peglise pour se rendre compte que 
le traitement du parement n ’est pas du tout conforme aux principes de 
Parchitecture jesuite, dont Parsenal decoratif se concentre, avec une 
discrimination programatique, sur la fagade-ouest des monuments. Ne 
fut-ce que pour cette raison et pour Ies ^lements d ’ordre, la fondation de 
Vasile Lupu evoque plutot un monument jesuite italianisant de Madrid,

22 G. lonescu, op. cit., p. I I, considere celle ordonnance comnie < d'origine italienne •.
Elle se retrouvc • ă de nombreux monuments du XVIe , rnarquanl le passage de la Renaissance
au Baroque ».

23 Cf. G. Balș, op. cit., p. 166. I.analyse du style est tout de mjme plus digne de
confiance que le temaignage de Magni, dont Pauthenlicite lut mise en doute. Dans Pintroduc-
lion generale ă la serie Călători străini despre Țările Itomâne, voi. I, București, Ed. Științifică,
1968, p. XXI, Maria H ilb in  voit dans Ies notes de voyage de Magni un cas flagrant de rela-
lion imaginaire.

23 Ou par Pinlermediaire de la Pologne (c’est Paul d’Alep qui affirme que Ies architectes 
sont venus de Pologne). Pour cette derniere filiere semblent opter G. lonescu (op. cit., p. 44) 
e l D. Năstase (contribution deja citee, dans le deuxieme volume de Istoria Artelor Plastice in
România, pp. 108 el 110), rnais ils n ’excluent pas la voie directe. Dans un article publie 
dans • Revista istorică », voi. XXX, 1944, pp. 55 — 60, sous le titre Cine a fost autorul bisericii 
Golia?, T. Gostynski ctablil un lien ctroit entre Golia et l’ăglisc de la Trinită de Olyka, bâtie 
enlre 1635 et 1640 par Giovanni Maliverna et Bencdelto Mola sur le domaine d’un Radziwill,
parent du gendre de Vasile Lupu. En jugeant d’apres Ies quelques photos que nous avons 
pu consulter. Ies similitudes entre Ies deux monuments sont bien vagues. l'ne  comparaison 
avec Peglise roumainc de Lwow serait plus profitable que celle avec la modeste collăgiale 
de Olyka.

25 ■ Ce modele est appliquc, en diverses versions, â toutes Ies ăglises jfsuilcs de Pologne »,
,Ian Zachwatowicz, L’architecture polonaise, Arkady, Varsovie, 1967, p. 215.

28 Pour Parchitecture polonaise de Pepoque voir le chapiire 3 — La Renaissance et 
le mattierisme ct 4 — Le baroque de Phistoire de Parchitecture de Zachwatowicz, pp. 145—304. 
Les Jesuites font leur apparition en Pologne en 1564. En 1586 ils font construire â Lublin 
leur premiere (glise monumentale, dont Pextcrieur rappelle encore la Renaissance polonaise 
tardive. L’eglise de Nieăwiez (1588—1593), due ă G. M. Bernardoni, est beaucoup plus proche 
du modele du Gesi). Aprcs les (glises de Poznan et de laroslaw, G. Maria Padovano (difie, 
â la fin du XVIe siecle et au debut du siecle suivant, Păglise des Saints Pierre et Paul de 
Cracovie, P auvre  la plus remarquable de Parchitecture jesuite de Pologne, fidile au proto- 
type romain.
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la chapelle de San Isidro de l ’eglise de San Andres, construite vers 1640 
par Pedro de la Torre.

Bien que Ies historiens de l’architecture eussent bușite â se prononcer 
sur la familie stylistique de Golia et que meme â present il» soient parfois 
tent^s de croire que « le traitement particulierement sobre et le caractere 
monumental rapproche.. .  Golia de la production architecturale de la 
Benaissance tardive plutot que du baroque » 27, nous consid^rons toutefois 
la balance favorable au premier baroque, si l’on a en v u e :

27 G. Curinschi, op. cil., p. 36.
29 Nous n’avons pas l’intention de faire de Wblfflin un dogme. II faal avoucr tout de 

mâme que nous considirons Benaissance et Baroque un guide encore valable dans l’analyse du 
style, surtout pour le premier baroque romain. Malgrc sa relalivisation inorine, le concept 
de baroque eiaborb par Wiilfflin n’a pas perdu son aclualile pour c<ux qui s’interessent aux 
dibuts du style en Italie, tout comme la physique newtonienne demeure de nos jours un cos 
particulier des physiques modernes. Voilâ pourquoi nous allons recourir â Wblfflin afin de 
ditermincr Ies coordonnies de style d’un monument lypique du premier baroque. Puisque nous 
avons commcncd notre analyse par l’impression de massivile digagfc par Golia. rappelons que, 
selon Wblfflin, «le baroque exige des n.asses larges et lourdes... Les bdifices commencent â 
peser plus lourd. . . • (ed. cit., p. 93). B. Teyssedre resume la pensie de Wblfflin de la maniere 
suivante : «Ce qui caracterise le baroque, ce n’est ni la qualitc picturale, ni le besoin d’ani- 
inalion, ni le sens du grandiose pris isolemenl : c’est leur asscmblage sous le signe d’un quatrieme 
terme : la massivile • (prâface, p. 15).

29 < baroque romain, qui est lourd et massif •, Wblfflin, op. cil., p. 80.
30 La baroquisation du style moldave, a la fin du XVI' siecle n’exclut pas une permba- 

bilitc toujours croissante aux influenccs de l’architecture valaque. Cette architecture aux 
horizontales bien marquies semble contredire toule typologie baroque, dans le sens le plus 
large du terme. Les iglises qui rappellcnt par leur silhouette mime les monunients valaques 
sont celles de Hlincea (fin du XVIe siecle), de Aroneanu (1594), de Secu (19)2), II y a nian- 
inoins, dans le cas de ces emprunts au pays voisin, quelquc chose qui travaille dans la mSme 
direction baroquisante suivie par le style moldave proprement dit. Deux types d’acquisitions, 
apparemment dipourvues d’cmpreinte stylistique, pourraient renfermer, dans le contexte du 
XVII® siicle et du silele suivant, une valeur « baroque ». II s’agit de Solutions d'unification 
spațiale (siparation des compartiments par arcades sur colonnes) ou decorative (la torsade midi- 
ane soulignant l’unitb de la composition des fațades) et de Solutions de mullipl.cation (la seconde 
coupole, sur le pronaos ; trois fenâtres pour chaque abside).

a) la massiviti du monument. N ’oublions pas que l’impression de 
massivit6, consid^r^e par Wblfflin essentielle pour diagnostiquer le baroque 
en g^n^ral  et le baroque romain en particulier  s’amplifiait aux yeux 
d’un spectateur du XVII* siecle par comparaison aux bâtiments ant£- 
rieurs de Jassy ou du reste de la Moldavie. Si en Italie le baroque se definit 
en contraste avec la Benaissance et si dans d’autres r^gions de l’Europe 
ce meme style s’oppose tan t â la Benaissance localisee, qu’â des formes 
demeuries fideles â des principes plus anciens, en Moldavie, ou l’influence 
de la Benaissance ne fut que tres faible, le baroque ne saurait etre com- 
pris que par rapport â ce que nous pouvons d^signer en un seul mot 
comme tradition. La tradition â laquelle s’oppose l’aspect nouveau des 
fașades de Golia c’est celle de la synthese entre elemente byzantins 
et gothiques tardifs, d ’une part, et celle, plus recente, de l’assimilation 
d ’un bon nombre d’influences valaques , balkaniques ou orientales, 
de l’autre.

28 29

30

b) Vutilisation des pilastres afin de rythmer Ies fațades. Le premier 
baroque connaît une reduction (jusqu’â la disparition complete) du role
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de la colonne dans la composition 31. A Golia on utilise en exclusivii 
des pilastres, tandis qu’ aux eglises de type Gesu des demi-colonnes 
engag^es apparaissent de part et d’autre de l’e n tie  32.

31 «Ce qui est sym ptom atique, c’es* d’abord que le pilier supplante les colonnes ». 
Wi lHlin, op. cit., p. 110. «A Rome la colonne ne rfa p p a rill que vers la moitie du X V II ' sitele. 
I.a premiere pdriode du baroque est tout entitre  domince par ic pilier • (ibidem, p. 114).

32 «la colonne ne disparait jam ais lotalem cnt, mais c’est sculement au X V Ile  siccle 
q u ’elle retrouve une vie plus aclive, au point de ne plus se lim iter ă la tra v ic  du portail, mais 
de gagner tonte la fațade • (ibidem, p. 207).

33 • le socle de l’eglise qui est toujours tres bas, alors que c’i t a i t  prtciEdment pour cette 
pârtie de la construction que les theoriciens de la Renaissance exigeaient la plus grande hauteur 
possible, la dignite de l ’tdifice tta n t directement proporlionnelle â sa hauteur • (ibidem, p. 218).

34 • c’est lă qu’intervient une des intenlions fondamentales du baroque : toute la force 
de la d icoration  est rc je tte  vers le haut » (ibidem, p. 213).

35 «Comme dans la basse A ntiquilf, c’est le chapiteau â feuillcs, qui est un chapiteau 
mouvementc, qu ’on aime le plus» (ibidem, p. 207).

36 G. lonescu, op. cit., pp. 41 — 42.
37 « le baroque les [ait d ’abord se heurter [les forces ascendantes] durem ent â une 

lourde corniche » (W clfflin, op. cit., p. 139).

c) le manque d'importance du eocle  par rapporl au registre sup^- 
rieur M. Les chapiteaux corinthiens, richement ornemenis , des pilastres 
« soutiennent un entablement d’une hauteur r^duite, qui se compose d’une 
architrave simple, d’une frise decoree de sculptures â la mode italienne 
et d’une corniche â mutules et â consoles » . La corniche, soigneusement 
mise en dvidence, est elle aussi tres significative au point de vue du 
style .

33
33

36

37

d) certains d/tails decorative. Nous avons d^jâ mentionne les cha
piteaux corinthiens etages des pilastres qui divisent la fațade en un iis 
de rythme. Une mention speciale meritent les deux chapiteaux qui se 
brisent en angle obtus â la ligne de raccordement du naos et de l’abside, 
plus 6troite, du sanctuaire (photo no. 2). Leur ampleur, le relief bien 
marque du feuillage, en contraste avec le decroche discret des pilastres, 
ainsi que la rupture de ces chapiteaux, les rendent symptomatiques pour 
une conception baroque des formes.

II y a encore d’autres details significatifs, notamment dans les 
compositions surcharg^es des portails, ralliant influences occidentales 
et orientales, les dernieres plus evidentes au portail separant l’exonarthex 
du pronaos.

Ce qui attire l’attention â l’entree principale (fațade sud) c’est le 
jeux sinueux d’une riche decoration vegetale, tout autour de la baie 
de la porte, ainsi que la composition sculpie au-dessus de l’entree, com
position ddlimiie par une banquette en pietre reposant sur deux consoles, 
par une corniche et par deux volutes laterales en S.

Nous nous sommes occupejusqu’â prdsent exclusivement de l’aspect 
des fațades, en pietre de taille, de l’edifice. Notre analyse n’a pas depass6 
la frontiere des corniches, demarcation qui fut d’ailleurs mise en ^vidence 
par tous ceux qui ont tâchc de comprendre l’architecture contradictoire 
de l’̂ glise de Golia. Dans une Vision architecturale coh^rente, un tel 
monument aurait reclami un cintrage capable de mettre en valeur son 
unite, tel que les voutes amples en plein cintre, â penitrations, largement 
utilisees â cette dpoque, sans exclure, â la rigueur, la prisence d’une 
coupole sur la travee prec^dant le sanctuaire.
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Fig. 2. Eglise du nionastere de Golia. 
Fațade sud, delail. Raccordement du 
naos et de l’abside du sanctuaire 

(pholo de l’auteur).

Fig. 3. Maitre Gerhard Benningk de 
GdaAsk. Cloche commandee en 1669 
par Duca-Vodă pour sa fondation 
de Cetățuia, preș de Jassy. Dătail : 
anse (pholo de l’auteur).

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.inst-calinescu.ro



11 LE BAROQUE EN MOLDAVIE AU XVH« SIECLE 89

Au lieu d’un pareil systeme, on a prefCrd â Golia de signaler â 
l ’exterieur chaque compartiment (le l ’Cglise par des coupoles hautes ou 
basses qui ne correspondent pas toujours â l ’interieur. Refaites au X V IIIe 
siecle, ces coupoles semblent respecter aussi bien leur nombre que leur 
disposition primitive. Elles etaient donc, au moment de la construction 
de l ’Cglise, quelque eboșe d’inedit dans l ’architecture du pays, bien que, 
une fois la deuxieme coupole admise, ă la fin du X V Ie siecle, leur multi- 
plication en enfilade (il n’y a que Ies petites coupoles recouvrant la 
chambre des tombeaux qui soient jumelees) ne paraisse plus tellement 
etrange. A  la difference de l ’apparition d’une deuxieme coupole, il ne 
s’agit pas cette fois-ci d’une influence venue du sud, mais d’une influence 
de l ’architecture baroque d ’Ukraine, acceptee â Golia dans l ’espoir de 
rCsoudre la « crise du couronnement » qui se fait sentir dans l ’architecture 
de Moldavie au fur et â mesure que Ies dimensions des monuments s’agran- 
dissent.

A  la fois ingenieuse 39 et plus conforme aux exigences d’un comman- 
ditaire orthodoxe que Ies cintrages pratiques dans l ’architecture jesuite, 
la multiplication des coupoles repond justement â cette sortie de l ’echelle 
du monument 3 9 ; il est cependant tont aussi vrai qu’elle reste comple- 
tement etrangere â l’esprit des fațades (photo no. 1). Les restaurations 
du X V I i r  siecle, visiblement orientalisantes (de petites niches aveugles 
en accolade ou trilobees) ne font qu’accentuer le divorce entre la pârtie 
superieure et celle inf^rieure de l ’edifice.

38 Les arcliilectes ont compris le danger d une fragmentation exageree du couronnement. 
(/est pourquoi ils ont place les coupoles sur un soubassement cominun, assez hăul (il n’y a 
que la coupole sur lexonarthex qui reste isolee).

38 • le baroque multiplic les dfments. I.a premiire raison de celle multiplication est 
l'cxistence de dimensions anormales •. Wclfflin, op. cit., p. 119.

40 G. Curinschi, op. cit., p. 37. I.cs conditions historiques ditferenles n’empâchent pas 
le baroque de gagner la faveur non seulement du clergi catholique, mais aussi de la bourgeoisie 
protestante, de l’aristocratie franțaise, de la monarchie autrichienne, ctc.

La ligne de fracture esthetique de l’eglise de Golia est, en realite, 
la barriere separant deux conceptions baroques bien differentes, juxta- 
posees par les aleas de l ’histoire de l ’art et par la volonte d’un fondateur 
trop sensible aux renouvellements de toutes sortes pour qu’il puisse encore 
exercer son droit d ’option.

Golia represente une sorte de ligne de faîte dans l ’architecture 
du X V II e siecle de Moldavie. Ce qui s’est passd dans la premiere moitid 
du siecle peut etre considere — s’il ne s’agit pas tont simplement de 
formes baroques d ’importation — comme « un phCnomene comparable au 
baroque dans l’architecture, par 1’intermCdiaire duquel on poursuivait, 
dans d’autres conditions historiques et avec des moyens d’expression 
sp6cifiques, le meme but, celui de crCer des images architectoniques 
impressionnantes afin de dominer et d ’accabler les gens simples »4°.

A pris 1'Edification de l ’iglise du monastere de Cașin (1655), riplique 
simplifice de celle de Golia, et apres la reconstruction de l ’eglise du monas
tere de Putna, commencee en 1654 par Vasile Lupu et achevee par 
Gheorghe Ștefan dans un esprit tributaire â la conception du meme monu
ment de la capitale, l ’architecture religieuse de Moldavie connaît, dans 
la seconde moitie du siecle, un retour â des formes plus anciennes qui
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n’exclut pas des tentatives timides de retenir au moins quelque chose 
de la lețon de Dragomirna, des Trois Hi^rarques ou de Golia 41.

Chez nous, Ies problemes de la sociologie du baroque ont ele souvent expfdiis A l’aide
des d ich is rudimentaires. G. lonescu (op. cit., p. 358) note, par exemple, que : • En opposition
avec le baroque, qui avail reprâsenle, au point de vue idtologique, la rdaction de la couche
feodalc dirigeante des Etats absolutistcs et de l’eglise calliolique conlre-râforinistc. . . le classi-
cisme. . . se basa sur la raison, la siniplicitc et la sobridtd ».

41 I nc interpretation du deuxieme degre, dont le prototype immcdijt lut l’dglise (res- 
lauree) du monastere de Putna, se retrouve â l’eglise de Saint-Onufrie de MAnăstioara/ 
Șiret, fondation du prince Ștefan Petriceicu (1073).

41 M. Berza, Stema Moldovei in veacul al X VII-lea, dans Studii și cercetări de istoria 
artei, 1956, 1 — 2, p. 122. Dans une âlude sur Stema Moldovei in timpul h.i Ștefan cel Mare, 
dans SC.IA, 1955, 1—2, le inime auteur atlire l’allenlion sur le fait que < dans la sculpture 
de Moldavie. . . Ies reprâsenlations des emblemes forment un chapitre ă part, qui permet aux 
inaltres lailleurs de pierre d’approcher le vaste domaine de la vie animale el, parfois, mâme 
la figuration de l’liomme » (p. 69). II incite Ies historiens de l’art « A une etude plus attentive 
ic la  valcur artistique • des emblimes (p. 70. souligne par nous).

43 WOlfflin, op. cit., pp. 104—105: «Dans Ies ecus armoriaux, par exemple, l'id(al 
baroque se trouve realisd dfjâ tres tât (ecu du Palais Farnise de Michel-Ange, environ 1546, 
de la Porte du Peuple par Nanni, du Gesu par Giacomo della P orta)... A l’oeuvre d’art de 
b  Renaissance, A l’apparence fragile, A la matiere cassante, qu’enscrrent arâtes vives et angles. 
durs s’oppose la saveur baroque, toute en boursouflures et en replis •.

Nous avons insiste sur l ’eglise de Golia parce qu’elle est, sans doute, 
le monument le plus important du premier baroque non seulement en 
Moldavie, mais aussi sur le territoire de la Eoumanie tout entifere. Elle 
est un des rares exemples de purete stylistique (en d^pit des r^serves 
que nous avons d^jâ formulăes) dans une r^gion de l ’Europe oii Ies grands 
styles subissent des m^tamorphoses dues â la distance qui la separe 
des foyers occidentaux. II ne faut pourtant pas mal interpreter Ies effets 
de cette distance dans le cas du baroque : ils se voient compens^s par 
une liberte quasi totale dans le maniement des emprunts et, en ce sens, 
nous pouvons affirmer que dans le Sud-Est de l ’Europe Ies pertes en 
valeurs de style sont ginireusement recupir^es en valeurs d’expressivitd. 
L’originalite des interpretations locales est tout â fait dans l’esprit du 
baroque, car elle est la source de certains effets pittoresques que Ies 
historiens de l ’a rt considerent sinon essentiels, au moins d ’une importance 
exceptionnelle dans la d6finition du style.

3. LE BAROQUE ET LES ARTS DtCORATIFS

L ’apparition de nouveaux elements stylistiques n’est pas, dans la 
Moldavie du X V IIe silele, un phenomăne limite â l’architecture. Nous 
avons dejâ signale la presence de motifs baroques dans la sculpture liee 
â l’architecture de l’epoque. De tels motifs se retrouvent egalement dans 
la sculpture funeraire, dont Ies exemples precoces seraient Ies pierres 
tombale» de la familie Movilă, dans la necropole princiare de Sucevița42. 
L’aspect baroque des ecus armoriaux reclame une 6tude plus attentive, 
du point de vue artistique, des emblemes, d ’autant plus que la heraldique 
est un domaine ou le baroque s’est manifeste particulierement tâ t  meme 
dans sa patrie « classique », l’Italie 4 3.
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Les embiemes ornant Ies inscriptions dedicatoires (pisanii) des 
eglises et les pierres tombales permettent de suivre l ’evolution de leur 
r^pertoire formei. II ne faut pas s’attendre ă des compositions en relief 
bien saillant et plein de mouvement, ear la sculpture reste toujours 
fidele au bas-relief ou meme â la simple gravure dans le champ de 
J’inscription.

1. Trois Hicrarqucs, .Jassy. Embleme 
de l’ex-clocher. 1638.

2. Trois Hidrarques, Jassy. Inscrip- 
lion dddica toire, detail. 1639.

3. St.-Jean-Baptiste, Suceava. Ins- 
cription d^dicatoire, detail. 1643.

■4. Golia, Jassy. Entree sud. Detail 
d'embleme. Environ 1650.

5. Golia, Jassy. Embleme sur l’ins- 
eription dedicatoire de 1660.

6. CetiHuia, Jassy. Embleme (au- 
jourd’hui disparue) sur le docher. 

1670.
tplanche deislnee par l'archltecte Alexandru 
Beldlman, auquel Je remercle chaleureuaement)

Ce n’est que l’ecu de l’embieme qui passe de la forme quadrilobee, 
fyp*qu e  pour le gothique tardif de Moldavie (voir l’embieme du docher 
du monastere des Trois Hierarques de Jassy, 1638, aujourd’huiau musfe), 
â  celle d ’icu proprement dit (â titre d’exemple : la pisanie de l’iglise 
du meme monastere), pour revenir, apres avoir revetu les contours capri- 
cieux et asymetriques du baroque (Golia, inscription dedicatoire) 
â  un trac6 quadrilobe, dans le cas d ’un monument bien plus conservatoire 
{inscription, aujourd’hui disparue, sur le docher du monastere de 
Cetățuia M ).

La sculpture en bois connaît, elle aussi, un processus de renouvelle- 
ment de son vocabulaire decoratif, â en juger d ’apres les quelques ico- 
nostases et pieces de mobilier qui se conservent. D ’une signification par-

44 Une photo de Temblime chez Dan Bădărâu ct loan Caproșu, Iașii vechilor zidiri, 
Iași, Ed. Junimea, 1971, p. 234.
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ticuliere pour ces changements serait — â condition de pouvoir ddmontrer 
qu’elle date du X V IIe silele — une piece qui se trouve â p r ie n t au muște 
de Galata : le pied d ’un chandelier richement ornd de rinceaux et de 
reprientations anthropomorphes rappelant de preș celles qui d io re n t 
lesbattants des portes des iconostases de Costeștii-de-Vale ou de Cotroceni, 
ceuvres annonțant le « style brancovan » dans Part du bois sculpta de 
Valachie 45.

45 Florentina Dumitrescu, Sculptura in lemn brincovenească, dans Pagini de veche artă 
rominească, III. p. 17.

46 Apud G. Balș, op. cit., p. 534.
47 Une cloche due au m6me mailre se trouve ă l’Eglise Princiere de Tirgoviște.
49 N. lorga, Hisloire des Roumains et de la Româniți Orientale, voi. VI, Bucarest, 1940, 

livrt IV «La monarchie orientale de Duca», pp. 359 — 405.
49 Pavel Chihaia (De la Negru Vodă la Neagoe Basarab, București, Ed. Academiei, 

1971, p. 184) rapproche ce phinomenc de «l’extroversion qui, plus tard, pendant la Contre- 
R ihrm e, connaltra des formes excessives, baroques ».

Digne d’attention se revele aussi le dorage des pieces, si parfait 
qu’elles paraissent ouvragtes en mteal. Cet ennoblissement ddvoile un 
gout pour la mystification qui n’est que trop cher â l’art baroque dgale- 
ment. Paul d ’Alep voit â Golia «un chandelier en bois dore ouvragd si 
bien qu’il paraît une veritable piece d ’orfevrerie » et « au sommet du 
ciborium [du trone princier] de Trois Hidrarques. . .  une croix et, en 
ha it, deux aigles merveilleux qui ressemblent â une oeuvre d’argenterie ». 
Qu’il s’agit bien d’un ennoblissement esth iique des materiaux et non 
pas d’une imitation des m i  ux precieux afin de creer l’impression d ’une 
fausse opulence, cela se deduit des remarques du meme voyageur, qui 
no:e ă propos de « quatre chandeliers en cuivre jaune plus beau et resplen- 
dissant que l’or, m anufactu ri â Danzig » : « on dit qu’ils ont coutd leur 
po ds en argent » 46.

Puisque nous avons mentionne ces grands chandeliers en laiton, 
ajcutons que d ’autres pifeces encore proviennent des fonderies de la 
meme viile de Gdansk, tel que Ies candiabres offerts par Vasile Lupu 
â l’dglise de Golia ou une cloche due au maître Gerhard Benningk 47, 
CoTimande par Duca-Vodă pour sa fondation de Cetățuia, cette cloche 
a Ies anses de la couronne partes de tetes â longues barbes, dans un relief 
assez prononce (photo no. 3). Une fois de plus, l’objet de moindres 
dinensions et destine â une « vie secrete », loin des regards de la foule, 
doit etre tout de meme pris en considiation pour Ies nouveaux motifs 
qu il met en circulation et qui habituent Ies artisans du pays â un langage 
auire que celui de la tradition.

Par contraste â ces pieces massives, l’orfevrerie de l’epoque de 
Vasile Lupu est de plus en plus asservie â l’art ottoman, â la. production 
des ateliers d ’Istanbul.

Quoique, vers la fin du siecle, Ies influences orientales soient en 
offensive (N. lorga considere le regne de Duca une veritable « monarchie 
orientale»48), le baroque ne cesse de s’insinuer surtout dans la pein- 
ture murale et d ’icones, dans l’illustration des livres im prim i et des 
manuscrits.

Ne nous attardons pas sur Ies opinions de ceux qui voient dans 
« l ’explosion » des peintures ex tiieures des dglises de Moldavie, au X V P 
siecle, une sorte de « baroque avant baroque »49. Ces opinions rous donnent
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une image en profondeur de la disponibilii des artistes du pays aux 
Solutions de type baroque, dans l’acception que d’Ors attribua â ce terme.

Dans la peinture murale de la seconde moitii du X V IIe silele, 
l ’influence russe rivalise avec celle balkanique, notamment grecque. 
Les deux rigions sont â cette epoque en plein contact avec l’a rt de l ’Occi- 
dent, ce qui determine des modifications de l ’iconographie, ainsi que de 
la maniere de peindre. Les innovations ne sont certainement pas accep ies 
sans une isistance  acharnee, qui se retrouve igalement dans un document 
concernant les relations artistiques moldo-russes : les quelques icânes 
commandees en 1628 par l’archimandrite Varlaam Moțoc, au nom de 
Miron Barnovschi, au peintre moscovite Nazarie ne seront jamais txpe- 
dites en Moldavie â cause de leur peu de respect pour les canons.

Pour faire decorer sa fondation dediee aux Trois Hiirarques, Vasile 
Lupu s’adresse au tsar qui lui envoie, en 1642, plusieurs peintres de Mos- 
cou : Sidor Pospeev, lakov Gavrilov, Deiko lakovliev, PronkaNikitin 50. 
Leurs fresques ne se conservent plus ; heureusement, on peut encore se 
faire une idee de quelques-uns des ensembles dus â des peintres grecs, 
qui refletent, en depit des refections, les echos de l’ecole c ito ise , passes 
parfois â travers les filtres des « ecoles » locales du nord de la G ice . 
L’ensemble le plus important est certainement celui de Cetățuia, execute 
en 1672 par Michel, Dima et Georges de Jannina, aidis par deux peintres 
de Jassy. L’influence baroque y est presente partout : dans le rythme 
des scenes (l’illustration du Menologe, dans le pronaos), dans le modele 
« en ronde-bosse» des personnages, dans l’iconographie. Les peintures 
de l ’exonarthex sont les plus iniressantes au point de vue iconographique. 
II y a d ’abord les scenes destinies â susciter le maximum d ’imotion 
(Sodome et Gomorrhe incendites, la Tour de Babei, l’A116gorie de la Mort) 
faisant pendant â la repisentation habituelle du Jugement Dernier, 
su rla p a ro ie s t.il y a aussi les scenes ă intentions moralisatrices (L’ichelle 
de Saint Jean Climaque, dans l’embrasure d ’une fenetre). Elles trahissent, 
toutes, une atmosphere qui se retrouve igalement dans la litterature de 
l’âpoque : en c a p tiv ii en Pologne depuis 1686, le m itropo lii Dosoftei 
traduit le prologue du drame Erofili 51 du cretois Chortatzis 52, prologue 
i c i i  par un squelette la faux â la main, personnifiant la mort. C e t i 
image rappelle de preș la representation de la Mort dans l’exonarthex 
de Cetățuia.

50 Scarl.it Callim ichi, R da/iile  romino-ruse ojlindite in documentele muzeului romino-rus, 
dans • Studii și cercetări de bibliologie •, IV, 1961, p. 97.

51 Al. Elian, Dosoftei, poet laic, dans «Contem poranul», no. 21 (1071), 1967, p. 3. 
Le texte du prologue dans la revuc « Manuscriptum », 3/1972, pp. 32 — 40.

52 Le drame de Chortatzis (1631) est une im italion de L'Orbecche (1541) de G iam battista 
Giraldi Cinzio. Dans la litterature, les tendances baroques se manirestent assez I6t. Elles sont 
plus claires dans Da Jirusalem delivrie e t le Roi Torrismondo de Torquato Tasso.

43 Les cycles de Diirer et de Cranach sont, â pa rtir  de 1547, la sourcc des reprăsen- 
tations de l’Apocalypse aux monastăres du Mont Athos. Voir Ju lie tte  Renaud, Le cycle de 
V Apocalypse de Dionysiou, Paris, 1943.

La nouvelle sensibilii, le gout pour le terrifiant et le macabre, 
pour les visions apocalyptiques 53 se nouirissent souvent d ’une imagerie 
gothique adaptee, au point de devenit miconnaissable, d ’a p i s  l’illustration 
des livres im prinis ou les gravures detachees. On reconnaît ce milange
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d ’esprit baroque et de formes gothiques sur Ies fresques de Cetățuia, 
dans l ’AlUgorie de la Mort ou la presence d ’un st6thoc6phale M . La sym- 
biose entre ce nouvel esprit et Ies traditions post-byzantines est encore 
plus significative, surtout quand elle atteint, au-delâ de l’iconographie, 
la maniere de peindre. Les scănes figur^es dans l ’embrasure de la porte 
s^parant l’exonarthex du pronaos en forment le meilleur exemple : leur 
monochromie les r^duit â la puret^ des contours, sugg^rant latechnique 
du dessin sur papier plutot que celle de la fresque. Une vibration inattendue 
anime les details d ’une iconographie traditionnelle (photo no. 4i.

F ig l.E g lise  du nionistere ce Cetățuia. 
Detail de fresque. Embrassure de la 
porte separant rexonarlhex du pro

naos. câte nord (photo de l’auteur).

Le «gothicisme » du baroque dans les regions de l’Europe ou la 
Renaissance plus ou moins superficielle fut vite dissip^e par le baroque, 
plus enclin â pactiser avec les formes locales, a ete remarqu^ depuis long- 
temps 55, meme dans le cas des pays du Sud-Est europ6en M. Sur le terri- 
toire de la Roumanie ce ph^nomene n’est pas limită ă la  peinture, si nous 
pensons â l’6panouissement tardif d’une modânature gothique en Valachie,

54 Sur la paroi sud de l’exonarthex. Pour la proliferation des stâthocăphales dans l'ima- 
gerie gothique voir Jurgis BaltruSaitis, I.e Moyen Aye lanlaztiqur, Paris, Ed. Armând Colin, 
1955, pp. 11 — 53.

55 Une parentă entre le gothique, le baroque et le rococo etait dejâ entrevue au XVIII* 
siăcle. Voir Josef Haslag, • (lothic • im siebzehnten and achtzc/inlen Jahrhundert, Koln et Graz, 
Ed. Bohlau, p. 70 et les suivantes.

M Andreas Angyal, Die slawische Barockwelt, Leipzig, Ed. Seemann, 1961, chapitre II 
« Barockc Gotik », pp. 19—79. Miodrag Kolarid, Osnovni problemi srpskoy baroka, dans le Zborntk 
za likoune umetnosti, 3, 1967, pp. 245 — 250.
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dans la seconde moitii du X V IIe sitele et au siecle suivant, ou bien 
ă la silhouette des iglises en bois de Maramureș, au X V III6 silele.

La peinture d ’icânes tâmoigne de la meme rteeptivit^ aux influences 
baroques, venues tant du sud que du nord-est. Les oeuvres de l'teole 
crâtoise, qui a vait empruntâ au baroque un certain gout pour l’ornement 
et la virtuosit6 technique, ainsi que de nouveaux themes iconographiques, 
arrivent en Moldavie par le truchement du Mont Athos. De l’autre câte, 
c’est l ’Ukraine et la Eussie qui favorisent l ’occidentalisation, timide au 
dibut, de cette peinture. Un « maler » Baraschi travaille en 1643 les icones 
pour l’iconostase de l’âglise du château-fort de Neamț 57. La Eussie fournit 
des icones qui refletent quelque chose de ce processus qui s’intensifia 
vers le milieu du X V II6 siecle, apres que des peintres hollandais et alle- 
mands avaient realise quelques ensembles au Kremlin de Moscou. Les 
artistes russes n ’en retiennent, dans une premiere etape, que des dâtails 
de dâcoration, de costume, de mobilier ou d ’architecture d’arriere-plan58. 
Les icones de Kiril Uljanov, de Saint Elie, preș de Suceava (1704) ou de 
Bogdana/Eădăuți (1707) le prouvent bien. Mais voilâ qu’â cette epoque 
deja (1708), le fils de Kiril, Vasil Uljanov, place la reprisentation de 
la  Câne de Mamvri au premier plan d’un paysage qui ne differe plus, 
par la qualite de la lumiere, des oeuvres des petits maîtres hollandais 
(son pere utilisait encore les fonds d ’or traditionnels). Cette icone de grandes 
dimensions se trouve egalement â l’âglise de Saint Elie.

S7 1). Nâstase, dans Istoria Artelor Plastice in România, voi. II, td. cit., p. 143. Photo 
215. Les restes de l’iconostase se trouvent au monastere de Neamț.

48 M. V. Alpatov, EapoKKo e Poccuu, Moscou, 1926, pp. 89 — 92.
59 Maria Ana Musicescu, dans Istoria Artelor Plastice in România, voi. II, ed. cit., p. 145.
90 Voir G. I. Koljada, Ua ucmopuu KHuaoneHamHbiz ceaaeu Poccuu, yKpauHU, u 

PyMbiHuu e XV I —XVII ee., dans le volume y  ucmoKoa pyccxoao KHueoneHamanuR, 
Moscou, Ed. de l’Acadtmie de Sciences de l’C'BSS, 1959, pp. 81 — 100.

81 Sorin Ulea, dans Istoria Artelor Plastice in România, voi. II, ăd. cit., p. 140.

Une teolution est evidente aussi dans le style de la broderie. Les 
pieces faisant pârtie du tresor des Trois Hierarques confirment la m ita- 
morphose des arts decoratifs en gânâral: une double invasion, d ’elements 
orientaux et baroques, finit par l’emporter sur la tradition 59. Un domaine 
particulier c’est celui des couvertures tombales, lie depuis longtemps â l’art 
du portrait. Le « sarmatisme » hiâratique des portraits de Ieremia et de 
Simeon Movilă cede finalement â une vivacitd et â un gout pour l ’orne- 
ment baroques, en jugeant d’apres le portrait de la premiâre epouse de 
Vasile Lupu, la princesse Tudosca (photo no. 5).

L’illustration des livres imprimte en Moldavie pendant le regne de 
Vasile Lupu et plus tard, jusqu’ă la fin du silele, s’inspire de l’art typo- 
graphique des maîtres ukrainiens, art qui avait subi â son tour des influen
ces occidentales successives, tardo-gothiques, Eenaissance, baroques60 . 
Les 17 gravures ornant l’âdition de luxe de Evanghelia învățătoare, imprimte 
â Jassy en 1643, en langue roumaine, furent commandtes expressâment 
au maître Ilje de Kiev. L ’art ukrainien et russe de la gravure marque 
Egalement de son cachet la miniature des manuscrits. Les premiers echos 
du baroque sont dâjâ visibles dans les miniatures du Tâtraevangile execute 
en 1646 par Ivanko (photo no. 6). C’est VEvangile russe de 1627, dont 
les gravures appartiennent â Kondratij Ivanov qui semble avoir exerce 
une influence sur la production des enlumineuts de Moldavie 81.
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4. CONCLUSIONS SOMMAIRES

Baroque, influences orientales, influences valaques, voilâ Ies princi- 
pales realitts artistiques qui, au X V II' siecle, se substituent au style 
moldave, deja agonisant â la fin du siecle precedent. Nous avons com- 
menct l ’enumeration par le baroque non pas pour rester fideles au sujet 
de notre itude, mais parce que nous considerons qu’au silele suivant 
c’est la direction baroque qui triomphe en Moldavie, englobant Ies autres 
tendances, celle orientale en particulier. C’est dans cette perspective qu’il 
faut apprdcier la penetrat ion du premier baroque en Moldavie au XVII® 
siecle, malgre le manque de continuite et de coherence qui la caracterise 
ă cette epoque. Autrement on risque de sousestimer l ’importance des 
eldments baroques (dont le poids exact reste d ’ailleurs â etablir), ou bien 
de se rallier aux zelateurs du style « classique » du XV e et XVI*siecle, 
pour lesquels le X V IIe siecle n ’est que l’antichambre du n ta n t e t l ’occi- 
dentalisation de l ’art une sorte d’enfant mort-ne qui a tue, en plus, sa 
mere, la tradition.

La derniere phase, « baroque », du style moldave a certainement 
facilite l’acceptation des principes ou des details nouveaux en architecture. 
Durant un siecle d’indecision etde diversite, Golia reprtsente une tentative 
d ’aller â la rencontre d’un style particulierement expansif et de demeurer 
de cette maniere en Europe par le style. Un monument d’une telle 
envergure suffirait pour situer la Moldavie parmi Ies avant-postes du 
premier baroque dans l’Europe Orientale, â cote de la Pologne. En tout 
cas, sur le territoire de la Roumanie, c’est la Moldavie qui a connu, la 
premiere, le baroque dans son expression monumentale 62.

62 La priorite (le la Moldavie sur Ies voies de rarch ileeture  baroque est rcmarquee 
par Vasile D răguț, dans son Dicționar enciclopedic de artă medievală românească, București, 
Ed. științifică și enciclopedică, p. 45. La Transylvanie. oii la succession des grands styles est 
plus ou inoins « normale •, dans une perspective europeenne. reste, au X V IIe  sitele, prisonniere 
ă sa propre Renaissance (• transylvaine »). Le declin de l’activ ite  de construction se traduit 
cgalemcnt dans la degenerescence du vocabulaire formei de la Renaissance. Pour la p in itra tio n 
du baroque en T ransylvanie. voir B. Nagy Margit. lleneszănsz cs Barokk Erdelyben, București, 
Ed. K riterion, 1970, ainsi que Galavics Geza, Kcsbrcneszănsz es korabarokk, dans le volume 
Muviszcttbrlenel — Tulomănytortenet, Budapest, Akademiai Kiado, 1973, pp. 41 — 90 ( ă l a 
page 49, l’au teu r conteste la prăsence des clements baroques dans l’architecture du château 
de Sinmiclăuș). Les a rts  decoratifs sont en avance sur l’architecture, surtou t quand ils sont 
^troitem ent li ts  ă la mode (sculpture funteaire, orfevrerie, etc.). Voir, ă titre  d’excmple, les 
ătudes de G ustav Giindisch sur Elias Nicolai et de H arald K rasser sur Sigismund Moss, dans 
le volume Studien zur siebenburgischen Kunstgeschiclde, București, E d. K riterion, 1976, pp. 215 — 
255 et respecțivem ent 256 — 289.

La contagion stylistique n’a ete que tres rarement le r& ultat d’un 
contact direct avec l’art occidental. II faut souligner encore une fois le 
role de la Pologne en tan t que mediateur entre deux univers artistiques 
bien differents. Plus tard le baroque atteindra la Moldavie par ricochet, 
ratific, au nom de l’orthodoxie, par l’Ukraine et la Russie. Plus tard 
encore, vers le milieu du XVIII® siecle, c’est le barococo orientalist d’Is- 
tanbul qui serviră de modele auxartistes, surtout dans la capitale du pays.

Le fait d ’avoir parfois insiste sur ces voies de penetration du baroque 
ne devrait pas eclipser l’apport local dans ce processus d’assimilation 
stylistique. Nous finirons donc en resumant cet apport en quelques 
mots : disponibilite, effort de selection, capacite de synthese.
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ZUR RUMÂNISCHEN BAROCKREZEPTION

HORST FASSEL

Im Vergleich zur Klassik und zur Romantik war in Rumănien das 
Interesse an der Barockliteratur begrenzt. In den letzten Jahren allerdings 
hat sich die Zahl der Studien iiber Barockliteratur vermehrt, wobei aller
dings oft nur Neuauflagen der Hypothesen der auslăndischen Fachliteratur 
zu verzeichnen sind.

Von Anfang an muB man die Bemiihungen der Komparatisten und 
Romanisten (bzw. Rumănisten) von denjenigen der Germanisten unter- 
scheiden. Die letzteren waren schon fruh durch ihreliteraturgeschichtlichen 
Arbeiten zu einer Beschăftigung mit der deutschen Uiteratur des 17. Jahr- 
hunderts verpflichtet, kamen jedoch meist nicht tiber die Ergebnisse der 
Germanistik in Deutschland hinaus und leisteten auf dem Gebiet der 
theoretischen Kennzeichnung des Barocks kaum Nennenswertes.

Die Komparatisten und Romanisten waren ihrerseits bemiiht, eine 
generelle Kennzeichnung des Barockbegriffes zu liefern, um bei der 
Abfassung einer rumanischen L’iteraturgeschichte ein brauchbares Konzept 
zur Verfugung zu haben.

Schon in den zwanziger Jahren verwendet Ii. Blaga ,,barock“ als 
Kennmarke fur Komplexitât, Kontrastvielfalt, als er die Banater Volks- 
kunst charakterisieren will b Ebenfalls Blaga hat dann auf die Parallelen 
in den Denkstrukturen der Naturwissenschaftler, Philosophen und 
Kiinstler im 17. Jahrhundert hingewiesen und diese Obereinstimmung 
einem System zugeordnet, das er „Barock“ nannte’. Der Versuch, im 
17. Jahrhundert in Kunst und Wissenschaft Anzeichen einer gemeinsamen 
Geisteshaltung zu erkennen, wird in der rumanischen Forschung noch 
oft unternommen werden, wobei man den bildenden Kiinsten eine modell- 
gebendc Funktion zubilligt 3.

1 Blaga, L., Barocul etnografiei românești, in Ceasornicul de nisip, Cluj, 1973, S. 129/133.
* Idem, Invotul barocului, in Trilogia valorilor, București, 1946, S. 116/121.
3 Ivănescu-Ciocan, R. Despre unele trăsături caracteristice ale culturii europene din seco

lul al IT-lea in legătură cu problemele barocului, ,,Analele Universității Timișoara", 1965, III, 
S. 41/65; idem, Noi studii la studiul genezei barocului, „Analele Universității Timișoara", 
1968, VI, S. 91/105 ; idem, Sur la contribution polonaise au Baroque europien au X V IB  sticle, 
„Philologica", Craiova, II, 1971, S. 157/168 ; Cosma, L., Accepțiile barocului, „România 
literară", București, 1972, nr. 14, S. 11 ; Duțu, A„ Eseu in Istoria modelelor umane, București, 
1972, S. 175/176. In alicii erwăhnten Arbeiten wird IranzOsische Sekundărliteratur bevorzugt, 
wobei Ivănescu-Ciocan die These zu untermauern versucht, daD die franzosische Klassik eigent- 
lich in den Bereich der barocken Kultur gehort. Dasselbe auch bei Botez, M„ Influente ale 
barocului In dramaturgia lui Corneille, „Analele Universității Iași", 1971, S. 103/107. Hier liegt 
auch die Gleichsetzung Barock/Frtlhromantik vor, wie sie seit V. Tempeanu (1943) gebrăuch- 
lich ist.

SYNTHESIS. IV, BUCAREST. 1977
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Die Bestimmung des Barocks als eine Lebenshaltung, die gegen eine 
klassische bzw. romantische Seinsweise ausgespielt wird, erscheint zuerst 
bei G. Călinescu4. In  dieser Perspektive wăre das Auftreten barocker 
Ausdruckswerte immer nur nach klassischen oder romantischen Bliitezeiten 
mdglich. Barock wăre auBerdem immer ein mixtum compositum aus klas- 
sisch-romantischen Elementen. Als Kunststil kennzeichnet Călinescu das 
Barock, wenn er feststellt, daB es sich regelmăBig nur ,.technischen“ 
Fragen zuwende und als Ausdrucksweise atemporal sei.

* Die Untersuchung wurde neu aufgelegt in dcm Sammelband Clasicism, baroc, roman
tism, Cluj, 1971, S. 5/21.

6 Marino, A. Dicționar de idei literare, București, 1973, I, S. 225/245 (vorabgedruckt 
auch in Clasicism. . . ,  op. cit., S. 56/96), in beiden Făllen mit deutscher und cnglischer Zusam- 
menfassung.

6 Ibidem, S. 241.
7 Marino, A., Les premiers echos baroques et manieristes dans la litliraiure, roumaine,

, .Baroque", Montauban, 1973, S. 161/163 und idem, Un baroc românesc?, „Cronica", Iași
1969, nr. 39.

Die komplexeste Bestimmung des Barockbegriffs in der rumanischen 
Forschung geht auf A. Marino5 zuriick. Nachdem er die beiden Wort- 
felder von „barock11 und ihre jeweilige Etymologie bestimmt hat, wird 
eine Typologie des Barocks als Geisteshaltung erstellt, eine Kennzeich- 
nung des Barockstils schlieBt sich an. Besondere Beaehtung wird den 
âsthetischen Konzepten des Barocks gewidmet, nachdem auch noch 
eine historisch-soziologische Determinierung des Begriffs, die Diachronie 
der Alternative Barock/KJassik eingeschaltet waren. „Kennzeichnend fur 
die Geisteslage des Barocks sind die Spannung innerhalb des abgeschlos- 
senen Ganzen, die unfeste Einordnung der widerspriichlichen Elemente, 
der Ausgleich der Polaritâten. Auf diese Art werden die Assoziation, 
die Harmonisierung, die Simultaneităt zu den vorherrschenden internen 
Wirklichkeiten, zu dominierenden Eeitideen. Das Barock lebt in Synthesen, 
Vergleichen, Analogien, Relationen, Ideeniibereinstimmungen, Bildern, 
Eindriicken. Sein Hauptzweck ist die Erstellung von je divergierenderen 
und iiberraschenderen Beziigen des ,,Similia-Typus“ 8, heiBt es bei 
Marino, der auch fiir das Barock ein Synthesemodell entwirft wie fiir 
bisher weitere 26 „literarische Begriffe11, die alle die literarischen Ablăufe 
regeln sollen. DaB der literarische Begriff dabei aus einer diachronischen, 
komplexen Evolution und einer heterogenen Simultanstruktur besteht, 
wird von Marino auch im Falie der Untersuchung iiber das Barock erkenn- 
bar. Seine kompetente Erfassung der wichtigsten Fragen der Barock- 
forschung kann hier nur erwâhnt werden.

Marinos Versuch, den Barockbegriff zu bestimmen, endet m it 
Hinweisen darauf, daB es auch in der rumanischen L'iteratur barocke 
Ansătze gibt. Abzulesen ist hier die Intention, im Rahmen des europăischen 
Literaturphanomens eine rumănische Abart des Barocks herauszuarbeiten, 
die im Spannungsfeld Aneignung/NeuschdpfuDg steht, die einerseits 
modellabhăngig, andererseits originell ist. DaB die Traditionswerte vor 
aliem auf Ubersetzungen aus den europăischen Literaturen zuriickgehen 
und wie diese Anregungen zu eigenstăndigen ĂuBerungen iiberleiten, 
versuchen neuere Untersuchungen zu klăren. Erste Ansătze in diese 
Richtung finden wir in friiheren Untersuchungen von Marino ; , der einige 
Rezeptionscharakteristika europăischer Literatur in Rumănien herausstellt.
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Die spăteren Forschungen von V. Constantinescu und S. Craiu 8 kommen 
nicht liber Marinos Feststellungen hinaus und auch einige Sonderfor- 
schungen fiihren nicht weiter 9. Die Eigenart der rumănischen L’iteratur 
im Zusammenhang mit osteuropăischen Literaturen, die manche Impulse 
vermittelten, wird kompetent in D. JIazilus Buch zur Darstellung gebracht. 
DaB "westeuropăische Einfliisse durch ukrainische Vermittlung in Rumă- 
nien wirksam werden kdnnen, wird an einer groBen Anzahl von Beispielen. 
belegt. Eine Schwăche der Darstellung ist es, daB sie bei literarischen 
Motiven und einigen venigen Strukturen (Wappengedicht, Widmungs- 
literatur) halt macht und liber ăsthetische Voranssetzungen venig reflek- 
t ie r t10. Auch A. E lian11 gelingt es, Aspekte des Individualstils und der 
geschichtsbedingten Eigenheiten rrmănischer Baiockautorenhervortreten 
zu lassen, wăhrend es flir N. Balotă und E. P a p u 12 darum geht, vor 
aliem die Integration rumănischer Werke in einen europăischen Konsensus. 
darzustellen.

8 Constantinescu, V., Există un baroc românesc, „Convorbiri literare", Iași, 1972, nr. 13 .- 
Craiu, S., Există un baroc românesc, „Convorbiri literare". Iași, nr, 17, 1972.

• Constantinescu, V., Divanul in contextul barocului european, „Cronica", Iași, 1973, 
nr. 25 ; Simionescu, D., Vn roman spaniol in Moldova secolului al 18-lea, lași, 1946 ; Condeescu, 
N. N„ Istoria lui Altidalis și Zelindei, București, 1931 ; Tănăsescu, M„ Despre istoria ieroglifică. 
București, 1970, S. 202/211 ; Ciorăncscu, A., ,,Occisio Gregari Vodac” cea mai veche piesă în 
românește, „Revista fundațiilor", București, 1937, IV, S. 423/38.

10 Mazilu, D. H., Barocul in literatura română din secolul al X V lI-lea, București, 1976. 
Auf der gleichen Linie bewegt sich auch die Arbcit von Muthu, M., Literatura română ș i 
spiritul sud-est european, București, 1976, S. 84/92.

11 Dosoflei („Contemporanul", București, 1967, Nr. 21) und Stolnicul G. Caniacuzino 
(„Contemporanul", București, 1969, S. 24). Siehe dazu den Kommentar von Duțu, AL, Sinteză 
și originalitate in cultura românească, București, 1972, S. 251, ff.

12 Balotă, N., Universul baroc la I. Budai-Deleanu, in Umanită/i, București, 1973, 
S. 345/350, und Papu, E„ Învățăturile lui Neagoe Basarab in contextul Renașterii, „Luceafărul", 
București, 1971, nr. 4, S. 3.

13 L ’isotirisme baroque dans la composition de «l’Histoire Hiiroglyphique », „Dacoromania", 
1974, nr. 2, S. 197/224, und idem, Sintaxa narațiunii in „Istoria ieroglifică”, „Revista de istorie 
și teorie literară", București, 1976, nr. 1, S. 109/126.

Von den Einzeluntersuchungen sind die am interessantesten, die 
sich mit dem Weik von D. Cantemir beschăftigen, dessen Zugehdrigkeit 
zum Barock heute als unbestritten gilt. Zur Sprache kommen dabei Theo- 
rien, die ihn als Nachfahre westeuropăischer Barockliteiatur betrachten 
oder aber orientalische Quellen fur seine Werke annehmen. D. Moldo- 
veanu13 ha t die beachtlichsten Arbeiten zum Romanwerk Cantemirs 
vorgelegt und flir dessen geistige Zugehdrigkeit zum westeuropăischem 
Barock plădiert, wenn er einmal die Liste mdglicher Quellenwerke zusam- 
menstellt und zum anderen als ordnendes Strukturprinzip der Istoria 
ieroglifică das Hyperbaton postuliert, das Mikro- und Makroebene der 
Darstellung kennzeichnen soli.

Wăhrend nun die erwăhnten Autoren ihre Untersuchungen gewdhn- 
lich durch eine eingehende Kenntnis der Barockkultur abgesichert haben, 
verzeichnen andere Beitrăge einfach die statistische Ausbreitung auslăn- 
discher Barockautoren in Rumănien. Im Zeichen verbaler Expansion 
stehen viele Beitrăge, die sich auf den atemporalen Barockstil berufen 
und Autoren des zwanzigsten Jahrhunderts oft ganz ungerechtfertigt 
mit dem E tikett „Barock11 versehen. Es handelt sich dabei gewdhnlich
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um Romanciers, bei denen quantitative Extension und eine ins ăuBerste 
D eail fiihrende Erzăhlweise diese Festlegung motivieren sollen14. Ein 
adiquates Verstândnis des Barocks ist in solchen Beitrăgen nicht zu 
ervarten.

14 Barbu, E., Caietele Principelui, București, 1973, II, S. 279/80 ; Andriescu, A„ M irajul 
linuajului baroc, in Disocieri, Iași, 1973, S. 242/251 (Rez. eines Romans von Barbu); Vlad, I.,
B idul loanide (Roman von G. Călinescu), roman baroc, ,,Tribuna", Cluj, 1973, nr. 52, S. 9 ; 
Dascâl, M., Antinomii barochiste (Uber den Dichter A. Phillippide).

16 Antonio Machado și barocul, „Analele Universității București" (Literatură universală 
și comparată), 1970, S. 125/141.

14 Cartianu, A., William Faulkner și barocul englez, „Analele Universității București" 
(Filologie), 1965, S. 149/156.

Lăzărescu, Gh., Paul Claudel și stilul baroc, „Ramuri", Craiova, 1970, S. 18.
Nemoianu, V., Calmul oalorilor, Cluj, 1971, S. 152/156.
Bălăci, Al., Noi studii italiene, București, 1969, S. 191/205 (ilber Marino und die sati- 

risdien Dichter).
Călinescu, G„ Marino și Gongora, in Scriitori străini, București, 1968, S. 232/248.
Constantinescu, V., Jean de Sponde, poet baroc, „Analele Universității Iași", 1973, 
S. 149/153.
Condrea-Derer, D., Termini delTestetica baroca in versione romana, „Bull. de la soc. 

d eln g . romane", Bucarest, 1971/72, S. 105/113.
Grigorescu, D., Shakespeare și concepția barocă, „Analele Universității București" (Lite- 

ratiră universală și comparată), 1970, nr. 1, S. 69/74.
Pulbere, I., Literatura barocului in Italia, Spania și Fran[a, Cluj-Napoca, 1975.
17 No/iunea de baroc in cercetarea literară germană, „Analele Universității Iași", 1972. 

S . 179/195.

Dieselbe leichtziingige Beziehung zum Barock stellen manche Kom- 
paiatisten her, wenn sie sich mit auslăndischen Autoren unserer Zeit 
befassen. In  dieser Reihe verdient es nur die Arbeit von Bucurenciu- 
Bîisan, erwăhnt zu werden, da bei A. Machado tatsăchlich eine Auseinander- 
setsung mit barocken Leitbegriffen in seinen Romanen zu erkennen 
i s t l5. DaB einige Anglisten und Romanisten fachbezogene Untersuchungen 
zu Einzelautoren des 17. Jahrhundert voiiegen, soli hier nur vermerkt 
werden16.

Im Vergleicli zu den bisher zitierten Untersuchungen, weisen die 
Arîeiten der rumânischen Germanisten vielfach ein Defizit an theore- 
tisther Auseinandersetzung mit dem Phânomen Barock auf.

So greift die Betrachtung von I. Uauer17, einer der seltenen Versuche 
aui dem Gcbiet theoretischer Begriffsbestimmung durch rumănische 
Germanisten, ausschlieBlich auf deutsche Vorarbeiten zuriick. Was hier 
vorwiegend geboten wird, ist ein Resiimee der Forschungslage zum Thema 
Barock in den letzten Jahrzehnten. Lauer stellt die Adâquatheit der 
Beieichnung (Barock) in Frage (sie betont, daB Barockelemente stets 
nur neben anderen Tendenzen anzutreffen sind, daB ein ,,barockes“ 
Selbstverstândnis der Barockautoren fehlt), um zuletzt ein „rhetorisches 
Ge'iihl“ als Kennmarke einer barocken Einheitsliteratur zu postulieren, 
wooei Lauer auf van Ingen, Windfuhr und L. Fischer verweist, die ihre 
Thise untermauern sollen.

Typologische Versuche sind in den Literaturgeschichten nicht zu 
veimeiden. Theoretische Voriiberlegungen zur Periodisierung der deutschen 
Literatur lieferten dabei I. V. Pătrășcanu und L. Rădăceanu, die fiir die 
Versuche der Historiographie der deutschen Literatur durch rumănische
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Germanisten die Weichen stellten18. Der erste Versuch einer Geschichte 
der deutschen Literatur in Eumănien von I. Ghirghin19 ist noch recht 
unbekiimmert und im 17. Jahrhundert wird das Schrifttum bis 1624 
zur „Eeformation“ gezăhlt; Pătrășcanu teilt dann viei spăter das 17. Jah r
hundert in die Perioden von 1617/1645 und 1645/1700. Die erste Jahr- 
hunderthâlfte wird der Eenaissance zugeordnet, als deren Wegbereiter 
Opitz gelten soli. In  diesem Falie steht Pătrășcanu in den Spuren von 
V. Tempeanu, der vorher eine Geschichte der deutschen Literatur in 
Eumănien verfaBt hatte 20. Das Hauptmerkmal der Eenaissance ist fur 
Pătrășcanu die „blinde Nachahmung der Antike11. In  der zweiten Jahr- 
hunderthălfte soli ,,nach und nach eine Formenvielfalt und eine Be- 
wegungsfiille“ zu verzeichnen sein. ,,So erschien die Barockkunst: eine 
Formenpluralităt inmitten eines ungeheuren, pomphaften Eeichtums11 21. 
Der Gewăhrsmann Pătrășcanus bei der Bestimmung der Barockmerkmale 
ist J. Nadler : die Mobilităt und das Ornament stehen im Vordergrund, 
die Buhne ist der beste Wirkungsfaktor fur die Literatur, ideologisch 
herrscht die Gegenreformation vor und erkenntnistheoretisch kann man 
von einem Kult des Irrationalen sprechen.

19 Pătrășcanu, I. V., Istoricul curentelor literare germane. Studiu de sinteză. București,
1941, S. 16/20 ; Rădăceanu, L., Probleme de istorie a literaturii germane, București, 1956, S. 7/145-

19 Literatura germană, Bucuresci, 1888.
10 Tempeanu, V., Istoria literaturii germane, București, 1940, 1944.
91 Pătrășcanu, I. V., op. eit., S. 17.
”  Rădăceanu, L., op. cit., S. 17.

L. Rădăceanu bemiiht sich, Literatur als soziales Phănomen einzu- 
stufen und die bkonomische Entwicklung der Gesellschaft als primăren 
Faktor zu erkennen, von dem auch die literarischen Prozesse bedingt 
werden. Die fiinf Epochen, die Eădăceanu in der Evolution der deutschen 
Literatur absteckt, entsprechen den sozialen Entwicklungseinheiten. Die 
dritte Epoche wird bestimmt als „deutsche Literatur in der Periode des 
Ebergangs vom Feudalismus zur biirgerlichen Gesellschaft“ und umfaBt 
die Zeit vom 16.—19. Jahrhundert. DaB im 17. Jahrhundert eine bkono
mische Stagnation in Deutschland zu verzeichnen ist, daB ebenfalls dann 
der „Hauptgegensatz zwischen den feudalen und den kapitalistischen 
Produktionsverhăltnissen.. .  fast erlischt“ 22, soli zu den spezifischen 
Ausprăgungen der Literatur in jenem Jahrhundert fiihren. Die Deter- 
mination dieser soziologischen Prămissen wird von Eădăceanu sehr 
konsequent vollzogen, aber im Falie der konkreten Darstellung litera- 
rischer Probleme, ist der Autor unsicher. E r setzt hier folgende Akzente, 
die recht verschwommen sind : Sprachgesellschaften, schlesische Dichter- 
schulen, allgemeine Entwicklung von Drama, Lyrik, Prosa ( ?); erste 
realistische Ansătze in deutscher Literatur( ?). Schlecht beraten ist Eădă
ceanu auch, wenn er Opitz als Fiirstendiener abkanzelt und hbfisches 
GeltungsbewuBtsein sowie die Nachahmung auslăndischer Modelle als 
einzige Wesensmerkmale der deutschen Barockliteratur bezeichnet.

Spătere Literaturhistoriker haben die Ausfiihrungen Pătrășcanus 
und Eădăceanus aufgegriffen. Tempeanu kann in dieser Eeihe noch als 
Vorlăufer Pătrășcanus gelten, aber auch fur die rumănischen Kompa- 
ratisten ha t er seine Bedeutung, weil er schon 1940 die Gleichsetzung 
Barock/Eomantik vorgenommen hat, romantische Elemente im Barock
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erkennen will23. Tempeanus Literaturgeschichte, die auch sonst wider- 
spruchsvoll ist, hat nach den theoretischen Stellungsnahmen die konkrete 
Darstellung kontradiktorisch gestaltet. S tatt der angegebenen Periode 
von 1645 bis 1700 finden wir plotzlich die Schererschen Bestimmung 
der Zeit vom DreiBigjăhrigen zum Siebenjâhrigen Krieg 24.

23 Tempeanu, V.. op. cit., S. 9.
21 Ibidem, S. 85/89.
25 Isbășescu, M., Istoria literaturii germane, București, 1968; Perez, H./Paulini, H. 

Einfiihrung in die Geschichle der deutschen Literatur, Iași (litho), 1973 (der Titel ist irreftlhrend, 
es handelt sich um einen kurzen AbriD der deutschen Literaturgeschichte). Ebenso Baer-Rădu- 
canu, S., Istoria literaturii germane in sec. al XVII-lea, București, 1973.

28 Bukarest, 1949, Bd. 2 (B is  174S), S. 123/146.
27 Fassel, H., Geschichte der deutschen Literatur von den Anfăngen bis 1770, Iași, 1977 

(litho), S. 250/425.
28 Zamfirescu, I., Istoria universală a teatrului, București, 1968, S. 269/333.
28 Răducanu, S., Antologie a literaturii germane, București, 1972 ; Livrescu, J. (biblio- 

graphische Angaben und deutsche T ex te ); Coman, Gh., Poezii lirice, București, 1895 ; Neculau, 
I. L ., Traduceri în versuri din diferifi autori. Iași, 1928. Auch die Texte in den LehrbOchern 
der Schulen mit deutscher Unterrichtssprache kămen fiir eine Wirkung der Barockliteratur 
in Frage.

80 Inlerprelationen deutscher und rumăniendeutscher Lyrik, Cluj, 1971, S. 26/36.

M. Isbășescu und H. Perez/H. P aulin i25 iibernehmen von Rădăceanu 
die soziologische Kennzeichnung des Jahrhunderts und seiner Literatur, 
von Tempeanu aber (bzw. von Scherer) haben sie die Periode zwischen 
beiden Kriegen. DaB dann die erste Jahrhunderthalfte nach Alewyn 
als vorbarocker Klassizismus eingestuft wird, kann man in beiden 
Versuchen nachiesen.

Eine exklusiv soziologische Determination der literarischen Ent- 
■wicklung wird in der Deutschen Literaturi vorgenommen, die fiir die 
Zeit von 1660 bis 1775 eine Periode ansetzt.

Die Literaturgeschichte von H. Fassel27 versucht die soziale Deter- 
miniertheit der Literatur differenzierter darzustellen. Dabei werden nicht 
nur die Verbindung zwischen literarischen und materiellen dkonomischen 
Prozessen beachtet, sondern auch die Folgen der immer stărker sich 
abzeichnenden Arbeitsteilung hervorgehoben, die im Bereich des sozialen 
tberbaus zu einer relativen Autonomie der Einzelgebiete, d.i. auch der 
Litera tur fiihien. Das erfordert dann die genaue Erforschung der ăsthe- 
tischen Eigengesetzlichkeit der Literatur und ermdglicht es dem Autor, 
nicht nur die relative Realitătsbezogenheit der Literatur, sondern auch 
ihr Selbstverstandnis herauszuarbeiten.

Im  Rahmen der Beschăftigung mit der deutschen Barockliteratur 
ist die grbBte Forschungsliicke auf dem Gebiet der Dramenforschung 
zu verzeichnen. Nur bei Isbășescu und Perez/Paulini sowie bei Zamfi- 
rescu 28 ist davon in kurzen Cberblicken die Rede, bei Fassel wird auch 
die Vorarbeit der Emblemforschung (Schbne) herangezogen und eine 
ausfuhrlichere Darstellung vor aliem vom Gryphius und Lohenstein 
geboten.

Das Interesse an der Barocklyrik kann auch durch deren Prăsenz 
in Anthologien (in deutscher und rumânischer Sprache) veranschaulicht 
werden 29. Aber auch in einer Interpretationssammlung, die B. Tontsch 
herausgab 30 sind zwei Beitrăge der Barocklyrik gewidmet (D. Hellermann 
interpretiert A. Gryphius u.zw. die Trănen des Vaterlandes anno 1636,
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B. Kolf nimmt zu dem Gedicht A II sich von P. Fleming Stellung). In 
beiden Fâllen werden die Exegeten ein Opfer ihrer Auffassung, es handle 
sich bei Gryphius und Fleming um reine Eriebnislyrik. Die rhetorische 
Tradition wird iibergangen (etwa bei Fleming sein Petrarkismus) und 
die texinternen semantischen Beziige werden nicht durch adâquate histo- 
risch exakte exopoetische Bestimmung ergănzt.

In  einer Untersuchung von H. Fassel wird einem Gedichttypus 
nachgegangen, dessen Kennzeichen sind : unpaarzahlige Strophenzahl, eine 
zweifache semantische Betonung in der Mittel-bzw. in der Endstrophe. 
An einem recht umfangreichen Textmaterial wird die Herausbildung des 
Typus aus einer Gedichtform des Humanismus nachgezeichnet, wo die 
Aussage um eine Mittelachse konzentiisch angeordnet war. Die zusâtz- 
liche Akzentuierung der letzen Strophe, die schon bei Th. Hoeck auftritt, 
erkennt der Autor als einen Hinweis auf die barocke Relativierung aller 
festen, harmonischen Strukturen. DaB der Typus im ganzen 17. Jahr- 
hundert anzutreffen ist, kann ein Element zur Hypothese einer formalen 
und konzeptuellen Einheit der betreffenden Periode liefern. Ob dieser 
Typus nicht aueh in anderen Literaturen anzutreffen ist, hat die vorlie- 
gende Arbeit nicht erfaBt.

Die stărkste Beachtung widmete die rumanische Forschung dem 
deutschen Barockroman. J. Livescu stiitzt sich in seiner Untersuchung 
vor aliem auf die Vorarbeiten Boltes und Petersens 32. Er will als Kom- 
ponenten des barocken Bildungsromans (speziell bei Grimmelshausen) eine 
,,âuBere“ und eine ,,innere“ Entwicklung erkennen, eine aufsteigende 
und dann abfallende Bewegung der externen Verhâltnisse bei Simplizius, 
die von einer fallenden, dann steigenden psychischen Entwicklungskurve 
kompensiert wird. DaB damit am Romanende die ,,Ruhelage“ des Anfangs 
wiedererreicht wird, wiirde auf die hofischen Romane des Mittelalters 
verweisen, die ebenfalls den urspriinglichen Gleichgewichtszustand rekon- 
struieren, wobei das Vorzeichen von ,,zufăllig“ zu ,,bewuBt“ verăndert 
ist. Abcr Livescu zieht diese Konsequenz nicht und nennt den Roman- 
schluB ,,erzwungen“, wTas wiederum seine eigene graphische Darstellung 
Zweifeln aussetzt, da sie sehr symmetrisch verlăuft.

31 Un tip  structural de poezie din secolul al X V lI-lea , in Sesiunea științifică a cadrelor
didactice, București, 1970, S. 280/287.

33 Grimmelshausens ,,Simplizius Simplizissimus" als Bildungsroman, Iași, 1942.
33 Sammlung von kritischen Aufsâlzen und Kurzbiographien zur Geschichte der deutscherr 

Literatur, Bukarest, 1956, S. 50/68.
34 Tradifie și inovafie In romanul german, Iași, 1974, S. 10/24.

P. Langfelder reproduziert in einer Sammlung 33 Stellungsnahmen 
zur Ronianform bei Grimmelshausen, die alle von der reinen Abbild- 
funktion des Genres und von der Disharmonie sprechen, die hier durch 
die Wirklichkeitsfiille entstehen soli.

H. Perez 34 rekapituliert die Handlung des Romans, akzeptiert 
anfangs Gundolfs Feststellung, daB wir es mit einem Entwicklungsroman 
zu tun haben. Dann wird die Wirklichkeitsimitation im Roman als wichti- 
ges Kennzeichen hervorgehoben und zuletzt (wăhrend die Forschungen
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von Weydt und Heselhaus iibergangen werden) wird ein positivistischer 
Erlebnis-Begriff neu belebt. Man akzeptiert unbesehen alle widerspruchs- 
vollen Exegesen des Romans und motiviert sie durch die Irrationalităt 
des ,,Genies“ , das ein solches Werk hervorgebracht hat.

Von den einzelnen Barockautoren, denen man sich in Eumănien 
zuwandte, nimmt M. Opitz verstăndlicherweise eine Vorzugsstellung ein. 
Das heiBt aber nicht, daB hier Neues geleistet wurde. Die meisten Beitrăge 
zăhlen die bekannten Informationen iiber den Siebenbiirgenaufenthalt 
des deutschen Dichters auf und resiimieren das Zlathna-Gedicht, wobei 
man den Versen dokumentarischen Wert zuerkennt 35.

Bei Todericiu werden alle Informationen wbrtlich verstanden und 
als Ansătze zu einer Geschichte der rumănischen Bergbautechnik, der 
Ethnographie etc. beniitzt. Bei Kiss, Lillin u.a. finden wir Gemeinplatze, 
wie sie in allen ălteren Literaturgeschichten vorhanden sind. Auf bio- 
graphische Einzelheiten hat es auch die Arbeit von K. K. Klein abgese- 
hen 3B, die Aufschliisse iiber die Beziehungen von Opitz zu den Rumănen 
zu geben versucht. DaB man eine Korrektur des herkommlichen Opitz- 
Bildes mit Hilfe einer in Rumănien abgedruckten Arbeit des D.D.R.- 
Forschers J. Boeckh 37 hătte  vornehmen kbnnen, wurde iibersehen.

36 Șăincanu, L., Istoria filologiei române. București, 1882, S. 28 ; Schuller, J. K., Martin 
Opitz in Welssenburg, „Transilvania", 1863, III, Hermannstadt, S. 161/174 ; Heermann, A., 
Opitz Mârton Erdelyben, Budapest, 1876; Gragger, R., Martin Opitz in Siebenbiirgen, „Unga- 
rische Jahrbiicher", Berlin/Lcipzig, 1926, VI, S. 313/320 ; Jakob, B., Opitz Mârton a Gyuly- 
fehirvări Bethlen-Iskolănăl, Funfkirchen, 1909 ; Economu, C., Viafa culturală a orașului Alba- 
lulia la 1700, „Apulum", Alba-Iulia, 1939—1942, S. 236/238 ; Todericiu, D., Zlatna, pagină 
puțin cunoscută a istorici științei și tehnicii și artei românești, „Tribuna", Cluj, 1966, nr. 52, 
S. 5; Dăianu, I., Poetul silezian Martin Opitz și românii din Transilvania, Alba-Iulia, 1946; 
Kiss, G„ Zlatna — o poezie despre liniștea sufletului, „Steaua", Cluj, 1956, nr. 3, S. 113/119; 
Lillin, A„ Un mare prieten al românilor — poetul M. Opitz, „Orizont", Timișoara, 1970, nr. 10, 
S. 73/76 ; Hier kbnnen auch die Tcxtwiedergabcn bei Răducanu, S./Livescu, J., op. cit., S. 128 ff. 
und die rumănische Ubersetzung (M. Opitz Zlatna, ubers. G. Coșbuc, Alba-Iulia, 1946) ange- 
fiihrt werden.

36 Beziehungen Martin Opitzens zum Humânentum, Hermannstadt, 1927.
37 Poemul ,,Zlatna” de Martin Opitz, „Revista de filologie romanică și germanică" 

București, 1959, nr. 1, S. 39/57.
38 Grimmelshausen, Aventurosul Simplicius Simpliclssimus (ubers. V. Tempeanu, eingel. 

T . Ștefănescu), București, 1967, Fragmente waren 1919 in der Zeitschrift „însemnări literare". 
Iași, nr. 29, S. 1/4, erschienen, eine gekurzte deutsche Schulausgabe erschien 1961 (Vorwort 
L. Ștefănescu) in Bukarest.

33 Fassel, H„ Das Molia des Beisens bei Grimmelshausen, „Analele Universității Iași" 
<Literatură), 1970, S. 151/158.

Giimmelshausen ist der einzige deutsche Barockautor, von dem ein 
umfangreicheres Werk vollstăndig iibersetzt vorliegt38. Die Prăsentierung 
dieses Autors nimmt in der Literaturgeschichte den meisten Raum in 
Anspruch, bei Perez und Livescu finden wir gesonderte Ausfiihrungen 
iiber den Romancier. Eine Untersuchung iiber die Entstehung einer 
modernen Figurenpsychologie legt H. Fassel39 vor. Die Art und Weise,
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wie Grimmelshausen die Reise auffaBt (oberflăchenhaft als Augeneilebnis, 
schematisch, als Weg zur Innerlichkeit, zum intimen Detail), sowie die 
Bedeutung, die das Reiseerlebnis in den einzelnen Werken hat, lăBt 
Fassel einen kontinuierlichen Verlauf der psychologischen Erfassung der 
immer besser individualisierten epischen Gestalten erkennen. Ein Defizit 
der Arbeit ist es, daB sie sich nicht immer auf die besten Texteditionen 
stiitzen konnte, was am Anfang der Ausfiihrungen zu Fehlinterpretationen 
fiihrt, die aber die Haupthypothese des Beitrags, die Herausbildung einer 
spezifischen Erzăhlstruktur bei Grimmelshausen, nicht entscheidend 
beeintrâchtigen.

Von den iibrigen Barockautoren ist nur noch D. Speer separat behan- 
delt worden. Er verdankt dieses Interesse der Forschungstendenz, das. 
Rumănienbild auslândischer Literaturen zu erstellen40.

40 Fassel, H., Schăfcrpoesic und vermehrter Donaustrand, „Karpatenrundschau", Brașov, 
1974, nr. 20, S. 5 ; idem, Einige Bemerkungen iiber rumânische Stoffe in der deutschen Literatur, 
,,Neuer Weg", Bukarest, 1974, 19.04., S. 4 ; idem, Ein interessantes Rumănienbild aus dem 
n.Jahrhundert, „Volk und Kultur", Bukarest, 1976, nr. 2, S. 45. Trostler, J., Der „Ungarische 
Simplizius" und der „Tiirkische Vagant", ,,Korr. blatt", Hermannstadt, 1916, nr. 8 — 12; 
Cosma, V.. Documente și lucrări din pragul veacului al XVII-lea, „Muzica", București, 1964, 
nr. 5 — 6, S. 67/71 ; Uber die Forschungsprobleme, die in Sachen Siebenbilrgischsâchsisches 
Barock noch anstehen, siehe: Fassel, H., Zum siebenbiirgischsăchsischen Barock, „Cahiers 
roumaines de littârature compacte, " Bukarest, 1977, 2 (im Erscheinen); daB es sich hier vor 
aliem um Arbeiten handelt, die auch in Siebenbilrgen rezipiert wurden und Beziehungen zur 
rumănischen Kultur aufweisen, vermogen Einzeluntersuchungen zu erhellen (Fassel, H., 
V.Franck și barocul românesc, „Steaua", Cluj-Napoca, 1977, 1, S. 35/39).
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LE «MOI» VULN^RABLE DE MONTAIGNE: UNE TENTATIVE 
D’IDENTIFICATION DE CERTAINES CONDUITES DE PROTECTION1

1 Les critiques n’ont pas separe ou studie siparement Ies difKrentes conduites de pro- 
tection que nous relevons. Nous ne les citerons donc que rarement. Notons toutefois la belle 
itude d’Alexandre Micha sur le jeu chez Montaigne dans Le Singulier Montaigne (Paris : 
Nizet, 1964).

Albert Thibaudct (Montaigne, Textes etablis, prisentfs et annotfs par Floyd Gray [Paris : 
Gallimard, 1963]) voit 6galement un Montaigne sur la defensive «armant le maximum de 
liberte interieure par le maximum de micanisme exterieur » (p. 103). Ce « mecanisme exterieur » 
n'est toutefois pas « brise • dans ses difterentes composantes.

Pour Jean Starobinski le mouvement, chez Montaigne, compense d’abord une insuffisance 
de la «matiire » pour se transformer tres vite en une source de connaissance et de dipas- 
sement. Voie, Jean Starobinski, «Montaigne en mouvement», La Nouoelle Reoue Franțaise, 
No. 85 (Janvier 1960), pp. 16 — 22; ibid., No. 86 (Fevrier 1960), pp. 254 — 66; et « Distance 
et ptenitude», Mercurc de France, No. 348 (Juillet 1963), pp. 400 — 09.

2 Montaigne, Oeuores complites, Textes etablis par A. Thibaudet et M. Rat. Introduc- 
tion et notes par M. Rat (Paris : Gallimard, Bibliothique de la Pliiade, 1962), p. 84. Les cita- 
tions des Essais sont tiries de cette Idition.

3 Nous ne nous efforcerons pas de distingucr 5 chaque fois entre Montaigne «l’homme » 
et le • je • de la narration dans les Essais. Nous ne nous pteoccuperons guire de Ia sinterite 
de l’auteur (cet aspect qui a tellement inqui£t6 un Rousseau), ni des d£formations sans doute 
indvitables que subit l’observation lors de la transposition de la vie vicue â la vie dicrite. 
Nous nigligerons aussi ce fațonnement de l'Stre par l’6criture. Dttecter la ptesence de con
duites de protection, la creation de micanismes de difense sera notre pteoccupation unique. 
Dans ce contexte, que les conduites soient fictives ou tecues importe peu ; ce sont leur ptesence 
et nature qui comptent.

Les questions que nous nigligeons sont de poids ; elles sont essentielles âune 6tude 
purement litteraire ou esthttique des Essais, et dans d’autres travaux, nous leur donnons 
l’importance qui leur est due. Aujourd’hui, toutefois, nous braquons volontairement notre 
regard sur cette sous-th6matique, cette zone pauvrement eclaitee des conduites et ntecanismes

NICOLE TREVES 
(Los Angeles)

Confront^ avec l’inhumain, la premiere r&iction de Montaigne est 
de fuir, c’est-â-dire de placer une distance-panique entre lui et toute 
force rigide, toute prisence qui mutile et d^truit, fige ou diforme. Or 
la fuite n’a de sens que si elle conduit â un abri. Montaigne, qui, dans 
sa recherche febrile d’un abri, est preț â tout, jusqu’ă se mettre «sous 
la peau d’un veau »2, s’aperșoit que le seul havre existant est tout intd- 
rieur, cree par l’homme, doucement, et ă sa propre mesure.

La marche cahotante, discontinue de Montaigne, de la fuite â 
la creation d’une« âme â plusieurs âtages », â l’instauration d’une «arriere- 
boutique », depasse peut-etre la peur, installe le jeu, d6couvre parfois 
la plânitude. C’est sur cette aventure toute faite de mouvements, que 
nous aimerions nous pencher aujourd’hu i3.

SYNTHESIS, IV, BUCAREST, 1977
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110 NICOLE TRBVES 2

La fuite est d ’abord bien ce qu’elle indique; il s’agit dune course 
plus ou moins effrinie vers un abri aussi sur que possible. On est en 
pr^sence peut-etre de l ’expression la plus âlementaire de l’instinct de 
conservation :

Je suis de cet advis, et en quelque maniere qu’on se puisse 
mettre â l’abri des coups, fut ce soubs la peau d’un veau, je 
ne suis pas homme qui y reculasse. (p. 84)

Si l’attitude de fuite avait toujours reussi, si un abri sur attendait 
veritablemet l’homme au bout de sa course, Montaigne n ’y aurait peut- 
etre pas regarde deux fois.

II n’en demeure pas moins que dans certaines situations, la ttitude 
de fuite reste pour lui la seule valable; elle seule garde un semblant de 
raison. Que peut l ’homme devant une puissance aussi violente et destruc- 
trice que la peste ? S’enfuir aussi loin que possible. Montaigne semble bien 
ainsi avoir tendance â fuir toute situation d’oîi le dialogue est absent. 
Ce qui revient peut-etre â admettre qu’en p^riode de cataclysmes physiques 
(6pid6mies, tremblements de terre, ou meme guerres) Montaigne tout 
simplement disparaît. Le maire et toute sa familie s’eloignant pr&ipitam- 
ment d ’un Bordeaux que l ’̂ pid^mie de la peste menace, offre sans doute 
une image peu glorieuse, guere exemplaire.

La conception d’une solidariti humaine inconditionn^e operant 
ind6pendamment de la nature de la menace presențe, ne se rattache 
certes pas a la Vision montanienne. Le geste desesper^, la confrontation 
d’6gal â igal avec la fatalit^, n ’est jamais adopție, bien que Montaigne 
soit sensible â la beauti et «hauteur » atteinte par une telle position, 
et qu’i l «imagine infinies natures plus hautes et plus rdglees que la [sienne] » 
(p. 791). Sa maniere toutefois est beaucoup plus «sombre > et «glis- 
sante ». II «ne cerche qu’ă passer »(p. 926).

Nous voyons cependant Montaigne tester au chevet de la Bo^tie, 
et ne le guere quitter alors que l’on ne sait s’il est atteint ou non de la 
peste 4. II est donc capable du don de soi, d ’une solidarii tres forte; 
il ne faut cependant pas en faire une constante de son etre. Elle n’apparaît 
que dans une situation tout ă faire concrdte, face ă une force d’engagement 
encore plus forte que la peur de mourir.

Toutefois, pour Montaigne, la fuite semble etre rarement n^cessaire 
face ă u'ne prâsence humaine, laquelle pour lui semble toujours grosse 
d ’un dialogue possible. La fuite inconditionn^e apparaît comme le premier 
mouvement de protection, le premier reflexe ressenti face ă la pr^sence 
d’un obstacle reprenant â son compte litt^ralement ou symboliquement 
Ies caracteristiques d’irreversibilite et d ’irr^ductibilite que Montaigne 
associe â l’idee de la mort. Cette meme fuite peut ainsi etre plus refl6chie et 
de protection. Nous nous proposons d’ăludier cette conquite de la peur, cette myriade de mou- 
vements de protection, leur jeu et enchevJtrement complexe qui amene petit a petit l ’Ctre 
< bandă » qu’est Montaigne vers le simple couragc de vivre. Nous nous penchons en fait sur 
un devenir, qui, dans Ies mouvements qu’il dtcouvre, garde une certaine atemporalii^, dăpasse 
Ies ăpoques (ne retenant en soi rien de particuliărement < seiziemiste •) et survit en dehors de 
la biographie. II nous faut enfin mentionner que Montaigne n’a gutre ătă«ătudii» de la sortc, 
et que son «art de vivre » n’a pas ătă vu en fonclion d’une prise en main du moi par le moi.

* Donald M. Frame, Montaigne: A Biography (New York : Harcourt, Brace and World, 
1965), p. 276.
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prendre la valeur d ’un acte de reconnaissance de l’impuissance humaine 
face aux forces irrationnelles de l’univers. Telle est, par exemple, l ’atti- 
tude de Montaigne face â l’omnipresence de la fortune; il s’agit alors 
d ’eviter autant que possible cette presence (?), cette force (?) £tonnante 
qui se plaît â dejouer tous Ies plâns humains, tour â tour comblant ou 
privant l’homme, mais en fait «reservant tousjours son authoriti au 
dessus de [ses] discours » (p. 121).

P ar contre, Montaigne, seul et guere arm6, dans son château, 
rejette l ’id6e de fuite, et ne compte que sur lui-meme pour sauvegarder 
sa vie e t sa libertA II ne s’agit nullement d ’une foi naive en l’homme, 
mais d’une position strategique, prise en toute conscience de ses dangers, 
risques et possibilites de reussite ou d’echec. La fuite serait peut-etre 
plus su re ... sans toutefois offrir de veritable garanție de securit^; l’epoque 
est troubl^e et Ies chemins guere surs. La fuite, dans une telle situation 
correspondrait non pas â une attitude de protection, mais â une de 
panique; elle projetterait l’homme dans une situation peut-etre encore 
plus confuse; Montaigne opte donc pour la situation oii le contact avec 
l ’humain semble prMominer.

S’il renonce ici â la fuite, c’est qu’elle ne le protege pas. Mais 
il semble aussi que des qu’un obstacle cesse de lui apparaître comme 
irrMuctible, Montaigne opte souvent et spdntan^ment pour une conduite 
plus complexe.

La fuite est aussi et souvent, une solution simplement commode, 
une maniere pratique d’eviter des ennuis, d ’eviter d ’etre harceli. Aussi 
voyons-nous souvent Montaigne «se desrober aux occasions de se fascher 
et se detourner de la connaissance des choses qui font m a l» (p. 927). 
Attitude un peu Strânge, peut-etre, pour un homme toujours si ipris de 
franchise. La fuite ici semble bien etre un refus de voir ce qui est, afin 
de se d^rober ă la prise de position, â l’action, â la depense d ’̂ nergie 
ou de travail qu’une telle connaissance entraînerait. Mais, en fait, il ne 
s’agit le plus souvent que d’eviter des tracas inhirents i  des situations 
domestiques ennuyeuses, pleines de « menus et gresles empechements ». 
L’ordre que l’on voit rigner dans Ies familles n’est-il pas achet6 trop 
cher ? II n ’empeche que le refus de connaître Ies faits frise parfois â la 
comedie de moeurs, dans la mesure oii Montaigne reconnaît l’existence 
dc ce refus et s’y soumet en toute lucidit6 : « . . .  j ’ayme qu’on me cache 
mes pertes et Ies disordres qui me touchent. . . J ’ayme ânesțavo ir pas 
le conte de ce que j ’ay, pour sentir moins exactement ma perte » (p. 627).

La fuite semble acquerir ici une fonction un peu d ife ren te ; elle 
est peut-âtre le premier pas vers l’daboration d’une attitude de distan- 
ciation; cet ^loignement volontaire, par l’entremise de l’espace physique 
qu’il introduit de la sorte, enleve bien de leur acuit6 aux difficult6s. 
Loin des yeux, loin du coeur semble dire Montaigne; et en effet : «Ies maux 
me foullent selon qu’ils poisent» p. 927).

Lorsque Montaigne se trouve directement confront^ avec une souf- 
france, avec un acte de cruaut^ ou d’injustice, il en 6prouve un violent 
contrecoup. Cette souffrance est alors intârioris^e, et devient sienne :

La veue des angoisses d’autruy m ’angoisse materiellement 
. . .  Je saisis le mal que j ’estudie, et le couche en moy. (p. 95)
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Toutefois, s’il s’en iloigne, il arrive bien plus facilement ă l’oublier; il 
se peut meme qu’elle cesse d’exister pour lui, pratiquement parlant. Vue 
de loin, elle n’en est plus une. Ici la fuite joue bien sur la tendance â une 
certaine discontinuii dans l ’etre. Pour Montaigne, qui vit dans le p is e n t , 
elle semble bien prononc^e : loin des yeux, loin des sens, loin de l’imagi- 
nation, loin du coeur et de l’esprit.

La fuite peut alors devenir un moyen d^tourn^ de confronter la 
rdalitâ; elle devient par exemple le biais necessaire par lequel l’homme 
se d^tache de l’observation trop douloureuse, insoutenable d’une certaine 
v iriti. Elle igu larise  le d ib it de l’emotion, contrele son in ten sii; elle 
dose et mesure, et rend tolerable ce qui, ă une dose un tant soit plus 
forte, tuerait, peut-etre. La fuite opere ici selon Ies principes de l’immuni- 
sation. Elle etoffe l ’etre, renforce sa isistance.

La fuite apparaît comme veritablement protectrice dans la mesure 
oii Montaigne l’a en quelque sorte « prise en main », et ou donc, plutot 
que de la subir, de filer droit devant lui sous l’effet de la panique, il 
la dirige. Elle n’est plus alors une course aveugle et quasi instinctive 
loin de la source du mal et dans une direction inconnue; elle est eloigne- 
ment voulu et recherche volontaire; elle incorpore l’idee d’un divertis- 
sement d£cid6 d ’avance, d’une distraction calculee, d’un d^tachement 
prdmedite par rapport â une source vive de souffrance, vers laquelle il 
faudra sans doute retourner. Mais, entre-temps, Montaigne aura connu un 
repit, aussi a g iab le  et total que possible, compte tenu de la situation. II ne 
connait aucun scrupule â «ru se r» de la sorte avec lui-meme; c’est aussi 
qu’il ne râagit jamais en fonction d’une image agrandie ou id&tlisee 
de son etre.

Si je ne puis combatre [une aigre imagination], je lui eschape, 
et en la fuyant je fourvoye, je ruse; muant de lieu, d’occu- 
pation, de compaignie, je me sauve dans la presse d’autres 
amusemens et pensees, ou elle perd ma trace et m’esgarc. 
(p. 813)

Une telle r^ussite (?) n'est possible que parce que l’homme est 
matiere mall&ble, se formant et se reformant sans cesse. C’est parce 
qu’il est si mobile qu’il peut utiliser sa mobilite pour venir â son secours ; 
un mouvement est alors substitui â un autre. Mais s’il est si mobile, 
c’est peut-etre aussi parce qu’il a si peu de « substance ». Sa protection 
meme dicoule de son infirmite : « Peu de chose nous divertit, et destourne, 
car peu de chose nous t ie n t» (p. 814) — phrase que Pascal reprendra 
presque mots â mots : «Peu de chose nous console car peu de chose 
nous afflige »5. L’etre ne reagit pas en fonction d’une cause mais d ’une 
reverie : « II ne faut point de cause pour agiter nostre am e; une resverie 
sans corps et sans suject la regente et l’agite » (p. 817).

L’homme fuit ainsi la pensee de la mort d’une personne chete; 
il n ’a pas la force de vivre son chagrin, il s’en detourne. La meme attitude 
sera adopție, dans la mesure du possible, face â la souffrance physique.

• Blaise Pascal, Oeuvres compUtes, Prisentation et notes de Louis Lafuma (New York : 
Uacmillan, 1963), p. 136.
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Dans chaque cas l ’on pourrait voir un exemple de lâchete, ou au contraire 
un geste revelant un certain courage — une option en tout cas pour un 
certain recommencement, qui depasse le simple instinct de conservation, 
pour exprimer le deșir conscient de maintenir l ’homme intact et fonction- 
nant. II y  aurait ici option pour des valeurs de vie.

La fuite apparaît donc comme une attitude pivot. Eeaction instinc
tive, elle peut aussi s’ouvrir sur toute une serie de mouvements de protec- 
tion. Dans la mesure oii Montaigne se sait vulnerable et facilement detruit, 
mal 6quipe pour rfeister â une certaine violence, sa premiere reaction est 
une de fuite inconditionnee (ou d’un de ses corollaires, abstinence, mi- 
fiance, etc.). Fuyant, il essaye souvent de controler sa fuite, et de la trans- 
form er; un projet de maîtrise et de controle s ’elabore alors, lequel lui 
assure une certaine autonomie, l ’empeche de devenir victime de sa fuite 
meme. A  nouveau ce projet de maîtrise est adopte en fonction de sa neces- 
sit6 meme parce que sans lui l ’etre est detruit. II s’agit en somme d’une 
n^cessite plus ou moins desagreable, par laquelle il faut passer, et non 
pas d’un d6sir d ’autonomie intrinseque, de confrontation face â face avec 
la destinee ou la condition humaine. II s’agit d ’une sorte de «pis aller 
necessaire » 6 pour employer l ’expression que Nicolot utilise pour decrire 
le courage qu’a Montaigne de se preparer â mourir.

L ’attitude adoptee face aux passions illustre bien ces differents 
roles et valeurs pris par la fuite. Montaigne va spontanement fuir devant 
ce qui lui apparaît etre un danger eminent de destruction totale :

Je ne me sens pas assez fort pour soustenir le coup et 
l ’impetuosit6 de cette passion de la peur ny d’autre vehe
mente. Si j ’en estois un coup vaincu et atterre, je  ne m'en 
releverois jamais bien entier. Qui aurait fait perdre pied â 
mon ame ne la remettroit jamais droicte en sa p lace; elle 
se retaste et recherche trop vifvement et profondement, et 
pourtant, ne lairroit jamais ressouder et consolider sa plaie 
qui l ’auroit perele. (pp. 877 — 78)

La fuite est ainsi necessaire face â certaines experiences dont la 
cicatrice ne se refermerait jamais ; ă nouveau, Montaigne essaye ici d’eviter 
de passer par une exp&dence qui lui semble etre irr^versible : « Qui aura 
este une foia bien fol ne sera nulle autre fois bien sage » (p. 878). La fuite 
revet surtout la forme d’une abstinence presque totale : « Je suis quelques 
vices, mais j ’en fuis d’autres, autant qu’un saint sțaurait faire » (p. 408). 
Nbus sommes loin ici du Montaigne â «l ’âme ouverte », qui « ne fait rien 
ians gaiete ».

Montaigne fuit, parce qu’il connaît ses capacit^s et ses limites. U 
sait jusqu’oii va son contrâle, et comment donc pr^server cette main-mise 
lu ’il a sur lui. La fuite se transforme parfois en une sorte d’engagement

• Maurice Nicolot, Le Courage de Montaigne (Paris: Les Editions du Scorpion, 1961), 
p. 48.
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ultrapr6cautionneux, domine par un d^sir de garder toujours ouverte 
une porte de sortie :

. . .  depuis que vous estes embarqu^, toutes Ies cordes tirent 

. . .  De combien il est plus ais6 de n’y  entrer pas que d’en 
so rtit! . . .  Nous guidons Ies affaires en leurs commencements 
et Ies tenons â nostre m ercy; mais par apres quand ils sont 
ebranlez, ce sont eux qui nous guident et emportent, et avons 
â Ies suyvre. (p. 996)

La fuite, ou l ’engagement sous caution extreme, devient une armature 
necessaire ă, la protection et liberte de l ’etre; nous retrouvons ici cette 
horreui que Montaigne a toujours eu d’une fixation dans un moule unique, 
d ’une irr6versibilit6 installâe au sein de son etre et qui lui oterait sa mobi- 
litA Montaigne revient souvent sur cette sorte d’etat de grâce dont b6n6- 
ficient tous Ies d^buts, alors que l’homme est encore libre, maître de lui, 
attir6 mais guere engagi, connaissant dans toute son ampleur la beaute 
d’un choix possible et reversible.

L ’Eden perdu n’est guere, pour lui, celui d’avant la civilisation 
corruptrice comme pour Rousseau, mais peut-etre bien celui d’avant 
le choix d^finitif. Que tout est alors facile et fluide ; le controle s’effectue 
de lui-meme sans «bander » l ’e tre ; il n’est autre que l ’expression de la 
mobilit6 essentielle de l ’homme. * Avec bien peu d’effort, j ’arreste ce 
premier branle de mes esmotions, et abandonne le suject que me com- 
mence a poiser, et avant qu’il m’emporte » (p. 994).

La fuite reste cependant une arme â double tranchant. Elle risque 
d ’etre mutilante. De plus, elle n’est que defensive ; sa fonction est stricte- 
ment de proteger l ’homme confront6 avec un milieu hostile. Elle n’aide 
pas Montaigne â se « dresser», â «forger son âme », â apprendre ă vivre 
â l ’int^rieur de son etre, â composer avec lui-meme. L ’auteur des Essais 
devine bien qu’il existe un mode d’existence et de jouissance plus large, 
un dipassement de l ’attitude de fuite. Celle-ci s’integre dans le theme 
plus large, plus nuance de la o preparation ».

Le mot « preparation » peut avoir une consonance assez scolaire; 
il s’agit de la maîtrise d’une technique : l ’on se prepare â des examens, 
l ’on apprend â conduite une voiture (â monter â cheval, â jouer â la 
joute) ț l ’on se prepare et eventuellement l ’on apprend â vivre. La pre- 
paration, m6thode empirique par excellence, sera faite donc d’une sârie 
de tatonnements, « d’essais ».

La preparation est souvent, pour Montaigne, le geste d’un etre sur 
la defensive. «La plus sure fagon est donc de se prâparer avant Ies 
occasions » (p. 993). Notre h6ros, lui, va se pr^parer « au pire », ainsi 
il ne sera jamais « pris par surprise». II installe volontairement une dis- 
tance un peu meprisante entre ce â quoi il «t ie n t» (ou qui le « tie n t») 
et son etre propre. II se livre â une analyse un tantinet hautaine, peut- 
etre guere entierement sincere de ses d6sirs et de ses besoins sociaux, 
et en montre la re la tiv ii, et le manque de valeur. II lui sera alors possible
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de se meler ă la fîte humaine sans s’y engager. C'est vers Democritus 
qu’il se tourne :

Democritus et Heraclitus ont este deux philosophes desquels 
le premier, trouvant vaine et ridicule l ’humaine condition, ne 
sortoit en public qu’avec un visage moqueur et r ian t; 
Heraclitus, ayant pitie et compassion de cette mesme con
dition nostre, en portait le visage continuellement atristi, 
et Ies yeux chargez de larmes. . .
J ’ayme mieux la premiere humeur. . .  parce qu’elle est plus 
dedaigneuse, et qu’elle nous condamne plus que l ’autre ; et il 
me semble que nous ne pouvons jamais estre assez mesprisez 
selon nostre m erite...Ies choses de quoy on se moque, on 
Ies estime sans prix. (p. 291)

Vu de l ’exterieur, scepticisme et stoicisme se melent ic i ; le sceptique 
se rend compte du manque de valeur de ses petits desirs humains ; le stoîque, 
donnant au mot mepris un sens plus crispi, s’efforce de placer le malheur 
â la peripherie de son etre, et de le refuser par un acte de volition. On 
« meprise la douleur, la pauvreti, et autres accidents â quoi la vie humaine 
est sujette »(p. 81). II y apresence ici d ’un mouvement de raidissement, 
afin de proteger d’autant plus la vulnerabilite humaine ; mais ce mouve
ment est force et sera vite abandonne, car pour Montaigne, il ne correspond 
guere â la realite v ic u e ; la souffrance et Ies passions ont une existence 
en soi, et l ’homme qui croit Ies avoir elimines en Ies miprisant se leurre. 
Suspendez un instant un philosophe dans une cage au-dessus du vide 
et puis allez voir s’il ne subit pas quand meme tous Ies effets de la peur 
et de l ’imagination.

Le « mecanisme exterieur » 7 que Montaigne bâtit ainsi autour de 
lui va exiger au depart un certain raidissement; Montaigne est bien con- 
vaincu de la nicessiti de pratiquer le danger, afin justement de tirer 
de cet apprentissage meme le courage de m6priser le danger. II vise toute- 
fois ici ă faciliter l ’eclosion d’un mouvement tout interieur, resultant 
d’une experience vicue et n’ayant rien d’un â priori intellectuel. C’est 
ainsi que l ’education ideale comportera pour lui de nombreux apprentis- 
sages de ce genre :

Endurcissez [l’etudiant] ă la sueur et au froid, au vent, au 
soleil et aux hazards qu’il luy faut mespriser. (p. 165)

Le mepris donc « forge » e t « dresse » et « forme »l ’etre ; il a sa place 
dans cette armature que Montaigne fațonne autour de son immense 
vulnerabiliU.

Le mot «preparation » prend egalement un sens plus large pour 
Montaigne. II s’agit d’une conduite ax6e autour de l ’eiimination de diffi- 
cultes evidentes afin de pouvoir jouir davantage de l ’existence. La vie est

’ Thibaudct, Montaigne, p. 103.
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compar6e alors â un voyage, qu’il faudrait pouvoir traiter en voyageur 
consomme; il faut 6viter Ies icueils ividents, ne pas s’exposer betement 
aux intemp^ries prdvisibles, savoii se manager, afin de pouvoir viritable- 
ment jouir de l’essentiel: « Nous nous pr^parons avant la main aux voiages 
que nous entreprenons, et y sommes risolus» (pp. 957—58). Cette pri- 
voyance devrait etre constamment prisente dans l ’homme. C’est du 
sein de l ’aisance, qu’il faut songer ă pr^server cette aisance; c’est en 
etat de pleine santi, qu’il faut essayer de perpituer celle-ci :

J ’ay plus de soing d’augmenter la santi quand elle me rit, 
que je n ’ay de la remettre quand je l ’ay ecartâe. Les prospe
ri tez me servent de discipline et d’instruction, comme aux 
autres les adversitez et les verges. (p. 924)

Ici, Montaigne essaye de jouer avec le temps, de prolonger une 
situation agreable, de lui octroyer une sorte de durie.

La seule assurance que l’homme puisse posseder n ’est autre que celle 
qu’il est arrivi â cr6er lui-meme. Face au besoin d’etre (et â la difficultd 
d’etre), face â l’irreversibilite de certains obstacles, face peut-etre ă l ’inef- 
ficaciti de certains moyens de protection, Montaigne sent de plus en plus 
le besoin de ne dependre que de lui. II ne s’agit pas bien sur, de se « bander » 
simplement contre l ’ext^rieur, dans une attitude toute defensive mais 
aussi de se «forger», de se crier donc de l’int4rieur, de devenit presque 
sa propre substance.

II existe alors chez Montaigne, un effort vers la suffisance, la prâsence 
meme d’un projet de maîtrise.

Enfin je cogneuz que le plus seur estoit de me fier â moy- 
meme de moy et de ma necessite, et s’il m’advenoit d’estre 
froidement en la grace de la fortune, que je me recommandasse 
de plus fort ă la mienne, m’attachasse, regardasse de plus 
preș â moy.

En toutes choses les hommes se jettent aux appuis 
estrangers pour espargnei les propres, seuls certains et seuls 
puissans, qui sțait s’en armer. Chacun court ailleurs et ă 
l ’advenir, d ’autant que nul n’est arrivi â soy. (p. 1022)

Comme Merleau-Ponty 8 le souligne bien, Montaigne « decide de prendre 
en mains sa vie hasardeuse, puisque rien n ’a de sens, si ce n’est en elle ». 
Tout le travail de Montaigne consiste alors â trouver ce qui est « sien », 
et â s’assurer qu’il est bien chez lui : « Je tiens que je ne suis que chez 
moi » (p. 610).

La realisation de cette suffisance va dans deux directions un peu 
diff6rentes ; il s’agit pour Montaigne de trouver ses propres « pr6servatifs » 
(« Je  porte en moi mes priservatifs qui sont resolution et souffrance ») 
(p. 1025), et en meme temps de crier en lui-meme un espace presque 
physique, viritable « arriere-boutique », oii l ’extirieur ne pinetre  pas, 
ou ne pinetre que filtri par la volonte consentante du « m oi».

• Maurice Merleau-Ponty, t Lecture de Montaigne », Les Temps Modernes, 27 (Decem
bre 1947), 1059.
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Pour que Montaigne puisse se suffire plus ou moins completement, 
il faut, soit qu’il r^duise ses besoins, et apprenne en quelque sorte ă se 
contenter de ce qu’il a ; soit qu’il satisfasse lui-meme ă ses propres besoins, 
et vive dans une situation de d^doublement ou il est ă la fois celui qui 
rețoit et celui qui pourvoit. D’une maniere assez paradoxale, on retrouve 
de ces deux attitudes chez Montaigne. D’une p a r t :

Je n’ay eu besoin que de la suffisance de me contenter, ce 
qui est pour tan t un reglement d’ame, ă le bien prendre, 
esgalement difficile en toute sorte de condition. (p. 626)

D’autre part : « J ’ay ma cour et mes lois ». II s’agit dans le premier cas, 
de retrecir, de diminuer ses besoins; de developper en soi Ies ressorts 
nicessaires par lesquels l ’etre se persuade qu’il est heureux.

J ’ay estably au demeurant en mon ame assez de degrez â 
me passer de moins que ce que j ’a y , je dis passer avec con- 
tentement. (p. 926)

.11 y a tout â la fois prisence d’un travail (avec le m o t« â tab lir»), et 
d ’une jonglerie, grâce au terme « degrez ». II s’agit chaque fois de creuser 
plus profond6ment, de se r^fugier de plus en plus loin, de plus en plus 
« bas »9. « La plus basse marche est la plus ferm e.. .  Vous n ’y avez besoing 
que de vous »(p. 628). L’indâpendance se fait au prix de certains sacrifices, 
de certains renoncements ; il faut refuser Ies joies, honneurs, ricompenses, 
dispensees par I’alt4rit6 de maniere â ne pas en etre d^pendant. L’auto- 
nomie s’accomplit au prix d’un refus, gage de liberte. L’etre n’est plus 
colle â l’autre, mais grâce â une distance adroitement insirte, se trouve 
bien proche de son moi. Un des plus grands dons est celui de l’etre â l ’etre 
(« nous nous devons â nous-meme »).

II faut avoir femmes, enfans, biens, et sur tout de la sânte, 
qui p e u t; mais non pas s’y attacher en maniere que nostre 
heur en despende. II se faut reserver une arriere-boutique 
toute nostre, toute franche, en laquelle nous establissons nostre 
vraye libert^ et principale retraicte et solitude. (p. 235)

Cette basse marche, cette marche en profondeur, ces couches superpos^es 
de refus conduisent â une certaine autonomie et â la criation d’une arriere- 
boutique.

L’essai de la solitude (Livre I, Essai XXXIX) devient â certains 
moments un veritable chant en l ’honneur de ce mariage du moi avec 
le moi : « N’epouser que soi ! » s’ecrit Montaigne, et avec un lyrisme tout 
aussi grand : « La plus grande chose du monde c’est de savoir etre â 
soi» (p. 236). (Notons, au passage, le mot «savoir» et tout ce qu’il 
implique de travail, de râflexion, d’apprentissage.)

II nous faut peut-etre remarquer ici que des formules telles que 
«n’6pouser que so i», «savoir etre â so i» ont du apparaître p^riodi- 
quement, ă un Montaigne vuln^rable, ou apeuri, comme la repr^sentation

’ II semble que Montaigne se conțoive bien ici en fonction du regard de l’autre. Le 
mot • bas > porte en lui un jugement social, implique la prisence de valeurs soclales que Mon- 
taigne aurait alors inttrioristes.
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meme de l’ideal â atteindre, comme une personnification del’utopie. L’etre 
qui n’epouse que soi fait en quelque sorte contrepoids aux pressions 
destructrices de la societe, aux jeux cruels de la fortune. II instaure, par 
un acte de volonti, l’existence d’une sorte d’equilibre. II inscrit egalement 
au sein de l’etre, l’equation suivante : l’etre qui fuit doit avoir vers quoi 
fuir. Le moi est devenu son propre refuge.

L’etre pour qui la fuite ne conduit que sur du « vide » est rejete 
vers le mal qu’il avait commence par fuir : l’alterite destructrice et le 
monde environnant.

Montaigne va manifester envers le refuge trouve d’un bien grand 
esprit d’independance. II tiendra â amenager cet interieur de maniere 
â realiser un maximum de confort personnel. Quand il parle de son moi, 
Montaigne fait alors parfois songer ă une de ces menageres particuliere- 
ment jalouses de l’agencement et de la presentation de sa maison 10, 
voulant que celle-ci soit un reflet exact de ses gouts. La maison lui appar- 
tient et elle tient â l’aminager comme bon lui semble.

10 Cette image d’une «maison » se trouve aussi chez Thibaudet, Montaigne, p. 135.

Ce nid douillet, cet abri ou l’exterieur ne penetre pas, ou n'arrive 
que filtre par une conscience-censeur, se transforme en un lieu de liberte 
totale, de pleine realisation. Montaigne qui s’est surtout r^fugi^ en lui 
pour echapper â la tourmente exterieure (et qui se rejoint avec la sensation 
reposante et euphorique d’avoir, en fermant la porte derriere lui, eloigne 
de soi la bourrasque qui sevit â l’exterieur), oublie bientot l’existence 
meme de cette tempete. La maison n’est plus une structure faite de murs 
(ce maximum de mecanisme exterieur dont parle Thibaudet), un obstacle 
dresse faces aux puissances negatives, mais l’endroit ou Montaigne se sent 
le plus libre au monde, le moins surveille. Cet espace interieur devient 
une pâte malieable, prete â etre modeiee suivant l’instinct createur de 
l’etre qui l’habite.

Montaigne se livre d’abord ă une mise en ordre, â une mise en regie, 
complexe et fascinante :

C’est une vie exquise, celle qui se maintient en ordre jusques 
en son prive. Chacun peut avoir part au battelage et representer 
un honneste personnage en l’eschaffaut, mais au dedans et 
en sa poictrine, ou tout nous est loisible, ou tout est cache, 
d'y estre regie, c'est le point. (p. 786)

Mesure et liberte se disputent alors ses faveurs. La liberte totale 
est une maîtrise complete de son etre (« la vraie liberte, c’est pouvoir 
toutes choses sur soi », p. 1022); la mesure, un usage tres adroit du mou- 
vement. Montaigne s’aperțoit qu’il aspire tout autant â la liberte totale 
qu’â la mesure interieure la plus large possible. II decouvre que l’une 
prisuppose l’autre. II n’y a pas de vraie liberte si l’etre ne sait volon- 
tairement se limiter; il n’y a guere de liberte sans contr61e. D’autre part 
la mesure pour etre veritablement efficace, presuppose ă son tour l’exis
tence d’une immense liberte. Afin d’etre l’expression d’une authenticitd 
de l’etre (plutât qu’une imposition venue de l’exterieur) la mesure doit 
etre un controle volontaire impose volontairement sur une liberte interieure 
illimitee. C’est â travers l’emploi arbitraire de la mesure que Montaigne
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arrive â etre maître de lui. Tel est â notre avis le sens de cette phrase 
cit6e parfois â tort, et qui ne nous apparaît pas uniquement comme un 
projet de maîtrise inconditionnel : « Je veux etre maître de moi ă tout 
sens » (p. 818).

Nous assistons ă tout un travail d’organisation inUrieure, de mobi
lite permise, observ6e, comprise; de controle patient, de va-et-vient 
auquel Montaigne semble dedier sa vie. Ainsi, par exemple, si la capacit6 
d ’agir et de sentir se fait trop etroite, ă cause de l’âge, si elle n ’a de 
la « mesure »que le « visage », mais en fait s’en eloigne puisque cette mesure 
est subie plutot que volontaire, Montaigne s trige  ă son encontre, se 
force â une liberte plus large.

A mesure que l’age ine rend Ies humeurs plus aigres j ’itudie 
â m’y opposer. (p. 1023)
Comme, estant jeune, je m’opposois au progrez de l’amour 
que je sentoy trop avanger sur moy, et estudiois qu’il ne 
me fut si aggreable qu’il vint â me forcer en fin etcaptiver 
du tout â sa mercy, j ’en use de mesme ă toutes autres occasi- 
ons ou ma volonte se prend avec trop d’ap p 6 tit: Je  me panche 
â l’opposite de son inclination, comme je la voy se plonger 
et enyvrer de son vin. (pp. 991—92)

II y a alors appel ă la mobilite pour proteger la mobilite fonciere de 
l’etre.

Dans cet appel constant â la mobilite, Yves Delegue dacele la pr6- 
sence d’un jeu u . Micha, lui, va plus loin et proclame l’existence chez 
Montaigne d’une attitude ludique generalisee 12. En effet, c’est uniquement 
en etablissant une distance entre lui et le monde qui l’entoure que Mon
taigne arrive ă se preter sans se donner :

11 Yves Deligue, « Du paradoxe chez Montaigne », Cahiers de VAssoclalion Internationale 
des Etudes Franțatses, 14 (1961), 251.

12 Micha, Le Singulter Montaigne, pp. 60 — 105.
13 Jacques Henriot, Le Jeu (Paris : Presses Universitaires de France, 1969), pp. 86 — 103.

J ’ay pu me mesler des charges publiques sans me despartir 
de moy de la largeur d’une ongle, et me donner â autruy 
sans m’oster â moy. (p. 985)

Or, telle est peut-etre l’attitude essentielle du jeu 13, oii l ’homme se prete 
pour une certaine duree mais sait bien qu’il se retrouvera, inchang^, 
ensuite. Tant que la pârtie de plaisir dure, l ’homme s’y donne loyalement; 
il en suit toutes Ies regles, agit souvent comme si celles-ci repr^sentaient 
un absolu en soi. II peut meme se passionner pour l’issue du jeu, y engager 
toutes ses 6motions ; il ne s’en trouvera pas moins distanci6 de celles-ci 
une fois la pârtie terminâe.

C’est l ’attitude ludique qui lui permet alors de maintenir tellement 
intacte la di Vision combien necessaire pour Montaigne entre le monde du 
dedans et celui de dehors :

. . .  le sage doit au dedans retirer sone ame de la presse, et 
la tenir en liberte et puissance de juger librement des choses ;
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mais, quant au dehors il doit suivre entierement Ies facons 
et formes rețeues. (p. 117)

Toutefois, plus le jeu se fait riche et plus la division dedans-dehors 
s’etoffe, au point peut-etre d’obliterer la notion de jeu de la eonscience qui 
l ’enregistre. Le dehors n’est plus un « no man’s land » sur lequel Montaigne 
n’intervient qu’avec pr^caution, mais devient le champ meme de son 
action — une action qui reste personnelle tout en se conformant aux 
regles de la soci^te. Le dedans n ’est plus simplement une terre prot6g6e 
quoique aride, il connaît l ’epanouissement de ram our et du don de soi. 
L’equilibre et le sens de l ’â-propos s’insta llen t:

Je  louerois une ame â divers estages qui sgache et se tendre 
et se desmonter, qui soit bien par tout ou sa fortune la 
porte, qui puisse deviser avec son voisin de son bastiment, 
de sa chasse et de sa querelle, entretenir avec plaisir un 
charpentier et un jardinier; j ’envie ceux qui sțavent s’apri- 
voiser au moindre de leur suitte et dresser de l’entretien en 
leur propre train. (p. 799)

L’equilibre n ’est toutefois que la forme la plus parfaite et la plus travaillee 
d’une jonglerie continuellement maintenue et toujours â reprendre. 
Comme le note Yves Delegue :

La vie de Montaigne n’est qu'en surface egale et detendue. 
Sa realiti, c’est une succession d’instants sans lien, ă l’interieur 
desquels, chaque fois, l ’equilibre est maintenu par l’adresse 
d ’un incomparable jongleur. La tension se cache sous Ies 
dehors de la nonchalance et si Montaigne chasse avec tan t 
de soin de son visage Ies moindres crispations, c’est qu’elles 
ne doivent point paraître, s’il veut lui-meme continuer â croire 
ă son jeu M.

Le jeu a enlevâ â l’6venement de sa rigidite et fatalitd, il a cree une place 
toute speciale au plaisir et ă un certain enrichissement combien absents 
de l’attitude de fuite simple. La mobilite protectrice s’ouvre enfiu sur 
la jouissance de la vie.

Edcapitulons brievement. Partan t de la sensation d’un <. moi » 
evanescent, se sentant assiege par une angoisse purement existentielle 
d’homme seul face â l ’insondable de « l’humaine condition » et aux appa- 
rences trompeuses du monde, Montaigne arrive peniblement, apres une 
s6rie d’essais, â se creer des moments de pl^nitude. C’est â l’interieur 
d’un humain perșu dans toutes ses limites, sa vuln4rabilite profonde et 
sa beaut^ que Montaigne trouve un repos precaire et toujours â refaire. 
H d^convre simultan6ment que l’existence n ’a de sens qu’en fonction 
et qu’â partir de l ’humain et qu’une instabilit6 essentielle caracterise 
l’homme. Montaigne dicouvre tout â la fois que « notre vie, c’est notre 
estre, c’est notre to u t» (p. 334) et que cette vie est avant tout « mouve- 
ment inegal, irregulier et multiforme ». (p. 796). Laissant de cot6 une 
fois pour toutes le monde des essences et de la permanence, [« Seul Dieu 
est » (p. 688)] l ’homme ne peut que suivre tout seul, ou en se didoublant,

14 Deligue, « Du paradoxe », p. 252.
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la trajectoire imparfaite de sa propre vie, et ne peut qu’apprendre â 
composer avec le fluctuant et l’eph^mere.

Nous sommes en presence d’un changement de perspectives radical 
qui contient en germe toute l’ere moderne et dont Ies principaux 616ments 
sont Ies suivants :

1) L’option pour l’humain. La quete du « moi» devient la seule 
m^taphysique plausible, la somme totale des connaissances possibles, 
le point extreme auquel l’homme ose aspirer. Montaigne est la matiere 
de son propre livre, l’objetetle sujet d’une etude qui transcende pour lui 
Ies divisions traditionnelles des Sciences et qui releve tout autant de la 
physique que de la m^taphysique et Ies remplace. « Je m’estudie plus 
qu’autre subject. C’est ma m^taphisique, c’est ma phisique. » (p. 1050)

2) Une condamnation â l’humain. Le « moi» transforme en mita- 
physique de l’homme implique l’existence d’un monde d’ou Dieu a perdu 
sa place de participant actif. D’une maniere plus g6n6rale, l’homme se 
voit prive de tout recours possible â une structure exterieure porteuse 
d’un ă priori rassurant, garante de verite et d’absolu. II est simplement 
pris dans ce mouvement de va et vient du moi vers le moi, dans la difficile, 
la farouche r6alisation de son propre devenir. II devient un projet (au sens 
Sartrien du terme) inconcevable jusqu'â present, et dont l’audace, la 
difficulU, la solitude le foudroient.

Et puis, me trouvant entierement despourveu et vuide de 
toute autre matiere, je me suis present6 moy-mesmes â mov, 
pour argument et pour subject. C’est le seul livre au monde 
de son espece, d’un dessein farouche et extravagant, (p. 364)

3) Une vie et un art au niveau de l’ephemere. L’homme part con- 
tinuellement ă la recherche d’une essence qu’il croit pouvoir capter mais 
qui en fait ne cesse de lui 6chapper. Sa vie est un paradoxe continuei. 
Un « moi » en etat de metamorphose observe l’evanescence d’un « moi » 
plus int^rieur, et cette observation sefait âpartir de perspectives et decircon- 
stances elles-memes variables. Telle est peut-etre la somme totale de 
l’aventure humaine; cile est faite d’une addition de fluctuations, de 
minutes de devenir dont seul le passage peut etre d6crit.15 « Je ne peints 
pas l’estre. Je peints le passage : non un passage d’aage en autre, ou, 
comme dict le peuple, de sept en sept ans, mais de jour en jour, de 
minute en minute. » (p. 782)

II en r^sulte que la saisie â laquelle 1’etre aspire n’est jamais per
manente, n’̂ tant â aueun moment donne la traduction d’une vdrit^ 
immuable. La verite reside dans la courbe tracte par sa metamorphose 
meme, dans Ies sinuosites que celle-ci dessine. Le mouvement spațial, 
la forme tracee par l’enquete deviennent le lieu receleur et gardien de 
l’6ph6mere verite dans son deploiement authentique.

L’oeuvre d’art n’est autre que la materialisation, la concretisation 
de ce lieu. «Consubstantielle» aux changements de la vie elle se doit 
avant tout de donner â ceux-ci une certaine visibilite, de Ies doter d’un

11 L’importance d’une description d’un • passage • est âtudiie en d£tails par Erich 
Auerbach dans Mimesis. The representalion of Reality in Western Literature. (New York: 
Doubleday Anchor Books, 1957), pp. 249 — 273.
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« corps solide ». Le livre dont le but est d ’accentuer, de saisir et de suivre 
ces fluctuations devient le t6moin-agent qui â son tour octroie une forme, 
un contour plus net ă l’homme. Le portrait n ’est lâ alors que pour per- 
mettre aux amis et aux lecteurs de Montaigne de nourrir «plus entiere 
et plus vifve la connoissance qu’ils ont eu de (lui) » (p. 10).

Cristallisation de la mobilite de l’existence, le livre ne peut toute- 
fois offrir de r^solution permanente. II reste avant tout un « coup d’essay » 
toujours repris. Dialectiquement li6 â la vie, il ne connaît pas d ’exis- 
tence entierement en debors de celle-ci. Traduction de la vie et non 
d’un ordre sup^rieur ou d ’une verit^ immuable, il va d’un meme « trein » 
qu’elle : «Icy, nous allons conform^ment et tout d’un trein, mon livre 
et moy. Ailleurs, on peut recommander et accuser l ’ouvrage â part de 
l’ouvrier; icy, non : qui touche l’un, touche l’autre. » (p. 783).

Le livre comme la vie qu’il traduit tout en lui donnant forme n ’ad- 
met pas de refonte, [«J ’adjouste mais je ne corrige pas.» (p. 941)], 
mais doit toujours integrer des surcharges nouvelles — apport de vie 
qui s’ajoute aux v6rit6s d’antan, Ies nuance, Ies modifie peut-etre. En 
fait, le livre ne s’acheve jamais. Tel est le paradoxe de l’ceuvre; elle 
est et restera toujours une symphonie inachev^e que la mort de l’auteur 
laisse en quelque sorte en suspens.

4) L ’univers des formes sensibles. Face â l’instabilit6 de la mati- 
ere observ6e et du regard qui observe, le champ d’exploration de Mon
taigne sera aussi celui du concret le plus pouss^, un concret imparfait, 
illogique, d6fiant toutes classifications, entoure des contingences et de 
l'opaciti meme de l’existence.

Pour Montaigne le reel n’est jamais ligne de force pure, envoke 
philosophique, abstraction. II est materiei, releve du monde des sens : 
c’est tout ce que l’on sent, touche voit, saisit «... moy qui suis tout 
materiei, qui ne m epaye que de la r^alitA ..» (p. 978). Le r6el existe 
en soi dans une sorte d ’imperfection congenitale (« ... la naissance ordi- 
naire des choses, elle est im parfaite...»), proliferant souvent sans ordre 
preconțu ou apparent, proche de ces « mouvements d’yvrogne, titubant, 
vertigineux, informe» (p. 942).

Le concret est aussi multiplicite chaotique, m ettant l’homme face 
â face avec « cette mer vaste, trouble et ondoyante des opinions humaines 
sans bride et sans but » (p. 501). Lorsque Montaigne observe Ies activites 
humaines, il n ’y voit qu’un meiange inextricable de verites partielles, 
de masques, d ’artifices. « L ’homme, en tout et par tout, n ’est que rapies- 
sement et bigarrure. » (p. 656) La vie se d^ploie suivant son immense 
diversit6, rendant impossible toute vue d ’ensemble coh^rente : « Je  ne 
vois le tout de rien. » A l’oppos6 la rialite sensible en sort encore plus 
agrandie, plus exhub6rante, plus pleine de surprises et de d^couvertes.

II en resulte une forme profond^ment ouverte qui procede par « sauts 
et gambades » et est toujours prete â digresser afin de mieux suivre la 
fecunde « occasion pr^sente». Le texte montanien est rempli de «farcis- 
seures », parcouru de digressions et d’arabesques et connaît une sureharge 
d ’̂ pisodes qui camoufle l’unit^ plus profonde du discours. S’il existe 
un tableau central, la toile de fond, « le vide tout autour » pullule de 
figures fantasques et grotesques, tâmoigne une fois pour toutes pour la
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profonde bigarrure humaine. Le style des Essais fait alors songer â cer- 
taines peintures grotesques oii Montaigne semble d’ailleurs se reconnaître :

Considerant la conduite de la besongne d’un peintre 
que j ’ay, il m’a pris envie de l’ensuivre. II choisit le plus 
bel endroit et milieu de chaque paroy, pour y loger un ta- 
bleau daboure de toute sa suffisance; et, la vuide tout au 
tour, il le remplit de crotesques, qui sont peintures fantas- 
ques, n’ayant grâee qu’en la variete et estrangei. Que 
sont-ce icy aussi, â la verite, que crotesques et corps mon- 
streux, rappiecez de divers membres, sans certaine figure, 
n’ayants ordre, suite ny proportion que fortuite? (p. 181)

5) La phrase serpentine. L’oeuvre d’art soumise aux multiples 
exigences que nous venons de noter tente d’y ipondre en dîve- 
loppant une forme qui Ies contient toutes. II en isu lte , dans Ies cir- 
constances Ies plus favorables, des constructions fragiles, mouvantes alors 
meme qu’elles semblent parfois pisenterune certaine solidii, aboutissant 
â un ensemble de lignes souvent hisitantes, et qui, dans leur dessin 
meme trahissent la tension et la mobilii qu’elles ont tout juste pu dominer.

D’oîi le style dominant des Essais. La phrase est serpentine; 
elle tourne autour du sujet dont elle capte la fluidit^; elle opere obli- 
quement puisqu’elle ne peut p6n6trer au coeur d’une essence elle-meme 
evanescente. La phrase se perd parfois dans ses meandres et ses tangentes; 
elle devient son propre labyrinthe ; elle ouvre des portes inconnues, frole le 
monstrueux, cotoie le chaos, ne domine pas toujours sa matiere puisqu’elle 
ieste engouffree dans sa propre subjectivite ; elle compose avec l’ina- 
cheve...

Avec la phrase serpentine nous sommes en prisence de la formula- 
tion estlitique la plus capable de rendre palpable cette Vision nouvelle 
d’un monde en rupture avec la notion de l’art comme simple reflet de 
l’universel. La forme des Essais devient alors rivdatrice d’un malaise 
qui est celui de toute une epoque mais dont Ies repercussions et Ies rami- 
fications sont aussi celles de l’art et de la pensie moderne.

L’aventure toute inirieure, toute personnelle de Montaigne semble 
reprendre â son compte et traduire l’aventure de toute une Epoque. Nous 
assistons â un remaniement de l’espace et â une refonte des formes 
traditionnelles en peinture et en architecture qui rejoignent Ies innova- 
tions stylistiques de Montaigne — elles-memes tributaires d’une Vision 
nouvelle du monde. Une plasticii differente se fait voir, englobant au 
moins quelques-unes des caraciristiques suivantes :

a. multiplicii des interpitations possibles. Nous ne nous i i r o n s 
pas ici â une richesse qui prend son point de d^part dans Ies nitamor- 
phoses subies par le regard qui observe (le public â travers Ies siecles), 
mais â une flexibilii profonde introduite dans le canevas meme de l’oeuvre. 
Tel est peut-etre l’ecueil des formes ouvertes.

b. pr^sence de «figures serpentines », de formes qui s’interpdnd- 
trent et qui sont peut-etre le plus capables de traduire la mobilii d’un 
homme en perpetuei devenit.

c. disparition ou ddplacement du centre; d6centrement du sujet.
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d. atomisation de la toile en unit^s autonomes et independantes 
Ies unes des autres et qui reprendrait â son compte cette fragmentation 
de l’homme et du monde.

e. ^tirement des contours, en particulier invention de l’ovale, forme 
fremissante par excellence; au carre se substitue l’oblong; â la rigueur 
geometrique des formes fixes s’oppose le flou et le mouvant de formes 
dynamiques et instables.

Des critiques tels que Imbrie Buffum16 ou Jean Eousset17 voient 
se manifester obez Montaigne bien des assises de l’esprit et de l’art baro- 
que. Des critiques plus recentes tentent au contraire â apparenter Mon
taigne au Mani6risme. Pour Arnold Hauser,18 Montaigne serait ainsi 
l’un des representants Ies plus importants du manierisme dans la litt£- 
rature franțaise, le manierisme etant la reponse que l’homme offre â 
ce manque d’adequation du moi au moi, â cette impossibilite de p6ne- 
trer au coeur des essences. L’art manieriste, fait de paradoxes, oppose 
â l’assurance d’une 6poque rivolue, des formes labyrinthiques, incom- 
pletes, parfois deform6es, livrees â la repetition — voies obliques qui 
tournent autour des essences et se perdent dans Ies masques et Ies jeux 
de miroir de la realite.18

16 Studies in the Baroque {rom Montaigne to Rotrou (New Haven : Yale Univ. Press, 1957}.
17 La littirature de l’âge baroque en France. (Paris : Librairie Jost Corti, 1954).
18 Mannerism: The Crisis of the Renaissance and the Origin of Modern Art (New York r 

Alfred A. Knopf, 1965).
18 Pour des âtudes ditai! lies sur Ie Maniirisme nous renvoyons nos lecteurs aux ouvrages 

suivants: Hauser, ibid. ; John Shearman, Mannerism (Harmondsworth, England, 1967); 
Georg Weise, II Manierismo, Bilancio Critico Del Problema Stilistico e Culturale (Firerue : 
Leo S. OIschki Editore, 1971).

Nous n’essayerons pas de trancher sur le debat qui oppose Ies te- 
nants d’un Montaigne « baroque »aux promulguers d’un Montaigne «ma
nieriste ». Nous nous sommes davantage pench^s SUT la crâation du moi 
par le moi chez Montaigne â partir d’une fuite instinctive devant l’in- 
tuition d’une evanescence du moi et du monde. Montaigne aboutit 
alors â la cr^ation d’une forme qui dans sa complexite rejoint et parfois 
devance l’art de son epoque.
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LA FONCTION DE L’HISTOIRE DANS LE MOUVEMENT 
DE R&ISTANCE AUX LUMIERES*

* Ce rapport prtsentâ au Quatriime Congres International des Lumieres, organism 
par Yale University (13 au 20 juillet 1975), a synthitisi six Communications groupies dans 
le cadre d’une table ronde. Les Communications d’Henri Duranton et d’Alexandre Duțu sont 
publites dans ce fascicule mJme ; les autres ont păru dans « Studies on Voltaire and the Eigh- 
teenth Century », n.r.

SYNTHESIS, IV, BUCAREST, 1977

LOUIS TRENARD 
(Lille)

Les Colloques, comme Ies theses de doctorat, se proposent d’̂ clairer 
Ies questions embrouillees. A vrai dire, les echanges de vue aboutissent 
parfois â compliquer encore ce que l’on esperait simplifier et conceptua- 
liser. En cette annee qui commemore le bi-centenaire de la cr^ation des 
Etats-Unis, c’est-â-dire d’une ddcolonisation, d’une lib^ration, de la nais- 
sance d’une Ripublique..., le concept de Progres l in ta e  semble dominant 
dans l’̂ volution de 1’humanitA II devient, en certains cas, le mythe du 
Progres, dans la mesure ou tout mythe comporte une dimension emotion- 
nelle et meme, comme l’a montri Jean-Baptiste Vico, une connotation 
irrationnelle. Ainsi apparaît cette diversite des Lumieres, pour ne pas 
dire l’ambiguîte de ce vocable et de ses derives puis^s dans la terminologie 
biblique.

Le XVIIIe siecle n’est pas, de fașon univoque, un temps de pro
gres, de rationalisme, d’experiences, d’audaces... II est aussi une ^poque 
de r^sistances traditionalistes, d’ombres, d’oppositions, de d^cadence... 
Une dquipe comprenant Georges Benrekassa (Universitd de Paris), Henri 
Duranton (Universitt de Saint-Etienne), Alexandre Duțu (UnivershA 
de Bucarest), Edna Lemay (Paris), Krzysztof Pomian (Paris), Louis 
Trenard (Universite de Lille), a voulu rechercher la place et la fonction 
de l’histoire dans ce complexe des Lumieres que l’on prâsente tantdt 
comme un siecle anhistorique, tantot comme le siecle qui a cree l’histoire 
ou plus exactement la Science historique.

Notre hypothese de travail nous a ete sugg^rde par ce qui serait 
l’attitude de l’historien, si l’on en croit Paul Valery : l’historien vivrait 
tourn6 vers le pass£, se livrerait â un jeu de previsions â rebours, eprou- 
verait une nostalgie intime â l’̂ gard des civilisations mythiques du passA 
Adversaire de toute prospective, il entrerait â reculons dans l’avenir.

Cette m entalii, ce gout sentimental pour les vestiges des civilisa
tions disparues s’opposerait â l’optimisme triomphant des philosophes, 
â cette marche confiante vers un avenir meilleur, vers un âge d’or fonde 
sur la raison. Notre 6quipe a ainsi, par souci d’equilibre, recherche les

*
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pesanteurs de l’histoire ou plutot le poids du discours historique dans 
le mouvement des idees, en France, de Bossuet â, Voltaire.

Recherche insolite impliquant une contestation discrete? II ne 
semble pas si l’on juge le travail accompli, Ies concours effectifs et aussi 
l’interet qu’ont manifesta des specialistes qui nous ont prodigul leurs 
conseils. Certains n ’ont pu, en definitive, participer â cette Table ronde : 
Furio Diaz, â la suite de son excedent ouvrage sur Voltaire historien, 
avait songe â une communication sur Ies conceptions de l ’histoire au 
XVIII® siecle. Dieter Gembicki, de l’Universite de Geneve, avait pro- 
pos6 une 6tude intituiee Brequigny et l'histoire: m^thode, ideologie et 
soci&ti. Achevant â cette date une importante these soutenue en novembre 
1976 sur VHistoire et Politique: Jacob Nicolas Moreau (1717—1803), 
il n ’a pas pu participer au Congres. Jean-Pierre Guicciardi avait prevu 
un expose sur Ies Aspects idiologiques et politiques de la querelle des originea 
mais n ’a pu venir â Vale nous retracer le debat celebre entre romanistes 
et germanistes.

En definitive, nous avons dispose de six Communications sur le 
theme suggere et nous en avons effectue la lecture suivante.

*
Alexandru Duțu presente L'heritage mtdi&val et Ies lumieres: le 

tenioignage de V historiographie roumaine. Une nouvelle orientation de 
cette historiographie s’affirme dans la seconde moitie du XVIII® silele : 
au lieu d’une histoire legendaire, Ies Hellenes, Ies Roumains, Ies Slaves 
decouvrent leur identite, leur langue, Ies faits et gestes memorables. 
En 1762, Paisij de Chilandar ecrit une Histoire slavo-bulgare; en 1794, 
Jovan Rajie, une Histoire des peuples slaves... C’est une recherche de la 
specificite de chaque peuple qui apparaît contradictoirement dans une 
Europe cosmopolite. Par une sorte de revanche, Ies peuples encore do- 
mines veulent s’affirmer et ne plus etre des reflets ou des echos. Les iru- 
dits exhument les pages glorieuses du passA L’image du passe, m odele 
par les historiens, confere une dignite au pr&ent. Demetrius Daniel 
Philippidis, professeur grec â Iași, exprime une admiration jalouse 
pour « les beaux siecles de la Grece ! ». L’histoire n ’est ni evasion, ni 
fuite, mais une a c t iv i i  mise au service d’un avenir meilleur.

Les principautes roumaines jouissaient de la liberte de penser et 
de s’exprimer. Les ouvrages historiques qui paraissaient alors sont cen- 
tr6s sur la conquete romaine de la Dacie. L’historien iprouve une atti- 
rance pour les origines. Les livres evoquent la majeste imperiale des 
debuts, l’experience des principautes roumaines, l’apport des lumieres. 
Ils combinent la philologie et l’histoire, l’erudition et l’humanisme, la 
connaissance historique et la conscience politique. Cette historiographie 
permet de souligner la solidarite qui existe entre les trois principautes — 
la Valachie, la Moldavie et la Transylvanie —, la vocation civilisa- 
trice du peuple, les conditions de vie dans l’Europe edairee. Elle substitue 
â  la conception de l’evolution cyclique de l’humanite, la notion du progres 
lineaire ineiuctable.

Ces historiens repandent ainsi le message des lumieres : develop- 
pement de l’enseignement, importance decisive des Sciences naturelles, 
prestige de la loi, esprit critique, rejet des fables et des superstitions...
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Ils accouplent deux images sMuctrices : l’une autochtone est celle d ’une 
Dacia felix, d’une ind^pendance ant^rieure â l’expansion des Habsbourg 
et â> la domination des Turcs; l’autre, etrangere, est celle de l’Europe 
telairte, heureuse, prospere.

Ces erudits eprouvent le sentiment d ’une translație studii de Byzance 
vers l’Occident. Ils souhaitent participer â cette migration culturelle 
en tentant une synthese entre la culture traditionnelle, l’admiration 
vouie â l’Antiquite gr^co-latine, l’humanisme ddvot, Ies lumieres... 
Dans cette succession de modeles, le Moyen Age n’est pas absent. Peut- 
âtre parce qu’il ne semble pas un type de civilisation d6passâ, peut-etre 
parce que la Roumanie n’a pas vecu une Renaissance au XVe et au X V Ie 
silele, m arquant par contraste, une rupture avec Ies «siecles gothiques», 
peut-etre aussi parce que l’historiographie demeure, dans le contexte 
politique des principautes roumaines, l’unique forme d’expression pos- 
sible. L’Antiquite parait, dans cette historiographie polemique, l’âge 
d ’or orienta vers 1’UniversalitA « Les beaux siecles » de l’histoire roumaine 
sont «les commencements ». Ils ont ci ee une spdcificit6 historique : dans 
les sociâtes europtennes, une tension se prolonge entre la culture clericale 
et la culture de cour ; dans la culture roumaine, le sacerdotium et Vimperium 
ne se combattent pas. Apres avoir analys6 les facteurs dynamiques de 
la vie sociale (mentalit£s, langage, coutumes populaires...), les eleres 
et les Erudits affirment que l’acces â la culture est un dioit, qu’il est 
indispensable d’6clairer le peuple, que l’esprit de tolerance doit reparaître...

L’historiographie roumaine exalte donc le passi mais dans un souei 
de promotion d’une patrie. Le modele antique est interprete dans un 
sens favorable aux principes occidentaux des lumieres.

L’exemple retenu par Edna Lemay est d iferen t gdographiqucment 
et historiquement : il s’agit de la d^couverte du Nouveau Monde au X V IIIe 
sitele, ou plutdt de la compr^hension de la psychologie collective en 
Amteique re fk tte  par les ceuvres des missionnaires et des voyageurs. 
Get apport ethnographique a modifie par contre-coup la vision tradition
nelle de l’Antiquite. La connaissance des peuples de l ’Antiquite classi- 
que et l’analyse des comportements des peuples du Nouveau Monde ont 
interfere, reagissant l ’un sur l’autre. Deux mondes distants dans le 
temps et dans l’espace s’eclairent mutuellement. Cette convergence 
renouvelle la nature meme de la conception historique : elle affaiblit la 
part de l’evenementiel et accroît la part du culturel dans l ’histoire. Elle 
confere une dimension universelle au recit de l’evolution de l’humanite.

Mme Lemay s’appuie sur deux exemples : celui de Joseph Lafitau 
et celui d’Antoine Goguet. Le cas du R. P. Lafitau a ete examine, au 
Congres internațional de Yale, par Michele Duchet qui a mis en rela- 
tion le « discours ethnologique » et le « discours historique » : son analyse 
portait sur la conception du genre historique et sur ses nouveautes. 
Edna Lemay evalue davantage le contenu de l ’ouvrage Ud aurs des sau- 
vages amiricains compardes aux maurs des premiers temps (1724). Ce 
missionnaire qui a regn une formation classique rapproche ses propres 
observations en Am6rique de son savoir, de sa connaissance du pasate 
Entre les P61agiens et les Hell6niens, barbares de l’ancienne Grece e t
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Ies « barbares des temps presents», la comparaison semble s’imposer 
d’elle-meme. Recourant â une « grille» ^tăblie par le contact livresque 
avec le monde antique, Lafitau fausse vraisemblablement la porție de 
ses remarques, mais cette «grille» ivolue au fur et â mesure de son 
eipirience, conciliant Ies leșons du pass6 et Ies r^alit^s du pr^sent. 

liafitau s’interesse ividemment aux pratiques religieuses, ce qui 
est traditionnel depuis Ies râcits des clercs qui accompagnaient Ies con- 
quistadores. Mais il tră ite  aussi du gouvernement, du mariage, de l’ali- 
mentation, de l ’iducation. II recherche ce que Jean Demeunier appelle, 
en 1776 « l’esprit des usages et des coutumes ». Son discours est « des- 
cription, narration des choses comme elles so n t» ou plutot comnic il Ies 
voit et Ies comprend. II itud ie  Ies formes du gouvernement et, selon 
une demarche plus ou moins consciente, il passe du Mexique d’autrefois 
â la Grece au temps de Diodore de Sicile pour revenir â la Louisiane 
d’aujourd’hui.

Dans ce livre polemique dirige contre Ies Athees et qui veut servir 
directement la eause de la Compagnie de Jesus, Liafitau demontre que 
la religion, en tous temps et en tous lieux, est le principe des moeurs. 
Cette these repose sur une comparaison constante entie Ies moeurs des 
sauvages americains et Ies coutumes des «premiers temps »; elle etablit 
un ieșeau d ’identitis, de conformit^s, de ressemblances qui font du 
«sauvage am ericain» l’homologue de l’homme des origines. Abordant 
le probleme des unions consanguines, liafitau cite Sophocle, Ovide 
aussi bien que Jean-Baptiste Tavernier. L’histoire antique devient iclai- 
rante du pr^sent, auxiliaire de l ’ethnologie, au moins de l’ethnographie, 
moyen efficaee d’apologitique en faveur des missionnaires j^suites.

Antoine Goguet est un jurisconsulte, conseiller au Parlement de 
Paris. Dans son grand ouvrage păru en 1758 De Vorigine des lois, des 
arts et des Sciences et de leurs progres chez Ies anciens peuples il apparaît 
comme le precurseur de l’anthropologie sociale. II reconstitue Ies premiers 
âges de l’humanit6 en puisant dans Ies relations de voyageurs aux îndes 
orientales et occidentales. Goguet n’etablit pas, au sens strict, une eom- 
paraison entre le soi-disant primitif de l’Antiquit^ et celui du Nouveau 
Monde. II eclaire Ies civilisations disparues par Ies observations contem- 
poraines sur la Chine et sur le Peron, ce qui implique une croyance en 
l’unite de la familie humaine et un parallelisme des phases evolutives, 
en un d^calage sur la voie du progres general entre Ies diff^rents peuples.

Goguet 6tudie, selon cette methode, Ies institutions, la familie, la 
religion, Ies arts et mâtiers, la vie quotidienne... et il structure sa des- 
cription â la fois chronologiquement, g^ographiquement, analytiquement. 
II nous livre une vision sociologique et anthropologique de l’histoire, 
de l’humanit^, de l’homme dans le temps et dans l’espace. Grâce â 
Goguet, l’ecriture du discours historique s’enrichit et le principe du pro
gres conținu des groupes humains se d^gage, mais, comme le conșoit 
dâjâ Bartholom6 de Las Casas au XVIe siecle, si chaque peuple part du 
meme stade primitif, la marche vers un niveau d e v i affecte un rythme 
inegal selon Ies circonstances.

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.inst-calinescu.ro



5 HISTOIRE ET LUMFERES 12»

La formule de Fustei de Coulanges sur le caractere indispensable du 
texte, de la source Acrite pour concevoir le d^roulement historique ne 
doit pas etre in te rp re te  dans un sens limitatif : l’historien dispose d ’au- 
tres materiaux et, en ce domaine, il est tributaire des Sciences auxiliaires 
de l’histoire et meme des collectionneurs. Krzysztof Pomian procede â 
une enquete sur Ies collections parisiennes au X V IIIe siecle, enquete 
riv ilatrice des curiositâs intimes, qu’il faudrait etendre aux villes de 
province en y incluant d ’ailleurs Ies collections rtenies par des groupes : 
Acad6mies, Musees ou foyers de culture.

Des ouvrages orientent Ies collectionneurs et en meme temps nous 
renseignent sur Ies attentes et Ies reponses du public. En 1673, le numis
mate lyonnais Jacob Spon, dans ses Recherches des AntiquMs et curiositis 
de la viile de Lyon, enregistre la presence de 27 collectionneurs de m6- 
dailles sur 84 curieux habitant Paris. En 1687, P. Bizot, dans son 
Histoire mâtallique de la R&publique de Hollande, en d^nombre 29. A la 
fin du XVH e siecle, Ies amateurs de medailles repr^sentent entre le tiers 
et le quart de l’ensemble des collectionneurs parisiens. En 1727, Baudelot 
de Darival donne, dans De l'utiliti des voyages, d ’autres chiffres : sur 
43 cabinets, 19 sont consacrte â la numismatique. A. J . Dezallier d ’Ar- 
genville confirme cette importance des medailles dans sa Lettre sur le 
choix et l'arrangement d'un cabinet curieux.

Or, une generation plus tard, en 1760, Caylus s’etonne du peu de 
gout manifestă par Ies amateurs pour Ies antiquit^s : il signale 39 m^dail- 
les sur 467 cabinets parisiens. En 1765 Grimm confirme ce faible int^ret 
pour Ies medailles. En 1786, L. Thiery dans son Guide des amateurs et 
des ărangers voyageurs ă Paris mentionne 5 collections de medailles sur 92.

Cette statistique £ tăblie d’apres quelques ouvrages est confiim^e 
par Ies recherches entreprises par M. Pomian : de 1700 a 1720, 39% des 
collectionneurs s'intteessant aux medailles, exclusivement ou partiel- 
lem ent; de 1721 â 1750 : 21% ; de 1781 â 1790 : 8%. Le mouvement est 
inversă en ce qui concerne Ies coquilles et Ies curiositte de la Nature 15% 
des cabinets, de 1700 â 1720; 21% de 1721 â 1750; 39% de 1751 â 
1790. Ainsi, Ies temoignages du pass6 entrent en concurrence avec Ies 
terangette ou Ies echantillons de la nature-, a partir de 1730, Ies collec
tionneurs parisiens commencent â se d^tourner des medailles.

Cette substitution des Sciences naturelles â lavogue de l’A ntiquiti 
se reflete dans Ies publications : en 1736, Gersaint lance la nouvelle 
mode par son Catalogue raisonni des coquilles. En 1742 Dezallier d’Argen- 
ville dânombre 17 cabinets d ’histoire naturelle; en 1757, il en d^crit 20.

Au milieu du siecle, la mode de l’histoire naturelle l’emporte. En 
1758, Grimm le note express6ment et pour r^pondre â ce gout nouveau, 
il publie, en 1759, Ies Observations sur quelques auteurs d'histoire naturelle 
de Charles Bonnet ainsi que la Liste des Livres d'Eistoire naturelle de 
Daubenton. II peut affirmer, en 1763 : l’histoire naturelle est «une des 
^tudes favorites du public ». A cette date, on remarque que le cabinet 
de Bonnier de la Mosson, qui s’est vendu en 1744 â un prix mediocre, a 
pris de la valeur, maintenant que la mode s’en est rdpandue. En 1767, 
A. R. de Liesville publie 50 Noms de collectionneurs d'histoire naturelle 
dans sa Conchyliologie nouvelle et portative.
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En 1780, Dezallier d ’Argenville decrit 135 collections dans La Conchy- 
liologie; en 1786, Thiery pr6sente 45 cabinets d’histoire naturelle sur 
92. Cette indiff^rence pour Ies m^dailles s’accentue alors que le nombre 
des amateurs croit entre 1700 et 1790, le nombre des cabinets passe de 
149 ă 467.

La cu rio șii pour un aspect de l’histoire ivolue aussi selon Ies cat^- 
gories socio-professionnelles ou se situent Ies amateurs. En 1720, 26% 
sont des courtisans, 15% des gens de robe, 12% des savants et des 
antiquaires, 11% appartiennent au clerg6, 11% sont des artistes, 8% 
des hommes d’affaires. En 1750, la r^partition differe : 22% sont des 
courtisans, 16% des hommes d’affaires, 12% des artistes, 10% des bour- 
geois, 9% des savants et des antiquaires. La progression des bourgeois 
et des artistes compense le recul des clercs, des robins, des savants. 
Cette modification d’ordre sociologique — sans oublier le caractere appro- 
ximatif du classement — peut expliquer le detournement d’attention 
de l’histoire vers le regne animal. Mais l’on peut se demander pourquoi 
Ies anciens collectionneurs, passionnes de m^dailles antiques, n ’ont 
pas influence Ies nouveaux venus et pourquoi, au contraire, ils se sont 
laiss^s entraîner par eux. Dans la mesure ou l’on tient compte de la pr6- 
sence des collections d^jâ constituees, la mutation de la curiositi est 
encore plus impressionnante.

De tous Ies vestiges de l’Antiquitâ, Ies mâdailles sont Ies plus ais^- 
ment accessibles : ou Ies d^couvre dans la terre, on Ies classe, on Ies 
transporte. L ’offre est fr^quente... En 1739, P. Joubeit s’interroge dans 
La Science des midailles antiques et modernes sur Ies motivations du « cu- 
rieu x »: veut-il s’instruire? iprouve-t-il une satisfaction esth6tique? 
est-ce un geste de van iti!

II faut tenir compte aussi de l’epoque d’origine des mddailles. Celles 
qui ont 6t6 frapp6es durant l’Antiquitâ offrent une valeur esthitique : 
elles expriment le « beau »> antique et plaisent aux courtisans. Les mddailles 
du Moyen Age sont source d’Histoire, les rassembler ripond â une finalit6 
scientifique qui est la prdoccupation des savants.

La valeur des m^dailles d^pend aussi de la frappe, du dessin, de 
la m ature (or, argent, bronze). La legende, â elle seule, recele un int^ret 
historique. En 1719, Jean-Baptiste Dubos, dans ses Rtflexions critiques 
sur la po^sie et la peinture, d^plorait l’absence d ’inscriptions sur les 
tableaux. Comme le souligne Antoine Eascas, sieur de Bagarris, dans 
De la n^cessit^ de Vusage des Mtdailles (1611), les mddailles gardent le 
merite de rapprocher le portrait et l’inscription, l’image et le texte. Ainsi, 
le collectionneur de m^dailles acquiert-il une culture historique. Les 
medailles confirment ou eclairent un texte et reciproquement. Toutefois, 
le numismate n ’est pas un historien : il collectionne les faits et n’61abore 
pas de synthese. Sa tâche s’apparente ă celle des auteurs de dictionnaires, 
de gen^alogies, de chronologies... Les medailles permettent d ’itab lir 
ou de v^rifier les listes d ’empereurs mais aussi de retracer l’histoire des 
cultes, des habits, des armes... Si elles glorifient les princes, elles prâ- 
sentent ^galement des traits de civilisation.

II existe aussi des medailles comm^moratives modernes. Louis XIV 
en fait frapper â des fins politiques; il leur accorde grande attention et 
les soumet â la Petite Academie qui contrâle la frappe depuis 1663; Elles
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illustrent Ies actions hâroiques du prince et contribuent â l’Mroîsation 
du Roi-Soleil. 286 medailles ponctuent jusqu’en 1700 Ies temps forts 
du r ig n e : 159 commemorent Ies exploits guerriers, 39 la personne du 
monarque et sa familie, 18 Ies succes diplomatiques, 17 Ies râalisations 
economiques, 8 Ies fastes acadâmiques, Ies dâcouvertes, 8 sont frappâes 
en des occasions diverses. Collectionner ces medailles, c’est s’initier au 
culte de l’E tat et en meme temps revivre Ies Res Gestae du «siecle de 
Louis XIV ».

Or, le comte de Caylus estime, dans son Recueil d'Antiquitâs, en 
1752, que Ies monuments antiques sont plus revelateurs que Ies monnaies. 
Winckelmann exprime la meme prefârence dans sa Description des pierres 
gravees (1760). A cette date, Ies collectionneurs et Ies antiquaires se 
tournent vers Ies statues. Une Antiquite esthâtique remplace l’Antiquitâ 
trudite. A la Cour principalement, Ies antiques prennent la releve des 
medailles. En 1750, sur 112 collectionneurs d’antiques, 36 sont des 
courtisans, 25 des manieurs d ’argent, 18 des artistes. Les antiques occu- 
pent la seconde place apres les tableaux.

Les gens de cour prennent au contraire le gout des collections d’his- 
toire naturelle qui, jusqu’alors n’avaient attire  que les intellectuels. Sur 
175 collections d’histoire naturelle, 46 appartiennent â des courtisans, 
30 â des savants, 28 â des bourgeois, 22 â des manieurs d ’argent, 18 â 
des cures, 14 â des artistes. Ainsi, les antiques sont recherchies par 
les elites selectionnees par le prestige ou par l’argent, les objets de la 
nature passionnent les specialistes. L'Encyclopedie definit alors le «curi- 
eux » comme un homme qui depense — mais l’investissement est modeste 
pour un coquillage — et qui ne connaît pas. L ’amateur n ’est pas davan- 
tage un « connaisseur ». Caylus estime neanmoins que le jugement peut 
r&ulter d’une longue pratique et d ’une frâquentation des oeuvres. Jean 
Mariette pense de meme que l’on devient connaisseur quand on est fami- 
liarise avec les ouvrages. Le collectionneur peut devenit un connaisseur.

L’art garde des aspects techniques et cognitifs qui n ’âliminent pas 
le râie fondamental du gânie. L’art des Anciens fournit â la fois des 
modeles et des ensembles des regles. Comme au siecle de l’humanisme 
et de la Renaissance, les Anciens apparaissent comme les pionniers et 
comme les maîtres. Les rapports entre Science et art âvoluent. Pour 
Caylus, la tradition trudite met l’art au service des textes ; au contraire, 
l’archeologie voit, dans l’interpretation des textes, l’auxiliaire de la 
recberche esthâtique. Jean-Philippe Mariette qui avait constitui un 
admirable cabinet composâ de dessins, d ’estampes en feuilles et en re- 
cueils, de terres cuites, de bronzes... constate que les savants, peu 
touches par la beautâ, s’attachent â l’erudition, que les artistes admirent 
l’excellence du travail et nâgligent les informations qu’apportent les 
mâdailles. L ’idâal serait d ’associer l’erudit et l’amateur.

L’amateur est davantage s6duit par les techniques des Anciens, 
techniques oubliees comme la peinture â l’encaustique. II se perfectionne 
en imitant la statuaire antique, devient â son tour un conseiller des ar
tistes. Meme si l’amateur n’a pas de gânie, il acquiert des connaissances 
dans l’environnement de son cabinet.

Devant cette râhabilitation de l’amateur par Caylus, Diderot et 
Grimm m ettent l’accent sur «l’impulsion divine ». Le gânie est une force

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.inst-calinescu.ro



132 LOUIS TRENARD 8

aveugle qui 6chappe aux donnees cognitives ou techniques. La prioriti 
temporelle des Anciens ne leur donne pas, ipso facto, une valeur exem- 
plaire et p^dagogique. Grimm considere l’6rudition commeun passe-temps 
frivole. Diderot proclame qu’il faut s’inspirer de la belle Nature et non 
des Anciens qui, eux, ne pouvaient imiter des Anciens. La doctrine de 
Caylus, raționaliste et historisante, provoque une reaction emotiviste e t 
naturaliste des encyclopedistes.

Diderot n ’accorde aucune place â l’amateur qui, selon lui, ne peut 
devenir ni connaisseur, ni createur : il s’enferme dans la contemplation 
du passe. L’amateur ne peut assurer le role de conseiller ou de juge; le 
Salon de 1767 condamne l’attitude de l’amateur. En revanche, le philo- 
sophe s’inspire de la Nature, il s’efforce de connaître et exerce une in- 
fluence determinante. Loin d ’etre benefique, la collection d’antiques, 
de tableaux, de dessins... est un moyen de pression; elle favorise la d6- 
pendance de l ’artiste â l’amateur, elle vehicule une esthetique implicite, 
raționaliste, historisante.

Si, en histoire et en art, l’amateur cherche â dominer au nom d’une 
priorite temporelle qui lui paraît le fondement d’une valeur esthetique, 
dans le domaine scientifique, la curiosite du collectionneur est utile. 
Dans l’article Histoire Naturelle, Ies collectionneurs sont places au meme 
niveau que Ies savants. Les savants observent la nature, meditent et 
essaient de decouvrir la verite. Les collectionneurs recueillent les produc- 
tions de la nature, les admirent, etalent ces merveilles, facilitent les 
observations en offrant «un abrege de la nature entiere». Le collection
neur est le collaborateur du savant.

Le recul de la numismatique correspond â un rejet de l’̂ rudition 
precise et evinementielle, â un interet croissant pour les curiosit^s natu- 
relles, â une reprise de la recherche des antiques soit pour leur valeur 
esthetique soit pour leur apport â l’histoire.

L ’ecriture de l’histoire est quelque peu tributaire de ces amateurs 
et de ces collectionneurs. Ce retour â l’Antiquite, â la fin du regne de 
Louis XV, reflete le poids de la tradition, de l’enseignement dans les 
colleges de l’historiographie classique et il se reflete egalement dans les 
conceptions artistiques avec Soufflot, Ledoux, Lequeux...

Dans une communication riche et stimulante, Georges Benrekassa 
analyse les relations entre le savoir politique et la connaissance historique 
â l’aube des lumieres. En depit de l’ambiguit6 des expressions « savoir 
politique » et « connaissance historique » — mais il en est de meme pour 
bien d ’autres concepts — les rapports semblent â priori etroits? Le 
savoir politique se constitue â partir de comprdhensions implicites ou 
explicites de l’histoire. La connaissance historique paraît le vehicule 
d ’un savoir politique, le recueil d ’exp6riences politiques heureuses ou 
malencontreuses. L’histoire devient, dans cette perspective, le support 
ou meme le substitut d ’une Science politique. Selon l’exemple de l’histo
riographie roumaine lite â la renaissance de la patrie, le message politique 
ne peut se disjoindre du discours historique.

Pour saisir cette connexion ou cette disjonction des deux modes 
de connaissance, M. Benrekassa examine le mecanisme de la censure de
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I t e i t ,  theme qui a ete aborda en 1968 par Nicole Hermann-Mascard : 
La censure des livres ă Paris ă la fin  de l'Ancien Rtgime (1750—1789) 
et en 1972 par Anne Sauvy, Livres saisis ă Paris entre 1678 et en 1701. 
Au Congres de Yale meme, la Table ronde pr^sid^e par Bobert Shack- 
leton a repris ce probleme : L'edition, la censure et le commerce de la librairie.

Le pouvoir d ’E ta t intervient en ce domaine pour faire barrage â un 
savoir politique virtuel que peut repandre un ouviage historique. Toute 
șocate cherche â controler sa propre m^moire collective, tout ce qui 
pourrait mettre en cause son deșir de perp^tuite. Ainsi est ne tout d’aboid 
un contrdle d’ordre religieux puisque lâ existe une V ârite ; l’examen de 
la Sorbonne a ete dogmatique, puis moral, enfin politique. Ce controle 
a 6te accordâ au XVIe siecle â des autorites civiles. Pour contrebalancer 
l’autorit^ de l ’Universite, Franțois I er a del^gue ce droit de censure au 
Parlement. Des lors, des jalousies, des ripostes, des surencheres se sont 
multipliees. Si la Sorbonne avait condamni Ies Colloques d ’Erasme, la 
Cour s’oppose en 1552 â la publication d’une «bulle par laquelle le pape 
permet l’usage du beurre, fromage et ceufs en Caieme aux provinces 
ruin^es par la guerre ». On ne saurait pousser plus loin la defense des 
libertes gallicanes.

Le Controle des livres iovele âgalement des surprises et des incert i- 
tudes car Ies criteres demeurent subjectifs: lecture inițiale, censure 
prdalable, censure ulterieure, repression de la circulation... II existe 
une gamme 6tendue de verdicts : le permis, le tolere, l’interdit... La per- 
sonnalit6 du Directeur de la Librairie intervient dans ses micanismes : 
on connaît le role et l’habilete de Malesherbes, Ies groupes de pression, 
parfois Ies ndgligences et Ies inadvertances modifient le jugement.

Exploitant le Dictionnaire critique ... des principaux livres condamnes 
au feu, public par Gabriel Peignot en 1806, Ies papiers de Nicolas Dela- 
mare le lieutenant de police, Ies dossiers de Joly de Fleury — un impor
tan t fonds utilis6 par Paul Bisson de Barth61emy pour daborer son livre 
sur Ies Joly de Fleury (1965) — Georges Benrekassa constate plusieurs 
faits rdv&ateurs : la censure essaie d ’arreter tout 6crit qui peut infirmer 
une v^rite historique considerde comme fondamentale pour la monarchie : 
ainsi, Nicolas F rire t est embastille pour avoir infirmi quelques ligendes 
sur Ies Francs, ainsi le conte de Boulâinvilliers, qui publie Ies m^moires 
des intendants r^dig^s pour l’instruction du duc de Bourgogne en 1698 
est-il suspectă; ses intentions polemiques contre le regne de Louis XIV, 
en faveur du Dauphin, sont d^noncees ; â sa mort, ses papiers sont mis 
sous scelles.

Cette censure cherche â d^fendre le passe de la monarchie ; elle 
veut lui conf6rer une dignite r^sultant de l’anciennetd de ses origines, 
de sa co n tinu ii, de son immobilitâ considirte comme signe de perfec- 
tion. La Monarchie n ’a pas d’histoire puisqu’elle est perp^tuitd du 
meme modele : c’est le type meme d ’un processus eccksial de pensee. 
Par certaines images, le X V IIIe siecle semble proche du nâtre ; en r^alite, 
il demeure un siecle de foi monarchique profonde.

La personne des rois, meme souverains des pays adversaires comme 
l’Angleterre, voire la personne du stathouder des Provinces-Unies doit 
rester hors d’atteinte de la part des historiens : ainsi l’abbi Lenglet-Du- 
fresnoy doit «cartonner» Ies passages de son histoire susceptible de
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nuire â la notion de c o n tin u ii du pouvoir monarchique. La censure 
surveille tout particulierement Ies discours historiques sur Ies rdgences, 
sur Ies troubles qui ont pu mettre en cause l’autoritâ du souverain; Ies 
censeurs refusent, en 1719, la publication du Journal de Pierre de l ’Es- 
toile pour le regne de Henri IV et le d6but du regne de Louis X III (te. 
Gallimard, par Andr6 Martin en 1948 et en 1960) parce qu’il evoque 
la L igue; ils refusent 6galement Ies Memoires du Cardinal de Eetz (te. 
M. Aliem et E. Thomas, coli, la Pleiade, Gallimard, 1956).

Les interdits frappent aussi ce qui peut troubler l’ordre social, le 
repos, la tranquillit6 publique. Ils protegent la hierarchie sociale puisque 
c’est lâ, pour la majorit^ des esprits de l’̂ poque, l’âtat id^al concevable 
ici-bas. Les ouvrages historiques ne doivent porter prejudice ni aux re- 
pr&entants des grands lignages ni aux membres du premier ordre. Un 
souci d’hygiene morale doit pr^sider ă la diffusion des connaissances his
toriques. Ce n ’est pas la vârit6 historique» — si tan t est qu’elle existe, 
qu’elle peut etre perțue, qu’elle peut etre transmise — qu’il faut divoiler 
sur le cardinal de Richelieu, mais l’exemple d ’une caiTiere politique 
exemplaire, bienfaisante pour le royaume. L’historien doit passer sous 
silence les pages sombres de notre histoire : le massacre de la Saint-Barthâ- 
lemy, les guerres de religion, les violences dtelenchtes â Merindol-Ua- 
brieres contre les Vaudois...

Au nom de la raison d’E tat, la censure a le droit de favoriser la 
diffusion d’un mensonge officiel qui paraît une v6rit6 utile au bonheur 
des sujets. Un machiav61isme est salutaire pour guider les censeurs pers- 
picaces. Des appr6ciations d’opportunit6 conjoncturelle ou d’ordre esth6- 
tique peuvent motiver le rejet d ’un ouvrage historique.

Tout discours historique est necessairement subjectif ou condiționai 
Les Archives demeurent souvent, sous l’Ancien Regime, des biens privte : 
les papiers de Miliand, intendant de Lyon de 1710 â 1718, ont 6t6 transmis 
â son gendre le marquis de Paulmy. Meme accessibles, les archives ne 
sont guere â cette 6poque utilisables parce que non classees. Les historiens 
ne font guere appel aux documents pour Maborer leur histoire : on connaît 
la r^ponse de l’abbe Vertot â un ami qui lui apportait des d6tails inedits 
sur le siege de Rhodes dont il venait d ’achever le r^cit : « Mon siege est 
fait », dit-il. L ’histoire reste jusqu’â Voltaire, essentiellement un genre 
littiraire, un divorce subsiste entre histoire et <!rudition? L’histoire 
historie, en tan t que ric it et interpretation des faits Geschichte, resulte 
d ’un faisceau d ’idâologies : celle de l’historien, celle du pouvoir, celle 
de la clientele, celle de l’opinion dominante. Elle est donc dipendante 
de son temps, mais en revanche elle agit sur la soci6t6 et sur les respon- 
sables. Mais au sieclo des lumieres plus que l’histoire, c’est la fable, 
c’est l’utopie qui vehicule un savoir politique.

La discipline historique apparaît comme une forme de riflexion 
lim ită . Des 1699 Jean le Clerc estime, dans sa Bibliothbque universelle 
et historique, que l’historien ne peut aboutir au terme d ’une longue re- 
cherche qu’â une v^riti moyenne. Pierre Bayle pense lui aussi que peu 
d ’historiens sont capables d ’terire une bonne histoire. Amelot de la 
Houssaye pense que pour etre un bon historien, il faut avoir assum6 
des responsabilit6s politiques. Des historiens libiraux comme Sismondi, 
le repetent au XIX® sitele, en a!16guant l’exemple des historiens de
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l’Antiquiti. L’histoire demeure politique et psychologique. Le conseiller 
au Parlement de Bordeaux, successeur de Montaigne, Florimond de 
Remond ajoute dans son Dictionnaire historique et critique que toute his- 
toire est ecriture : c’est un plaidoyer ou un r^quisitoire. De telles concep- 
tions freinent encore l’evolution des id6es au temps de VFncyclopddie.

n
La composition du discours historique subit, sous tous Ies r^gimes 

et en tous temps, des contraintes ext^rieures plus ou moins pesantes qui 
paralysent l’evolution du genre. Mais Ies historiens eux-meme demeurent 
prisonniers de leur propre creation, comme des Pygmalion devant leur 
Galatee. Des contraintes structurales maintiennent le discours historique 
dans une voie tradiționaliste. Avec pertinence, Henri Duranton le prouve 
en etudiant Ies origines de la monarchie franque, tout sp^cialement le 
rcsistance du mythe de Pharamond.

Le maintien s^culaire de ce roi mythique dans le Panth^on monarchi- 
que ne resulte pas d’une absence d’esprit critique ou d’̂ rudition; il ne 
s’explique pas uniquement par la tradition, par la majeste due â l’ancien- 
nete quelque peu legendaire de ce personnage, par fideisme mais aussi 
parce que cette presence semble r^pondre â l’ordre dict6 par la nature. 
Le passe est rythm6 par Ies regnes, comme l’a montr6 Michel Tyvaert. 
La num^rotation des monarques paraît intangible. Franțois Eudes de 
Mezeray, historiographe du roi, publie dans son Histoire de France des 
pieces relatives aux M^rovingiens : il laisse dans sa galerie d’effigies Ies 
mâdaillons vides jusqu’â Clovis, mais ne change pas la succession car 
elle implique continuiti et stabilita. II lui faut saturer l’espace chronolo- 
gique. Pharamond n’existe pas, mais il sert, il « fonctionne»; il entre- 
tient le mythe des fondateurs â l’image de l’histoire romaine. L’histoire 
du XVIIIe siecle ne possede pas un outillage mental suffisant pour re- 
pousser des modes de pensie archaîques.

Le chef franc demeure aussi dans l’historiographie du XVIIIe siecle 
parce qu’il a triomphe, dans ce champ historiographique, des l^gendes 
troyennes et meme d’une filiation extraordinaire expos^e par Charron 
dans son Histoire universelle qui faisait remonter la dynastie franque â 
Dieu meme. Ainsi, dans ce contexte, fixer le point de dipart de la 
premiere race franțaise t^moigne deja d’un esprit critique. Pharamond l’a 
emporte sur Merovde, cependant heros ^ponyme, peut-etre parce qu’il 
a 6t6 choisi par le peuple; sa destinde symbolise l’union irrevocable du 
chef et de ses fideles. La ldgitimit6 et l’hdr^dit6 de la couronne d^rivent 
du «libre consentement des peuples».

Pharamond est 6galement pr^sente comme un l^gislateur, un Romulus 
qui a 6dict6 la loi salique, cette soi-disant loi des Francs fixant le principe 
de la succession par primog^niture mâle, regie vitale et incontest^e de la 
monarchie consid^ree comme loi fondamentale de la monarchie. Ce mythe 
tenace et complexe, associe dans Ies mentalitds collectives Ies droits de 
naissance, d’61ection, de conquete, de contrat...

Pharamond est parvenu â supplanter son ancetre M^rov^e, mais 
aussi son successeur Clovis. Le R. P. Daniel essaie, dans son Histoire de 
France en 1696, de reporter Ies caract^ristiques de Pharamond sur Clovis 
« Premier roi chr^tien des Frangais » et il ajoute une connotation religieuse.
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•C’est le premier souverain baptise, le premier â exercer ses pouvoirs thau- 
maturgiques, si l’on en croit Etienne Forcadel De Gallorum imperio (1579).

L ’entr^e dans l’Eglise symbolise le point de d ip a rt de la monarchie 
franșaise, c’est le theme de Jean Savaron (De la saintetă du roy Louys, 
dit Clovis (1620), de Renâ de Ceriziers Les heureux commencemens de la 
France chrdtienne (1633), de Balthașar de Kiez L'incomparable p iiti des 
Chrdtiens roys de France (1672). . .

La these du Pere Daniel n ’a pas ete adopție et elle a suscite de 
vives reacționa de l’abb6 de Camps, du marquis de Graveron, de Dom 
Leron. . . Cette Vision th6ocratique de l’histoire ne convenait plus au temps 
de Pierre Bayle. Clovis 6tait trop connu pour etre v^ner^ comme un saint.

De lâ, la survivance jusqu’â la periode revolutionnaire du mythe 
de Pharamond, fondateur de la monarchie franșaise. II est meme adapta 
aux tendances de l’̂ poque : Martin Morizot, dans Inauguration de Phara
mond (1772) affirme que le choix resulta de « la deliberat ion libre de la 
N ation» et l’abb6 Jean Louis Soulavie dans Trăită de la composition et 
de Vitude de l'histoire (1792) presente Pharamond comme un souverain 
libera l!

Ainsi, les structures mentales, les motivations politiques et meme 
les finalit6s p6dagogiques l’emportent sur l’esprit critique, meme au siecle 
de Bayle et de Voltaire.

Les moyens d ’̂ ducation revelent de fașon suggestive les comporte- 
ments socio-culturels d ’une soci^te â une epoque donnie. En particulier, 
le manuel scolaire reflete les modeles de pensie, l’6tat de la Science, les 
aspirations des usagers. . .  Les Abreg^s, les Epitom^s, les M^thodes. . . 
pour recourir aux termes de l’ere des Lumieres d6signant les livres destinsa 
aux Meves, fournissent â l’historien le profil de l’homme idâal que veulent 
modeler les maîtres.

Ces manuels correspondent, avec des d6calages, aux orientations 
dominantes de la recherche historique. Celle de Bossuet pese toujours 
sur l’enseignement : pour « l’aigle de Meaux », l’histoire doit revetir les 
formes conjointes de l’histoire sainte et de l’6pop6e; elle doit digager 
l’essence meme de l’homme, elle s’insere dans un ensemble M ucatif â 
finaliti religieuse : l’histoire universelle des revoluționa et des empirea 
illustre la conception providentialiste que Bossuet veut exposer sur les 
destin6es de l’homme. L’objectif de Malbranche, exprimi par Bernard 
Lamy, est, au contraire, modeste : l’histoire retrace les vaines agitations 
des hommes toujours inquiets et toujours insatisfaits et elle doit inciter 
le p^cheur â l’humilite.

Le concept de v^rite historique est examina en ce siecle de doute. 
On admet que l’historien ne peut tout savoir mais aussi qu’il ne peut 
tou t dire. La notion de biens6ance est respect^e dans les belles-lettres or 
l’histoire est un genre litt^raire. Ce que l’historien doit prouver, comme 
l’auteur tragique de l’âge claasique, c’est que l’homme est le moteur des 
6v6nements : l’histoire est une recherche de psychologie d’apr^s des exem- 
ples v6cus. Psychologue, l’historien doit etre moraliste : il fournit des 
modeles pour les individus, pour les princes, pour les nations. Historia 
magistra vitae.
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A coti de l’histoire chemine l’̂ rudition illustree par Ies bollandistes, 
ies Mauristes, Ies Acaddmiciens ; elle se traduit par la publication de docu- 
ments, par Ies fouille archiologiques, par l’itablissement de minutieuses 
chronologies et d’approximatives genialogies. Mais Ies relations ne s’im- 
posent pas entre cette Science et l’art que repr^sente le discours historique. 
A la generation du Pr^sident Hinault, l’historien utilise Ies m^thodes 
qui datent du XVI® siecle et admet Ies d^finitions de Le Moyne et de Bapin.

L’histoire regarde le pass6 dans sa continuii, reconstitue Ies îvi- 
nements dans leur succession. Cette m^moire collective est une constante 
de l’esprit humain et elle suscite une production ilevie de livres et 
d’ouvrages scolaires, souvent confondus avec Ies traitis religieux. L’Ecole, 
sous l’Ancien Bigime, se confond presque avec l’Eglise. En dehors des 
colleges, Ies almanachs accordent une large place â l’histoire qui est savoir, 
expârience mais aussi divertissement. Les piriodiques, de leur coti, pre
tendent tenir les fonctions d’annales et, meme mieux, d’historiogiaphie, 
car ils enregistrent les faits, mais aussi les silectioDnent et paifois les 
interpretent.

Ainsi, l’histoire, en ses multiples creations, est diffusee et meme 
vulgarisie, Sans etre du point de vue scolaire une discipline autonome, 
elle parait utile dans l’enseignement. Bossuet est convaincu de l’utiliti 
de l’histoire mais en la centrant sur les piriodes contemporaines, en s’atta- 
chant aux moeurs, en itudiant les lois fondamentales ou les rAvolutions... 
Le Ragois, en 1687, publie une Instruction sur VHstoire de France et romaine 
par demandes et rîponses qui est en usage au XVIII® siecle; pour lui, 
l’histoire est le recit des principaux ivinements : mort des rois, alliances, 
guerres.. ., elle est n^cessaire car elle comporte des legons de politique 
et de morale, elle est miroir de vertu et regie de vie; l’histoire de notre 
nation peut assurer efficacement ce role formateur.

Les histoires ilimentaires demeurent tributaires des tiavaux des 
historiens et des objectifs des pedagogues. Leur structure garde, au debut 
du XVIII® siecle, un dicoupage par regne. Pour chaque regne sont pricisis, 
syst^matiquement, le nom du roi, la dur^e de son regne, le lieu de sa 
sipulturc. . . C’est la presence royale qui impose une piriodisation. Maî- 
tresse du temps, la fonction royale domine l’action, comme l’̂ crit Gabiiel 
Daniel. L’histoire se construit autour du souverain, sujet du discours et 
centre d’un univers sacr£. II assure le continuum. Le pass6 prestigieux 
de la dynastie garantit ses droits et justifie ses ambitions. L’historien 
n’est pas en quete d’une 6volution, encore moins des variations qui sont 
constants d’erreurs, mais il cherche â prouver une permanence, symbole 
d’intervention divine.

Apres l’affirmation des origines lointaines (Troyennes, Pharamond, 
Clovis), l’historien qui est le plus souvent un clerc ou un parlementaire, 
essaie de d^montrer l’unit6 des trois races m^rovingienne, carolingienne, 
capetienne et la prisence de la couronne dans la meme familie qui impli- 
que un conservatisme fondamental de cette royaut^ de droit divin. Cette 
these est combattue par Boulainvilliers qui oppose â la puissance absolue 
du monarque les valeurs aristocratiques, les pouvoirs des parlements, 
le droit naturel.

Ces pr6occupations transparaissent de fașon encore plus sch^matique 
dans les manuels. Ils justifient, comme ils le peuvent, les ruptures dynas-
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tiques et la lâgitimitâ de nouvelles races : Pippinides, chefs de 1'aristocrație 
austrasienno et maires du palais, Ies Robertiens, patients et râsolus, qui 
fondent une nouvelle dynastie ... Tantât, la justification est d ’ordre 
gânâalogique, tan tâ t elle est d’ordre m oral: l’ancienne race a d£g6ner6, 
la nouvelle apporte des vertus exceptionnelles.

Le livre d ’histoire inconsciemment s’inspire de Plutarque. En notre 
histoire, apres Ies hâros antiques, Ies modeles sont incarnfe par nos rois. 
Ils manifestent ă l’envi toutes Ies qualitâs Ies plus prisies : piâtâ, courage, 
prudence.. .  Les figures idâalisâes le plus frâquemment citfes sont Charle- 
magne, Philippe-Auguste, saint Louis, chacun bânâficiant d ’un ad juvan t: 
l’Empereur â la barbe fleurie est le h6ros des chansons de geste, le vain- 
queur de Bouvines a restaurâ la puissance temporelle de la couronne, 
le roi, place sur les autels, bânâficie de l’action de la Reforme catholique 
du X V II' siecle. Sous la Restauration, il deviendra le justicier par 
excellence.

Le souverain r^gnant, Louis XIV en l’occurrence, cumule, selon 
Le Ragois, toutes les qualitâs de ses prid^cesseurs. . .

Inversement, les histories âlâmentaires âvoquent les mauvais rois 
et les dferivent comme Tacite decrit le Tyran antique. Ils sont charg^s 
de lourds defauts et surtout de plus scandaleux : l’amour charnel l’em- 
prise de la chair, le vice le plus redoutable que denonce saint Paul. Peu 
â peu, au cours du siecle, la gamme des qualitâs, comme celle des defauts 
se modifient. Les râferences morales cedent la place aux valeurs politiques. 
Louis X I est louâ pour ses soucis de mâcene, Jeanne d ’Arc ne recueille 
pas l’unanimitâ des suffrages : Bossuet la prâsente avec râserves, Le 
Ragois estime qu’elle fut victime de sa demesure : elle outrepassa la 
mission que Dieu lui avait confiâe. Une sainte victime de l’hybris !

Jesuites, Oratoriens, Doctrinaires utilisent toujours ces manuels, 
composfe sous Louis XIV, durant l’ere des Lumieres. En toute âpoque, 
meme si certains maitres parviennent â s’en libfeer, la litttra ture  pâda- 
gogique est, au niveau des usagers, conservatoire plus qu’innovation. 
Le livre de Franșois de Mezeray, Abregi chronologique de VHistoire de 
France, est repris et compldte par Henri de Liniers en 1755 ; en 14 volumes, 
VInstruction sur VHistoire de France, publice en 1684 par Claude Le Ragois, 
connaît au moins 27 editions a vânt 1789. L’ouvrage est ro d ite  meme sous 
le Directoire puis sous l’Empire avec quelques adaptations et avec des 
emprunts â la Henriade de Voltaire ; sous Louis XVIII, Ennemond Deforis 
le complete et le retouche encore; cette nouvelle version beneficie de 
40 âditions de 1823 â 1877.

En amont, comme en aval, les memes permanences se constatent. 
JAHistoire Universelle du P. Orazio Torsellini, ferite au XVIe siecle en 
latin, est traduite par l’abbâ Lagneau en 1703 et ses trois volumes râpandus 
dans les classes et serres dans les bibliotheques râsistent aux gânerations.

Est-ce â dire que l’histoire ferite et enseignee n ’est que pesanteur ? 
Est-ce reconnaitre la vanit^ des efforts des historiographes pour râaliser 
quelques progres dans cette discipline ? Force est tout de meme de constater 
l’intâret et la multiplication des recherches academiques et de IVrudition 
(Acta Sanctorum, Ordinis 8. Benedicti, De Re Diplomatica de Dom Mabillon, 
Gallia Christiana...) . Cet enrichissement profite-t-il â la pedagogie?
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Un des tWoriciens, le recteur Charles Eollin fournit en 1726 un t&noignage 
qui est en meme temps un programme. L ’audience du Trăită des Etudes 
atteste son opportunit6 et sa cr^dibilitA

Un tiers du livre est consacre â l’histoire. Elle doit, comme le conseille 
Eollin, impregner toutes Ies lețons : c’est le premier maître, propre â 
instruire et ă distraire, susceptible de preparer â toutes Ies autres 6tudes. 
Elle doit etre enseign^e en graduant Ies difficult^s, en bannissant l’6rudition, 
en utilisant des sommaires. Elle permet d ’acquerir des techniques d ’expres- 
sion mais surtout c’est une ^cole de pieti, de morale, de vertu. Elle 
est un tribunal qui solennellement condamne le luxe des cours, l’inhumanitd 
des conquerants, la vanit6 des nobles...

Eollin inclut dans son trăite des lețons types qui portent sur 265 
personnages : 27% appartiennent â la Grece, 51% â Eome, 21% â la 
p6riode moderne. Le record est detenu par Cyrus avec 157 citations, 
c’est le « conquerant le plus sage », dote d’eminentes qualit^s, puis viennent 
Scipion l’Africain avec 133 occurrences, Annibal, 114, et paimi Ies moder- 
nes : Philippe I I  (27), Louis XIV(12). Comme le montre Bernard Gros- 
perrin, Eollin enregistre et consolide cette pr^m inence de la românită 
dans l’education mais il privil^gie des heros marginaux comme le con- 
quirant perse ou le vainqueur de Carthage. II regrette son ignorance en 
histoire naționale, mais, en definitive, ne propose pas un veritable renou- 
vellement de l’enseignement de l’histoire.

Pas plus que ce th^oricien, Ies manuels dabor^s au cours du X V III6 s. 
n ’introduisent beaucoup de progres de la connaissance historique. Le livre 
de Gabriel Daniel se veut objectif et scientifique, il argumente avec pr^ci- 
sion au sujet de Jeanne d’Arc et insiste sur la prudence de sa m6thode : 
mais par bien des aspects, il est une replique de l’histoire de Mezeray ; 
Ies r^editions des Nouveaux EUments d’histoire du Pere Claude Buffier 
n ’offrent pas plus de nouveaut^ : on y retrouve encore le mythe 
Pharamond. Si l’on examine un ^pisode historique comme la reforme 
religieuse ou Ies guerres de religion, on observe une certaine routine : 
Ies confessions en pr^sence sont mal diff^renci^es, le vocabulaire est incer- 
tain pour d^signer Ies calvinistes, Ies huguenots, Ies protestants et, en tout 
cas, il se veut m^prisant. Les portraits des r^formateurs, Luther, Calvin, 
Th^odore de Beze . .. sont simplistes et tendancieux. La recherche des 
causes de la rupture au sein de l’Eglise est sommaire. Cependant, selon 
l ’̂ tude de Jean Lecuir, quelques manuels commencent, au milieu du 
X V III6 siecle, ă definir les nouvelles doctrines. La connaissance historique 
est plus precise mais la pr^occupation pokmique est Evidente : les abreg^s 
insistent sur les divisions intestines entre r^formes qu’ils opposent â 
l’unit6 de l’Eglise catholique. C’est une reprise de V Histoire des variations 
des Eglises protestantes lanc^e par Bossuet en 1688.

Les ouvrages scolaires s’attardent â decrire la r^pression declench^e 
contre les protestants et â mettre en valeur la sagesse des mesures prises 
par Franșois I6r et Henri II. Le massacre des Vaudois en Provence 
est gin^ralement condamni mais imputa aux autorit^s judiciaires d ’Aix- 
en-Provence, jamais au roi. A propos des intrigues des Guise, les manuels 
repetent les th^ories sur la continuit6 n^cessaire de l’autorit6 monarchique. 
Ils s’engagent dans le r^cit des guerres civiles en se prioccupant d ’un 
enseignement politique, moralisateur, monarchiste, catholique...
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Les thâoriciens precedent par leur prise de conscience la pratique 
de l’histoire, les historiens devancent dans leur livres les professeurs, les 
^rudits priparent la voie nouvelle â l’historien. En effet, au milieu du 
sitele, la Science historique se constitue dans le cycle des disciplines intel- 
lectuelles. L’exemple le plus typique est celui de Voltaire, meme s’il n ’a 
pas eu, au X V IIIe siecle l’influence qu’on lui prete aujourd’hui. Pour 
l’historien du Silele de Louis X IV , l’histoire exige une abondante docu- 
mentation et elle est tributaire de l ’̂ rudition. Elle implique un esprit 
critique pour s61ectionner les faits et proposer des interpr^tations selon 
les criteres de la raison et de la vraisemblance. Parachevant l’oeuvre de 
Fontenelle, Voltaire s’en prend aux fables. II souhaite montrer l’Aner- 
gence de valeurs nouvelles. Son histoire universelle, prenant le contre-pied 
de celle de Bossuet, evoque le d&ordre des faits, le role capital du hasard, 
des petites causes fortuites, l’absurdiU. «On sait que l’Angleterre se 
separa du pape parce que le roi Henri V III fut amoureux », te rit Voltaire 
dans VEssai sur les Moeurs au seuil de son chapitre «De la revolut ion 
de la religion en Angleterre ».

Cette conception d’une histoire globale â la fois philosophie de 
l’histoire, savante ârudition, art dramatique, psychologie pinterante des 
hommes. .. est egalement exposee par Turgot, par Mably, par Condillac 
par les Encyclopedistes. Par rapport aux ouvrages de la Popeliniere de 
l’oratorien Jacques Lelong, du j^suite Jean Hardouin, de Claude Fleury, 
la discipline est fondamentalement renouvel^e. Mais cette epistemologie 
n ’est pas encore illustr^e par de grands ouvrages, hormis VEssai sur Ies 
Moeurs qui ne gagne pas encore les milieux 6ducatifs.

Le d6pouillement des M^moires de Trevoux au lendemain de la 
publication de VEssai, en 1757, montre qu’une large place est accordee 
â l’histoire et â l’erudition dans les comptes rendus d’ouvrages, que l’his
toire ancienne se maintient â une place honorable, que le pass6 franțais 
est l’objet de recherches actives, c’est-â-dire que la production sdectionnte 
par les J6suites demeure tradiționaliste.

L ’expulsion des Jesuites qui avait domini l’enseignement dispensă 
dans les Colleges, est le signe d’une crise de civilisation et pas seulement 
un ^pisode dans une suite de conflits mineurs. Leur depart entre 1762 
et 1765 entraîne de nombreux debats pteagogiques sous le coup de la 
n^cessit6 de rterganiser le reseau de l’enseignement secondaire. L’enseigne
ment de l’histoire, â la lumiere de la nouvelle historiographie, est 
examinA Mably insiste en faveur d ’une histoire conțue â la maniere de 
Voltaire, mais lui-meme, comme Condillac, assigne toujours â ces lețons 
une finalite 6thique : l’histoire est une ecole de vertu, une galerie de modeles 
antiques, elle est donc sMection d’evânements et de personnalit^s.

A son tour, Jean-Jacques Rousseau, dans VEmile, en 1762, recom- 
mande l’histoire de l’Antiquit6, la recherche des causalit^s, les exemples 
de m orale... Mais il conseille d’exclure cette teflexion de la premiere 
enfance, de separer l’histoire de l’idtelogie, de peindre le bien et de cacher 
le mal de ne pas juger le pass£, de proposer une meditation sur la condi- 
tion hum aine...

La Chalotais, dans son Essai d'dducation naționale, en 1763, insiste 
au  contraire sur la nteessit^ d ’introduire l’histoire â tous les niveaux de 
l’6ducation : l’histoire met l’enfant face aux rtelitte. Pour qu’elle soit
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pleinement efficace, il faut l ’orienter vers la pCriode contemporaine et 
recourir â la mCthode rCgressive, remontant de genCration en gCnCration. 
Lui aussi suggere de faire revivre Ies hCros mais aussi Ies savants et meme 
Ies enfants; il souhaite une pedagogie vivante qui place sous Ies yeux 
des 61eves des gravures et des plâns. S’il repousse Ies traductions d ’ouvrages 
latins du XVI" siecle comme guides scolaires, s’il propose Ies ceuvres de 
Voltaire, il conseille encore l’emploi de L' Usage de V Histoire de l’abbe de 
Saint E6al qui date de 1671 et Ies Tablettes et anecdotes historiques des rois 
de France publiCes par l’avocat du Radier et qui n’est pas un exemple 
d ’histoire nouvelle.

Ces considCrations des erudits, des historiens, des thCoriciens, des 
philosophes appelaient des moyens d’enseignement renouvelCs, de nouveaux 
manuels refletant ces progres historiographiques. Les livres classiques, 
comme les appelle Diderot, constituent des moyens de communication 
intrasociale et intergeneration : ce sont de precieux Instruments de liaison 
entre les divers rnilieux et les ginirations successives : ils assurent la 
perennite et la diffusion de l’acquis scientifique, mais sous une forme 
necessairement simplifice et diffCrCe. Le manuel est un genre qui perpetue 
le plus souvent les modes de pensie et les stCrCotypes sur les hCros et 
sur les peuples.

Contemporains de Voltaire, l’abbe Claude Millot, dans ses El&ments 
d'histoire de France en 1772 assigne toujours la meme finalitC ă l’histoire : 
elle doit formei- des citoyens, prCparer les jeunes gens â la vie en sociCtC, 
perfectionner le jugement, inculquer un art de vivre, de telles formules 
rappellent celles de Rollin et meme parfois de CicCron, meme si, ici ou 
lâ, affleurent des traces de l’heritage de Voltaire. En tout cas, 1’AntiquitC 
lui paraît toujours la periode digne de l’enseignement historique : le 
Moyen Age est presque ignorC, les siecles contemporains n ’offrent pas, 
â ses yeux, la meme richesse. Partout la reaction antiquisante triomphe.

A contrario, la mesaventure de 1’abbC Joseph Audra atteste que 
l’histoire â la maniere de Voltaire n ’est pas encore admise par les autoritCs 
comme par les maîtres. Ce disciple de Voltaire, lyonnais, professeur â 
Toulouse, imagine de publier une Histoire gin&rale ă Vusage des Colleges 
en 1770 qui est presque une transcription de VEssai sur les Moeurs avec 
les memes chapitres, les memes titres, sans aucun souci pCdagogique. 
AutorisC â paraître, le soi-disant manuel declenche aussitot un scandale 
et l ’archeveque Lomenie de Brienne, subissant vraisemblablement des 
pressions, condamne cette version â peine dCguisCe de VEssai. Certes, 
les mobiles pCdagogiques ne sont pas invoquCs lors de ce rejet mais les 
temps n ’Ctaient pas encore venus pour tenter de transmettre aux Cleves 
l’apport des lumieres.

*
L’histoire est-elle un frein ou un accCICrateur du mouvement de 

pensie â l’ere des lumieres, nous demandions-nous ? Les six rCponses 
apportent d’apprâciables nuances. En Roumanie, et sans doute dans 
d ’autres parties du monde, l’histoire a alimentă le savoir politique et lui 
a fourni des arguments concrets, lui a permis d ’Cmerger. TournCe vers un 
pass6id6alisC,puisantdans 1’archCologie, la linguistique, la littCrature .. ., 
l’histoire a hâtC la prise de conscience d’une spCcificitd du peuple
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roumain et bien qu’exaltant un «paradis perdu», elle a prepare une 
liberation. Le moyen ne doit pas faire oublier la fin.

Les r6flexions sur le Nouveau Monde, une des constantes de la pensie 
europeenne depuis les ricits des conquistadores, sont stimulâes, guid^es, 
renouvelees par la comparaison avec les civilisations de l’Antiquite gr£co- 
romaine. Avânt Levy-Bruhl, missionnaires, voyageurs, historiens tentent 
une etude des mentalitâs primitives â replacer dans IVvolution de l’huma- 
nite. La sociologie historique, meme o rien ta  vers des peuples qui parais- 
saient au seuil de leur histoire, contribue â la comprehension des nations 
etrangeres.

En revanche, le gout des collections semble conforter l'^rudition 
et meme le sens du d6tail. Certes, les antiques se substituent sous Louis XV 
aux medailles et sont concurrencees par l’a ttra it des coquillages. Meme 
si les monnaies, les medailles, les statues sont sources d’histoire, l’amateur 
manifeste au mieux un sens esthetique, souvent une antiquomanie qui 
r6pond mal aux ambitions des encyclopedistes ou aux vastes pens6es 
d ’un Edouard Gibbon.

La meme pesanteur se retrouve dans le fonctionnement du discours 
historique, dans sa structure, dans sa semantique. L’action plus ou moins 
coh6rente et plus ou moins consciente de l’E tat, les mentalitis, les concep- 
tions de l’histoire, contribuent â maintenir les modeles traditionnels des 
ouvrages, meme si sur tel ou tel point des progres de l’drudition sont 
enregistres.

Si le discours historique se renouvelle peu ă peu, apres Voltaire, 
les manuels gardent la meme pr6sentation, les memes exemples, les memes 
mythes qu’â la fin du regne de Louis XIV. La participation de l’histoire 
en Erance au progres de la culture et â sa diffusion paraît lim ite , â> 
la g6n6ration des philosophes et â celle des encyclopedistes. Les id6ologues 
assureront, sur ce point, la releve.
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L'H^ITAG E MăDlăVAL ET LES LUMI&RES. LE T^MOIGNAGE 
DE L’HISTORIOGRAPHIE ROUMAINE*

ALEXANDRU DUȚU

De nouvelles directions deviennent manifestes dans l’historiographie 
sud-est europeenne au cours de la seconde moiti^ du XVIII® siecle. 
Lies chronographes qui racontaient la vie des peuples gardiens de la viritâ 
eternelle font place maintenant â des ouvrages traitant de la destinde 
des peuples revetus d’une autre individualite. «L’es commencements» 
ne remontent plus â l’epoque adamique : ils sont d^couverts dans Ies 
periodes ou Ies «nations » ont fait leur d^but dans l’histoire. Hellenes, 
Romains ou Slaves decouvi'ent leur identit6 dans la communaute de 
langue et de coutumes, dans Ies circonstances de la vie quotidienne, dans 
la s6rie de faits et gestes memorables. La forme d’universaliti promue 
par Ies centres traditionnels est morcel6e par la poussie des tendances 
qui indiquent un d^marrage vers un monde nouveau, vers une autre 
Vision de l’humanite et des relations entre Ies peuples.

En 1762, Paîsij de Chilandar acheve son Histoire slavo-bulgare qui, 
par ses 60 copies, connaîtra un rythmc de diffusion soutenu 1 ; de son 
coti, Jovan Rajii fait sortit â Vienne, en 1794, Ies quatre tomes de son 
Histoire des peuples slaves — Bulgares, Croates, Serbes 2 ; Ies ouvrages des 
intellectuels grecs retracent la lignie qui sans interruption remonte 
jusqu’â la Grece ancienne 3 ; Ies chroniques ottomanes, ridigies en dehors 
de la cour, s’averent moins preoccup^es de la glorieuse pirenniti de 
l’Empire.

Le lecteur est appele â contempler l’image du passi modelă par 
Ies historiens ; Ies debuts revetent un iclat qui retombe sur le prisent 
et investit Ies peuples d’une digniti souveraine. L’un des intellectuels 
grecs Ies plus distingues, professeur â l’Acadimie princiere de Iași, Deme- 
trius-Daniel Philippidis icrivait, en 1802, â Bărbii du Bocage : « Je pense 
souvent aux beaux siecles de la Grece. Ah ! pourquoi n’ai-je pas i t i

* Communication prisentie au Quatrieme Congris International des Lumiires, Yale 
University, du 13 au 20 juillet 1975.

1 Une prisentation dense et claire de cette ceuvre chez Hristo Hristov, Paissi of Hllendar, 
Author of the Slav-Bulgarian History, « East European Quarterly », VIII, 1974, 2, p. 167 — 175.

2 Une introduction gânCrale chez Michael B. Petrovich, The Rise of Modern Serblan 
Historiography, «Journal of Central European Affairs», 1956, p. 1 — 24.

3 Voir C. Th. Dimaras, La Grice au temps des Lumitres Genive, Droz, 1969, p. 57 —58 ; 
Georg Veloudis, Jakob Phillpp Fallmerayer und die Enstehung des neugriechtschen Historismus, 
< Sudost-Forschungen », XXIX, 1970, p. 43 — 90.

SYNTHESIS, IV, BUCAREST, 1977
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contemporain de ces hommes-lâ ! »4. Mais la resurrection du passe ne 
se transforme pas en pretexte d’evasion; « Ies beaux siecles » offrent 
une base solide â l’activ iti mise au service de l’6dification d’un avenir 
meilleur. Implique-t-elle cette activite l’abandon de la vision traditionnelle 
du monde et l’embarquement hâtif pour des rivages oii Ies relations entre 
Ies etres et Ies peuples reposent sur d’autres lois ? Renie-t-elle Ies siecles 
brumeux de l’Age Moyen et leur heritage culturel!

4 Danii] Philippidis, Bărbii du Bocage, Anthimos Gazis, ’AX^Xoypaiplj, 1794— 1819„ 
id iU e par E. Koumarianou, Athines, 1966, p. 105.

II va sans dire que Ies reponses ne sont pas uniformes. Elles depen
dent de la place tenue par Ies intellectuels dans Ies differentes structures 
sociales qui se laissent saisir dans la zone sud-est europeenne, comme elles 
dependent de la conjoncture politique oii se trouvent Ies peuples au nom 
desquels ils parlent. D ’un int^ret particulier sont Ies reponses des intellec
tuels roumains qui profitent de la liberte d’initiative culturelle conserv^e 
dans Ies principautes, jamais assujetties â l’autorite imperiale; ils peuvent 
confronter Ies diverses directions culturelles qui s’entre-croisent dans Ies 
centres ou ils travaillent.

Les ouvrages historiques sont rediges et publies suivant une cadence 
soutenue : ils sont centres sur la periode des « debut s » — celle de la con- 
quete romaine de la Dacie — , tout en englobant aussi les siecles plus 
proches; ils ivoquent la majeste romaine, en analysant en meme temps 
les sens de l’experience des principautes roumaines ; s’ils plaident la cause 
des Lumieres, ils n ’ignorent pas la lețon des temps recents ; leurs auteurs 
font appel aux syntheses contemporaines parues dans les pays d ’Europe, 
sans renoncer de m ettre â profit les oeuvres de leurs predecesseurs, les 
humanistes de la fin du X VIIe siecle. Cette activite s’inscrit dans un 
travail intellectuel de caractere conținu; les ecrivains combinent la philo- 
logie et l’histoire, l’6rudition et l’humanisme, rapportant la connaissance 
historique â une conscience politique en incessante ivolution. Ce sont lâ 
les raisons qui permettent â l’historiographie roumaine de ripondre aux 
trois questions susceptibles d’etre adressees â toute l’historiographie 
europeenne de la seconde moitie du X V IIIe siecle : quelles furent les 
directions suivies par la dimarche historiographique au cours de cette 
periode? quelle fut la place de l’historiographie dans le mouvement des 
id6es ? dans quelle mesure a-t-elle stimule le detachement du pass6 et 
le dâmarrage vers un monde nouveau ?

G6n6ralement, les preoccupations historiques des intellectuels rou
mains suivent sur sa lancde l’activite des humanistes du XVII'’ siecle. 
Grigore Ureche et Miron Costin en Moldavie, de meme que le Stolnic 
Constantin Cantacuzene en Valachie avaient pose les bases de l’histoire 
trudite qui devait etre, en meme temps, un plaidoyer argumentă en 
faveur des droits politiques des principautes exploitees par la Sublime 
Porte. Tres explicite, Constantin Cantacuzene recapitule ses sources 
dans l’introduction â son Eistoire de la Valachie: la tradition orale pass^e 
au crible critique, car prendre tels quels ces ‘dires’, « c’est bien pauvre 
chose et il est dangereux de les croire»; les actes de chancellerie, qui 
« parlent de choses iparses et trop brievem ent»; les historiens etrangers, 
par lesquels les «choses sont parfois minimis6es et les habitants <  de la
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Yalachie >  bien fort noircis ». C’est sur des sources analogues que s’est 
penchi Miron Cost in dans son ceuvre sur le peuple roumain (De neamul 
moldovenilor), accordant plus de credit aux ouvrages etrangers, latins, 
hongrois, polonais. Mais c’est DEmetre Cantemir qui puisera â fond â 
ce genre de travaux, m ettant â profit meme le Dictionnaire de Louis 
Moreri. II s’agissait donc de reunir et commenter Ies sources locales et 
Etrangeres, dans un cadre chronologique renouvelE; de mettre, ensuite, 
la reconstitution au service du plaidoyer politique.

Ce plaidoyer est etaye de l ’esprit critique. Miron Costin redige 
son oeuvre en pensant aux « Etrangers qui, pointilleux, cherchent l’erreur 
des historiens », alors que DEmetre Cantemir pose en frontispice de la 
synthese â laquelle il travailla jusqu’â la fin de sa vie, en 1723, la Chronique 
de Vanciennete des Romano-Moldo-Vlaques, une suite de «canons» qui 
s’imposent â tout historien quand la source se tait, quand il n ’y a qu’un 
seul tEmoignage, afin qu’il puisse pousser son argumentation d ’une maniere 
« rationnelle » 5. L’Erudition et l’humanisme ont guide Ies historiens qui 
ont mis en lumiere la prise de conscience culturelle qui a marquE la civi- 
lisation roumaine â la fin du XVH e siecle. Les ouvrages des humanistes 
ont modifiE la destinde des chronographes qui ont continue â nourrir la 
lecture des clercs et plus tard la litterature de dElectation; ils ont limită 
la diffusion des chroniques de cour ou de celles formulant les desiderata 
des factions nobiliaires. D ’autre part, ils ont fourni des sources aux travaux 
ElaborEs par les intellectuels de la seconde moitiE du X V I ir  siecle.

5 Voir Mihai Berza, Activitatea isloriografică a lui Dimitrie Cantemir in 300 de ani de la 
nașterea lui Dimitrie Cantemir, Bucarest, Ed. Academiei, 1974, p. 34 — 35.

• Voir le chapitre Rimnicenii și problema timpului de mon livre Coordonate ale culturii 
române in secolul XVIII, Bucarest, 1968.

7 Pour les relations du lettr6 serbe avec le memorialiste roumain, voir l’introduction de 
Damaschin Mioc ă l’edition Nicolae Stoica de Hațeg, Cronica Banatului, Bucarest, Ed. Acade
miei, 1969.

* Le livre est mentionne dans le testament du lettre, publie par Nicolae Albu dans 
Petru Maior. Scrisori șl documente inedite, Bucarest, 1968, p. 128, 132.

L'Histoire de Constantin Cantacuzene a EtE utilisee par les lettrEs 
du centre de Rîmnic (en Fetite Valachie), tout comme la Chronique, la 
Description de la Moldavie et VHistoire de VEmpire Ottoman de Cantemir 
ont EtE systematiquement consulUes par les lettres transylvains du centre 
de Blaj. A Rîmnic ou le livre en langue roumaine a ete continuellement 
riimprim6 l’Eveque Cesaire proposait dans ses prefaces aux Mdnologes 
de 1776, une periodisation en quatre temps de l ’histoire roumaine. TEmoin 
de 1’activitE philologique dEveloppEe la, il estimait que l’une des pEriodes 
historiques les plus importantes a 6te celle de l’introduction du roumain 
dans le culte : apres elle, ce fut la periode des rEfoimes. II puisait dans 
l’histoire byzantine de Le Beau, dans les pEriodiques franțais, et traduisait 
meme des passages de VEncyclopddie pour d^montrer que la derniere 
ipoque, celle s’ouvrant sur la paix de 1774, annonțaitla « renaissance » 
du peuple roumain, compare au Phoenix 6. Plus massif encore fut l’appel 
aux oeuvres Etrangeres en Moldavie, ou on traduisait dans cet intervalle 
VHistoire de VAmdrique de William Robertson, VHistoire de la Bulgarie 
de Ludwig-Albrecht Gebhardi ou encore VHistoire de Charles X I I ,  Le 
Tocsin des rois et la Traduction du poeme de Jean Plokof de Voltaire. 
Les transylvains Nicolae Stoica 7 et Petru Maior 8 consulterent le livre
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de RajiA Les sources memes de l’historien serbe, Mauro Orbinus et Caesar 
Baronius, 6taient faites pour attirer l’attention des Roumains : Ștefan 
loanovici Inasu et Dimitrie Eustatievici ont traduit â Brașov, foyer 
culturel roumain de vieille tradition, les Annales ecclesiaslici de Baronius. 
La p^ndtration dans le circuit roumain des ouvrages ^trangers sur l’histoire 
de l’E ta t europ^en a favoris6 une meilleure connaissance de la conjoncture 
politique et, par cons^quent, a contribui â une plus juste estimation des 
chances de la modifier. A cot6 des 6crits qui s’attachaient â justifier l’offen- 
sive russe contre les « infideles » ottomans, on pouvait lire en roumain 
le pamphlet prussien Le discours de Jean Sigismond von Zieten en faveur 
du maintien de l’empire du Grand Turc. A la fin du siecle, un appel 
revolutionnaire franțais contre la coalition de 1791 fut rendu en roumain *.

• Cet appel a 416 analysâ et en pârtie 6dit6 dans mon article Mișcarea iluministă 
moldovenească de la sfirșitul secolului X V III, «Studii», 1966, 5, p. 921 — 922. Les traductions 
ont 6t6 inventorites dans l’ouvrage de rtKrence de Paul Cernovodeanu, Preoccupations en matitre 
d’histoire universelle dans l’historiographie roumaine aux XVII* et XVIII* siicles, I —V, « Revue 
Roumaine d’Histoire », 1970, 4; 1971, 2 et 4 ; 1972, 1; 1974, 1.

Lâ ou les questions sociales et politiques ^taient plus brulantes, 
c’est-â-dire en Transylvanie, ces contacts se sont av^res plus lourds de 
cons^quences. En effet, alors qu’en Valachie et en Moldavie certaines 
mesures avaient essay6 de limiter la servitude des travailleurs de la terre 
(la reforme de Constantin Mavrocordato, en 1746), en Transylvanie la 
population roumaine, bien que majoritaire, continuait â etre ignorde : 
les serfs roumains ne constituaient pas aux yeux du pouvoir imperial 
une nation, semblable aux autres nations privilegiâes, et leur confession 
n ’̂ tait pas reconnue. L ’anachronisme des rapports sociaux en Transylvanie 
a 6t6 mis en lumiere de maniere pregnante par J.-P. Brissot dans la 
lettre qu’il adressa â l’empereur Joseph II, lors du grand soulevement 
des serfs roumains menes par Horia en 1784.

Une pârtie des Roumains transylvains avaient essaye de surmonter 
cette situation en suivant le clerge orthodoxe qui avait accepta l’union 
de son Eglise avec Rome. Mais le nouveau statu t de cette population, 
pr6figur6 dans les diplomes des ann6es 1699 et 1701 de L6pold I er, n ’arri- 
vait pas â prendre corps effectivement. Les efforts de l’âveque Ion Ino- 
chentie Micu se heurterent â l’opposition de la Diete transylvaine, domin^e 
par les grands seigneurs et les protestants, et ne purent trouver appui 
dans les h^sitations de la cour de Vienne et de la Curie romaine. L ’6veque 
allait mourir en exil, non sans avoir r6ussi, toutefois, de fonder â Blaj 
une 6cole dotie d’une typographie. E t ce centre qui, dans l’intention 
imperiale devait consolider autour de la cour de Vienne la solidaritd des 
uniates et attirer les « schismatiques » orthodoxes, finit par prendre une 
direction imprevue.

Envoyes, pour parachever leurs 6tudes, au College Ste Barbara 
de Vienne ou â celui de la Congregation De Propaganda Fide de Rome, 
quatre intellectuels roumains acquirent une formation moderne leur 
perm ettant d’engager un ample d iba t historique et politique. A Rome, 
entre 1774 et 1779, Gheorghe Șincai et Petru Maior ont r^uni de maniere 
syst^matique quantit6 de documents ; le premier rddigea des tomes massifs 
qu’il intitula Rerum Spectantium ad Universam Gentem Daco-Romanam. 
De son cot6, Samuil Micu s’est adonn6 â Vienne, â partir de 1777, â un
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travail analogue d’erudition. Vers la meme epoque, Ion Budai-Deleanu 
suivait les cours de Ste Barbara et de la Facult6 catholique de l’Universit^, 
en 6coutant Joseph Sonnenfels, avant d ’aller se fixer â Ewow. En route 
pour Blaj, Șincai et Maior s’arretaient â. Vienne, en rapportant â la Congri- 
gation qu’il fallait le faire afin d ’y dtudier pendant quelque temps le 
droit canonique; en realite, ils parachevaient leur docnmentation, en 
continuant â lire et â reunir des t^moignages sur les questions qui les 
preoccupaient.

Des leur retour â Blaj, Samuil Micu, Gheorghe Șincai et Petru Maior 
recurent la tâche de consolider par leurs sermons la foi des uniates et 
d’an^antir les ‘schismatiques’. Mais leur Energie fut vite captde par les 
tâches qui leur incomberent en qualite de directeurs des ecoles roumaines 
et de censeurs des livres roumains imprimes â l’Universit^ de Bude. Ils y 
enseignerent la philosophie wolfienne et firent paraître des livres de vulga- 
risation. L’orsqu’ils quitterent l’habit monacal, ils mirent nettement en 
lumiere leur option : le josephinisme culturel offiait un cadre propice â 
la reprise, avec d ’autres moyens, de la campagne initiâe par Inochentie 
Micu, et ils s’̂ taient decides â reviser les rapports entre la population 
majoritaire de la principauti et le pouvoir politique et â repenser les 
principes regissant les relations entre confessions, «nations » et classes 
sociales. Ie s  termes du contact pass6 avec Rome ne constituaient plus 
des limites infranchissables 10 : la critique de la Curie romaine s’inspirant 
des arguments gallicans emerge de la traduction de VHistoire eccl^siastique 
de Fleury donnee par Samuil Micu, et encore plus clairement du Procanon 
de Petru Maior u . La leg itim ii du pouvoir imperial absolu est, en meme 
temps, mise en question, quand Samuil Micu proclame Fautorit^ supreme 
de l a «loi naturelle »12. Les intellectuels opposent aux privileges nobiliaires 
les raisons tirees de la reconstitution historique; une reconstitution qui 
part des positions acquises par les humanistes et qui rejoint le raison- 
nement des lettr^s orthodoxes de Brașov, Rîmnic ou Iași.

10 Voir Pompiliu Teodor, Evolufia gindirii istorice românești, Cluj, Ed. Dacia, 1970, 
p. 57 — 87, avec une riche bibliographie.

11 Voir Maria Pretase, Petru Maior, Bucarest, Ed. Minerva, 1973 et son itude Le « Pro
canon » de Petru Maior, ripllque sud-est europienne des attaques anii-papales au X V III‘ sitele, 
« Revue des itudes sud-est europiennes », XI, 1973, 1. p. 39 — 56.

12 En parlant des limites que les lois de la nature imposent au pouvoir de l’empereur, 
Samuil Micu introduisait «un viritable cheval de Troie dans la forteresse de l ’absolutisme », 
a remarqu6 Lucian Blaga dans Gtndirea românească în Transilvania în secolul X V III , Bucarest, 
1966, p. 154 — 155. Sur l’activiti philosophique des trois grands de 'L’icole transylvaine’ — 
Samuil Micu, Gheorghe Șincai, Petru Maior — voir Dumitru Ghișe et Pompiliu Teodor, Frag- 
mentarium iluminist, Cluj, Ed. Dacia, 1972 ; Ion Lungu, Școala ardeleană dans Istoria filozofiei 
românești, I”  voi., Bucarest, Ed. Academiei, 1972, p. 125 — 146.

Comme de juste, leurs oeuvres englobent la destinde du peuple rou- 
main dans son ensemble. Gheorghe Șincai procede â la systematisation 
du materiei cueilli dans les archives et les biblioth^ques de F6tranger, 
et commence la r^daction d’une Chronique des Roumains, depuis les cam- 
pagnes de Trajan en Dacie et jusqu’â son Epoque. II a pour modele 
Cantemir, mais aussi Muratori. De son c6t6, Samuil Micu r^dige VHistoire 
et les faits et les ivinements des Roumains, dont les quatre tomes ont pour 
o b je t: l’histoire de la Dacie romaine, de la Valachie, de la Moldavie et 
de l’Eglise de Transylvanie, la seule â subsister apres la conquete strângere.
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Quant â Petru Maior et Ion Budai Deleanu, ils s’engagent dans la pol6- 
mique commenc^e par I. C. Eder et Franz-Josef Sulzer, d^fenseurs d’nne 
aristocrație d^cidee ă ignorer la population majoritaire de la Transylvanie. 
Petru Maior terivait l'Histoire des d&buts des Roumains en Dacie, cepen- 
dant que Ion Budai-Deleanu s’attela â l’ample synthese De originibus 
populorum Transylvaniae. D ’autre part tous Ies historiens transylvains, 
auxquels se joignirent le docteur loan Piuariu-Molnar et quelques autres 
encore, ont pris part ă la râdaction ou â la d6fense des revendications 
historiques et politiques des Roumains formul6es dans Supplex Libellus 
Valachorum, adress6 ă la cour de Vienne. La Rdfutation par Budai 
Deleanu13 des notes d ’Eder au Supplex indique â quel haut point l’histoire 
et la politique ^taient li6es dans la pensie de ce groupe. Document lourd 
de consdquences, le Supplex14 devait etre repris sous une autre forme au 
d6but du XIX® siecle15 et nourrir plus tard  encore la polâmique de la 
gen^ration suivante avec Ies apologistes des structures sociales et politiques 
consacr^es.

13 Widerlegung der zu Klausenburg 1791 liber die Vorstellung dcr ivalachischen Nation 
herausgekommenen Noien a elf ediție et commentee par losif Pervain dans Ion Budai Deleanu, 
Scrieri inedite, Cluj, Ed. Dacia, 1970, p. 37 — 114.

14 Voir la belle sjuthise, en anglais, de David Prodan, Supplex Libellus Valachorum,
Bucarest, Ed. Academici, 1971 (Bibliotheca Historica Romaniae, VIII).

16 David Prodan, Încă un Supplex Libellus românesc, 1804, Cluj, Ed. Dacia, 1970.
14 Dans ce probldme voir Mircea Eliade, Le mythe de Viternel retour, Paris, Gallimard, 

1969, p. 163-170.
17 Des dâtails dans mes articles II Ierna della ‘translatio studii’ negii storici romeni della 

fine del Seicenlo, « Bivista storica italiana », 85, 1973, 3, p. 507 — 513 et National and European 
Consciousness in the Romanian Enlightenment, « Studies on Voltaire and the eighteenth century », 
LV, 1967, p. 463-479.

Si l’historiographie s’est d6velopp6e rapidement pendant ces d^cen- 
nies, c’est surtout â cause des possibilit6s qu’elle offrait aux intellectuels 
engag^s dans la lu tte  politique. Les travaux historiques r^unissaient en 
Ies rendant plus claires les tendances manifest^es dans les autres catdgories 
de livres. La reconstitution historique de la civilisation des trois princi- 
paut^s m ettait en relief « la noblesse rom aine» d’un peuple exploit6 par 
une aristocrație qui maintenait avec acharnement ses privileges; elle 
soulignait aussi les solidarit^s collectives cimenties par « la p a trie», la 
terre des ancetres, et la vocation civilisatrice d’un peuple ayant su r^sister 
â  la convoitise des empires — « la vertu rom aine», c^kbrie par Petru 
Maior. Alors que les livres de sagesse englobaient, â câți d ’Isocrate et 
d ’Agapete, Fenelon ou des manuels de savoir-vivre allemands, les ouvrages 
historiques assimilaient les nouvelles donn^es relatives â la vie sociale 
et politique de l’Europe ^clairee. Le progres occidental incita les penseurs 
â. reconsidther la conception traditionnelle de l’evolution cyclique de 
l’histoire, telle qu’elle se d6gage des ouvrages d’un Cantacuzene ou d ’un 
Cantemir, pour la remplacer par celle d ’une evolution lineaire lli.

Chaque fois qu’ils parlent des Lumieres, les intellectuels roumains 
se referent au developpement de l’enseignement, aux conquetes des Sciences 
naturelles, au prestige de la loi equitable et ferme dans « l’Europe eclairde ». 
Attaches â une tradition de pensee qu’ils entendent modifier sans la rejeter 
pour autant, ces intellectuels reprirent dans une vue prospective l’idtâe 
de la « translatio studii » de Byzance vers l’Occident, qui avait ouvert 
une voie nouvelle â leurs aînes humanistes 17. Quand il s’agit de remodeler
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le pass6, le repere consiste toujours dans l’image de l’Europe telairie. 
Cette image acquiert une portee decisive dans les repr^sentations collec- 
tives de l’̂ poque1*. Elle inspire la dimarche historique.

La pol^mique engag^e par les intellectuels roumains ne s’enlise pas 
dans la rh6torique. Petru Maior fait souvent appel â la « loi critique » ou 
au «jugement critique » quand il r^fute les « fables » de Sulzer ou d’Eder. 
Son ami, Ion Budai-Deleanu se declare tout itonne de lire des phrases 
dict^es par le parti pris et le manque de tol6rance « dans notre siecle 
ou l’histoire rejoint la veritable c ritique»19. Mais « notre siecle»ne se 
revele pas comine un edifice entierement neuf, reposant sur des fondements 
etablis d ’apres les plâns elabores par « les philosophes » ^trangers. Quand 
ils blâment les abus de ceux qui detiennent le pouvoir politique et culturel, 
les intellectuels font constamment appel â une doctrine « classique » de 
l ’homme et de la collectivite. Qu’est-ce donc cette doctrine? serait-elle 
tout simplement une justification trouvee pour les besoins de la polimique ț

18 Voir Louis Trcnard, Les reprisentalions collectioes des peuples, « Bull. Section Hist. 
Mod. du Comite des Trav. Hist. », 1962, IV, p. 9 —23 ; idem, L’histoire des mentalitis collectives, 
« Revue d'histoire moderne et contemporaine », 1969, oct. —dâc., p. 652 — 662.

18 Introducere istoricească dans l’âdition citâe.
20 Henri Duraton, Les t Mimoires de Trinom» et l’histoire: l’annie 1751 dans Etudes 

sur la presse au XV11I‘ sticle. Les Mimoires de Triooux, Lyon, 1973, 1, p. 36.
21 Furio Diaz, Per una storia illuminislica, Napoli, Guida Editori, 1973, p. 515.

Pris par leurs arguments juridiques , les historiens roumains de 
l’epoque passent parfois sous silence les conflits sociaux cach6s sous les 
deux images qui dynamisent leurs exposes : l’image de la Dacia jelix 
romaine et de l’ind^pendance anterieure aux expansions imp^riales (des 
Habsbourg et ottomane), ainsi que l’image d’une Europe ^clairee, heureuse 
et prospere. Toutefois, leurs arguments ne se referent pas â une tradition 
purement autochtone ; ils se rapportent en fait aux principes g^n^raux 
de la tradition et de la philosophie. Quelle est cette tradition * celle qu’ils 
avaient appris â connaître au cours de leurs annees estudiantines â 
De Propaganda Fide? Mais dans la mentalite jesuite traditionnelle, 
l’admiration vou6e â l’Antiquite a pour pendant un manque de sympathie 
pour le Moyen Age 20. Ne s'agirait-il, doric, pas dans notre cas plutât 
du climat general des debats engages dans le contexte de l’absolutisme 
etatique, ou la libre expression des opinions etait impossible, ou la religion 
etait imposee par l'E ta t et en etroite liaison avec son appareil râpressif, 
ou, par consequent, l’unique forme d’expression possible pour la passion 
politique 6tait justement la polemique culturelle et historiographique? 21

La reponse â cette deraiere question est dans une glande mesure 
affirmative. On voit les idees nouvelles se dissimuler habilement dans 
les textes de C6saire, de meme que dans ceux des Transylvains qui laissent 
parfois s’evanouir l’argumentation face au spectre de la censure imperiale; 
Șincai avoue explicitement la presence de cette contrainte. N£anmoins, 
l’explication se trouve en profondeur, c’est-â-dire lâ ou se laissent saisir 
les rapports des niveaux temporaux et ceux des niveaux sociaux qui 
forment toute tradition culturelle.

Pour les historiens roumains, de meme que pour les historiens sud-est 
europ^ens, le Moyen Age ne represente pas une periode nettement ddi- 
mitie, une phase de civilisation d^passee. II est vrai que jamais, dans
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cette pârtie du continent, ne s’est dpanouie une Renaissance de type 
occidental, susceptible de tracer la d^marcation exacte entre « le passe 
d ’obscurantisme » et « l’aube des âges nouveaux » ; c’est pourquoi le Moyen 
Age n’a pas du etre remodele pour mieux r^pondre â la foime intellec- 
tuelle qui exprime la personnalit^ de l ’̂ poque des Lumieics 22. D’autre 
part aussi, l’W ritage de l’Antiquite n ’avait pas sombre, dans ces regions, 
sous le poids etouffant de la culture medievale. La synthese byzantine 
a 6te profondâment impregn^e de tradition antique 23 et la forme d’uni- 
versalit^ â laquelle elle donna naissance fut sans cesse amplifice par la 
culture roumaine, qui garda des contacts suivis avec Venise et l’Europe 
Centrale. Ce processus re§ut une forte impulsion de la pensee des Lumieres, 
sans provoquer toutefois le rejet global de la Vision traditionnelle, d ’autant 
plus que dans la culture roumaine cette pensie ne s’ita it  point fix^e comme 
but de contourner une sempiternelle tension entre ‘sacerdotium’ et ‘impe- 
rium’. En e ffe t: si dans d’autres societ^s europeennes le conflit entre 
la culture clericale et la culture de cour a contribue â l’apparition du 
‘c&aro-papisme’, et ensuite d ’une ‘troisieme voie’, dans la culture rou
maine la culture clericale avait seconde l’activit^ de la cour. La tradition 
s’6tait d^veloppee grâce â l’analyse des facteurs dynamiques de la vie 
sociale d^couverts dans la mentalite, le langage, Ies coutumes du ‘peuple’ — 
concept decante et cristallis6 par la pensee ‘d^mophile’ des clercs, des 
professeurs et des auteurs de livres populaires 24. L ’antique politheia 
et l’ethique politique byzantine ont ete actualis^es par Ies intellectuels 
qui ont consid&A que l’acces â la culture des hommes dont le travail 
soutient l’6difice social est un droit proclami aussi bien par Ies philo- 
sophes contemporains que par ceux ayant defini la dignit^ humaine â 
l’epoque du «miracle grec» et de la civilisation exemplaire de Byzance.

En traduisant dans des termes socio-politiques une doctrine tradition
nelle de l’homme et de la collectivite, Ies historiens roumains donnerent 
un sens nouveau â un mouvement intellectuel qui avait evolu^ sans frac- 
tures. C’est pourquoi lorsqu’ils plaiderent en faveur du respect mutuel, 
â l ’instar des ecrivains £clair6s hongrois ou saxons de Transylvanie, ils 
se reclamerent de l ’esprit de tolerance ancestral 25. S’ils ont affirme la 
n^cessit^ d ’̂ clairer le peuple par le livre et l’enseignement, ils ont blâme, 
-------------------1

22 Cp. Lioncl Gossman, Medicvalism and thc Ideologies of the Enlightenment, The John 
Hopkins Press, 1968, p. 335.

23 Dans ce sens voir D. A. Zakythinos, La synlhise byzantine dans l'antithise Orient- 
Occident in Ades du Colloque International de Civilisations Balkaniques, Bucarest, Cominission 
Naționale Roumaine pour l’UNESCO, 1962, p. 113—114.

24 Dumitru Popovici, La littirature roumaine â l’epoque des Lumibres, Sibiu, 1945.
26 Les attaques d’Eder contre le Supplex ont t t i  considiries malveillantes et sans fon- 

dementparle chroniqueur de « Jenaer Allgemeine Litt. Zcitung », cf. losif Pervain, Introduction 
â Ion Budai Deleanu, op. cit., p. 17—18. Pour l’intirît de quelques icrivains hongrois pour 
la culture des peuples voisins, des donnies significatives chez Endre Aratd, Der ungarische 
Nationalismus und die ntchtungarischen Volker (1180—1825), «Annales Universitatis Scien- 
tiarum Budapestinensis », Sectio historica, VIII, 1966, p. 71 — 113 ; mais cet intdrdt ne pouvait, 
â lui seul, provoquer une rdvision des attitudes consacrdcs au long des sidcles, et les rdvolution- 
naires hongrois de 1848 n’ont pas renouveld les iddes sur les droits des nationalitds coha- 
bitantes. Pendant des siicles, 1'aristocrație avait refusd d’octroyer des droits aux serfs (peut- 
Stre, parce qu’elle n’avait jamais lutti pour une Magna Charta I) et les voyageurs occidentaux 
ont dtd souvent surpris de constater combien dtait dpaisse Topacitd de la noblesse en Transyl
vanie (voir, par exemple, la relation de Conrad lacob Hiltebradt du XVIIe sitele, dditde par 
Franz Babinger en 1937, â Leiden). De toute dvidence, ni l’aristocratie, ni la bourgeoisie 
n’ont trouvd de solution â ce probldme majeur.
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en revanche, Ies ‘innovations’ qui avaient engagi la Cit6 des papes dans 
la voie des luttes politiques, ainsi que l’esprit conservateur de la noblesse 
qui rejetait Ies aspirations collectives. C’est dans ce sens que Ion Budai- 
Deleanu d6veloppa en termes sociaux Ies principes qui se retrouvent dans 
l’ceuvre de Cantemir en r^torquant â Eder : « Si Ies gens qui cultivent 
la terre et s’adonnent â l’61evage, Ies gens qui forment la majeure pârtie 
de l’armde et de la classe productrice transylvaine, qui nourrissent le 
soldat, le juge et l’auteur meme des Notes <  contre le Supplex>, si 
ces gens-lâ sont des fain^ants de la Transylvanie, j ’aimerais savoir : quelles 
sont Ies abeilles du pays? Sans doute, pas ceux vivant du zele des soi- 
disant faineants. . .  » M.

« Le parti des philosophes »a oppose Ies « Lumieres »aux «t^nebres »; 
le bilan culturel issu de cette dichotomie pol^mique a âtabli une nouvelle 
hi^rarchie des periodes qui ont marque la civilisation europ^enne. En 
menant jusqu’au bout Ies tendances affirmees â l’6poque de la Renaissance, 
Ies philosophes ont rejete l’h6ritage de la culture ^panouie â l’epoque de 
la « barbarie gothique » et des «tenebres ». Quand le Moyen Age fut 
ressucite â l’epoque romantique, il fut transfigura afin de venit en aide 
â une « culture » d£tach6e de l’existence quotidienne 27.

28 Widerlegung, ed. citie, p. 37, 79.
27 L. Gossman, op. cit., p. 352 — 353.
28 Franco Venturi, Utopia e riforma neU’illuminismo, Torino, Einaudi, 1970, p. 158 — 159.
28 Voir Ren6 Porneau, L’Europe des Lumiires, Paris, Stock, 1966, p. 147 et le dernier cha- 

pitre de mon livre Umaniștii români și cultura europeană, Bucarest, Ed. Minerva, 1974 (la version 
anglaise Romanian Humanists and European Culture, Editura Academiei, 1977).

Mais ce bilan n’a pas 6t6 fait partout avec Ies memes donn6es et 
n’a pas aboutit aux memes resultats. Les diff^rents rapports entre la 
longue duree et les exigences du present, aussi bien que la diversite des 
rapports entre les niveaux culturels dans les soci^t^s europ^ennes peuvent 
rendre compte du mecanisme varie de la tradition selective mise â l’ceuvre 
par les groupes d’intellectuels qui ont poursuivi partout des buts similaires. 
La diversite des attitudes face ă l’heritage medieval peut expliquer la 
variete des Lumieres.

Alors que dans les cultures en expansion les facteurs de deplacement 
et les concepts nouveaux ont favoris6 l’eclosion d’une forme d’universalit6 
toute autre que celle promue par l’epoque qui a precede la Renaissance, 
dans les cultures axees sur « les principes », et oii les facteurs de stabilită 
ont joue un role majeur, les Lumieres ont d6velopp6 la tradition en l’orien- 
tant vers une forme qui amplifiait l’universalit^ mddidvale. Elaboree 
par les grands centres, comme Paris, qui ont traduit dans un langage 
commun les grands problemes europeens 28 la nouvelle forme s’est cris- 
tallisee dans les centres de connexions, comme les Pays-Bas ou la Suisse, 
contras accueillantes mais attachees â leurs propres valeurs. Attirees par 
les conquetes de l’Europe eclairee et, en meme temps, fideles â l’heritage 
legue par les «beaux siecles » des «commencements », les cultures du 
Sud-Est europ^en ont elabore une forme d’universalite qui s’est cris- 
tallisee dans les centres roumains. C’est la, oii des connexions furent 
opirees entre la civilisation ottomane et la pensie dclairee occidentale, 
entre la philosophie byzantine et les theori.es gallicanes, que les deux 
formes se sont rencontr^es et interpenetr6es dans une structure qui rend 
compte de l’unit^ et de la diversite de la civilisation europeenne2e.
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LES CONTRAINTES STRUCTURALES DE L’HISTOIRE DE FRANCE : 
LE CAS PHARAMOND

HENRI DURANTON 
(Saint-Etienne)

La vieille icole ânonne 
Une mythologie incertaine 
Dont on entend 
Quand le vent cesse 
Nommer tous Ies faux dieux

Jean FOLLAIN, Terrltoires

Le prudent Pharamond quitte la Franconie, 
Dans Ies Gaulcs vainqueur alarme 1’Italie, 
Et malgre Ies Romains par de sages idits 
Jettc Ies fondemens de l’Empire des Lys. 
Imitant de Numa I’heureuse politique, 
II feint que du Dieu Marș il tient la loy salique, 
Et prte de l’Ocâan, entre l’Elbe et le Rhein, 
Le premier Roy des Francs rigne en roy souverain 1.

1 L'importance de Pharamond dans l’histoire de France, telle du moins qu’elle socrit 
sous l’Ancien Rtgime, â dejâ e ti mise en valeur dans une thtee de troisiime cycle soutenue 
en 1973 par Michel TYVAERT : Recherches sur Ies histoires ginirales de la France au X V IIe 
sitele (domaine franțais). Une pârtie en a i t i  publice dans la Reoue d’hisloire moderne et con- 
temporatne sous Ie titre : « I.’image du ro i: ligitimitâ et moralit£ royales dans Ies histoires 
de France au XVII® sitele >, oct.—dte. 1974, t. XXI, p. 521 — 547. On doit regretter que l’en-
semble de cet excellent travail ne soit pas public.

Voilâ ce que Ies ecoliers de 1720 apprenaient sur Ies d^buts de 
l’histoire de France. Ils n’etaient pas Ies premiers, loin de lâ. L’auteur de 
ces « vers artificiels », Coursons, ne faisait que suivre une longue tradition. 
De fait, qu’il s’agisse de ces interminables histoires de France aux nom- 
breux volumes in-4° ou de brefs resumfe â usage scolaires, â peu preș 
toutes Ies pr^sentations du passi franțais, du XVIe au XVIII® silele, 
s’ouvrent avec une belle constance sur Pharamond, premier roi frangais 2.

1 Le sieur de COURSONS, Mtthode nouvelle et tris facile pour apprendre l’histoire de 
France et rhistotre romaine (1720), p. 2.

SYNTHESIS, IV. BUCAREST. 1977
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Meme le trts sec abrigi propos6 en 1770 par Fortier, succession de petites- 
strophes sautillantes destin^es â etre chantâes, se croit tenu de dibuter par :

Des Franțais l ’amour extreme
Eldve sur le pavois
L’an quatre-cent-dix-neuvieme
Pharamond leur premier roi 3

3 FORTIER, Abrogi chronologique dc l’histoire dc France en vers techniqucs avec leur 
explication (1770), p. 2.

4 Nous suivons le rteit propost par .lean Royer dc PRADES dans son Sommatre de
l’histoire de France (1684), t. I, p. 4.

6 On pouvait lire dans d'anciens ouvrages des ricits plus developpes qui tiennent davan- 
tage du roman que de l’histoire. Le bon TARAUT consacre par exemple â Pharamond cinq 
pages in-folio de ses Annales de France (1635). On apprtciera le rtcit de l’61cction : « Le bruit 
de cette ilection courut du commencement parmy l’assemblde, comme une huile qui se rupând 
fort doucement, puis comme Ies eaux d’un ruisseau qui font un doux murmure en descendant; 
enfin comme un torrent qui s’estend par toute la campagne. La premiere nouvelle fut annonc^e 
par Ies sages qui publidrent sans (motion que Pharamond Hoit roy. La nouvelle croissant 
fut sceue par Ies capitaines qui s’en (chauffcrcnt de ioye. Mais le bruit estant assuri parmi 
Ies soldats, ce ne furent que cris de ioye, que clameurs, qu’esbats ; se frappans en liesse, par 
r^iouissance qu'ils avoient d’avoir un roy, et cryant Voyons ce Roy, Saluons nostre Roy, 
d^sirons prospiriti â nostre Roy », op. cit., p. 64.

« Voir en particulier la d^monstration de Godefroy KL’RTH dans son Cloois (1901). 
II est fait mention pour la premiere fois de Pharamond au VIII® silele par l’auteur des Gesta 
regum Francorum. II le fait fils de Marcomir, petit-fils dc Priam, et raconte son (lection â 
la royauti : « Elegerunt Faramundo, ipsius filio, et elevaverunt eum regem super se crinitum ». 
On le trouve mentionn£ d’autre part dans la Chronique de Prosper d'Aquitaine : « Faramundus 
regnat in Francia ». Mais il s’agit d’une interpolation recente qui reprend Ies Gesta regum 
Francorum. II en va de mfme pour toutes Ies ivocations ultârieures.

A quelques details preș, la presentation de son regne est immuable : 
elu roi des « Franțais », Pharamond entre en Gaule â la tete de ses troupes 
vers 420. II remporte plusieurs victoires, puis bat en retrăite devant Ies 
kgions romaines « sans rien perdre ny de sa r^putation, ny de son armie ». 
II fait r^diger la loi salique par « quatre des plus sages seigneurs de son 
conseil» nomm^s Wisogast, Wisovast, Arogast et Salegast. II p^netre A 
nouveau dans Ies «Provinces Belgiques », Ies conquiert et meurt â Beims 
en 4314. On s’en tient en general â ees breves indications, en deplorant 
l’obscuriti des premiers siecles de la monarchie. Du moins paraît-il indis- 
pensable de Ies rappeler 5.

Ainsi Pharamond trone en majesti au porche de l’histoire de France. 
Comme son caractere fabuleux ne fait plus aucun doute aujourd’huie, 
on est alors tenti de taxer de credulit6 l’ancienne historiographie, et de 
voir dans l’eviction de Pharamond un progres du sens critique. De pro
bleme est en realiti beaucoup plus complexe, car le maintien siculaire 
de ce roi mythique dans le Pantheon monarchique ne peut se dissocier 
d’une maniere specifique de penser le passe național.

★
Pour disculper Ies historiens du reproche de naivet^, il suffit de 

rappeler que bien avant le XIXe siecle, des critiques ont mis en pieces 
la legende apres un examen sirieux des documents.

On ne s’attardera pas aux objections formulees contre tel ou tel 
point de la biographie de Pharamond. Contester un de ses aspects revient 
en ce cas â porter indirectement creance aux autres. Loin d’ibranler la
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legende, on la renforce. Deux points en particulier ont 6U discut^s. Le 
scrupule trudit s’arrete d’abord volontiers â la d^termination de la date 
de l’Mection. La tradition la plus suivie penche pour 420. Mais n’est-ce 
pas plutât 417, 418 ou 419 ? 7 S’agissant de la date inaugurale de l’histoire 
de France, on conțoit que la question ait âte longuement d^battue. On 
s’interroge d’autre part sur la nature exacte de cette royaut6. On s’accorde 
pour dire que Pharamond a bien ^te elu. Mais on reconnaît en general 
qu’il n’a pas r^gne dans l’actuelle France. Doit-on, dans ces conditions, 
lui decerner le titre de premier roi de France? Ce titre glorieux devrait, 
pense-t-on parfois, revenir plus justement â M^rovee, troisieme roi de 
la liste traditionnelle 8.

7 Voir par exemple la dissertation de VERTOT « Sur l’ipoque de la monarchie franțoise », 
Mimoires de 1’Academie des Inscriptions et Belles-Lettres (disormais abrigds en M.A.I.), t. I, 
p. 293 — 301. Egalement la Lettre importante sur l’histoire de France de la premiire race (1756) 
de GOUYE de LONGUEMARE, qui se veut specialiste de la chronologie des Mirovingiens. 
11 y discute la date retenue par V Abrigi chronologique d’Henault et VHistoire de France de Velly.

8 C’est ce qui faisait dijâ cxclure Pharamond et Clodion du Recueil des Roys de France, 
leurs couronne et maison (1580) de Jean DU TILLET. 11 dibute â Mirovie, le premier â avoir 
r^gni en France.

8 Jusqu’â un certain point, ils avaient 6te devancâs dans cette voie par Ies historiens 
du XVIe silele. On sent par exemple que PASQUIER, encore tris lu au XVIIIe , ne l’admet 
qu’avec riticence. Cf. Rccherches de la France, edition de 1621, p. 174. Le XVII® silele, plus 
conformiste, s’est montrt en retrăit sur ce point comme sur bien d’autres.

10 « De l’origine des Franțais et de leur etablissement dans Ies Gaules » in Nicolas 
FRERET, (Euvres complbtes, Paris, Moutardier, an VII, t. VI, p. 43. La rifutation occupe 
Ies pages 43 — 46.

11 L’histoire profane depuis son commencement jusqu’â prisent (1714), t. III, p. 348. 
L’acadlmicien Foncemagne, pourtant trts respectueux des autoriUs, se croit tenu d’âmettre 
de sirieuses riserves sur cette < opinion devenue presque universelle » dans une dissertation 
lue en 1729. Cf. « Memoire sur l’t a d u e  du royaume de France sous la premiere race », M.A.I, 
t. VIII, p. 507. II invoque ă ce propos l’objection classique du silence des premiers historiens 
sur le compte de Pharamond.

18 «Ces premiers Franțois avoient des ginferaux qui Ies commandoient, appelez par Ies 
historiens Duces, Regales, Reguli, mais on ne voit pas qu’il y edt un roi de toute la nation », 
ibid., t. III, p. 347.

Mais d’autres n’hesitent pas â mettre formellement en causel’exis- 
tence de Pharamond9. A 1’Academie des Inscriptions, en 1714, dans un 
m^moire ou il bousculait bien d’autres traditions, Fr6ret regie son sort 
en peu de mots, procedant â la maniere qui deviendra de regie : il releve 
que Pharamond est «inconnu â Gr^goire de Tours, ă Fr^ddgaire et â 
nos premiers historiens»10; â l’inverse, il souligne le peu de confiance 
qu’on doit attribuer aux sources tardives qui l’6voquent. II l’ecarte donc 
sans une h^sitation.

Le memoire fit scandale et valut â son auteur un sejour â la Bastille. 
II ne fut pas imprime, ni meme resume dans l’Histoire de l’Acad6mie. 
II n'a donc pu influencer Ies contemporains. Mais l’idee etait dans l’air, 
puisque cette meme annee 1714 voit paraître un autre ouvrage ou l’exis- 
tence de Pharamond est 6galement ni^e. Dans une histoire universelle, 
mediocre compilation qui n’a pas eu grand succes, Ellies Dupin, specialiste 
d’histoire ecclesiastique, proposait un curieux chapitre critique sur Ies 
debuts de l’histoire de France. La question y 6ta.it resolue en termes 
p6remptoires puisque, selon l’auteur, «Ies anciens ne nous apprennent 
rien de particulier de ce roi et tout ce qu’en disent Ies modernes paroît 
fabuleux » n . II niait meme que Ies Francs aient eu un roi en ce debut 
du V® siecle 12.
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Si un compilateur se permet de telles critiques, de vrais connaisseurs 
comme Sainte-Marie, Montfaucon ou Dom Bouquet n’auraient pas du 
davantage hâsiter. Mais leur statut d’historiens quasi officiels Ies retient. 
Ils 6prouvent visiblement de serieuses difficultes â manager tout â la fois 
la tradition et leur intime conviction. Ils admettent donc Pharamond du 
bout des levres pour ne pas paraître heurter de front la version en usage. Le 
pere Anselme de Sainte-Marie et ses continuateurs, gen^alogistes patentes 
de la maison de France ne pouvaient faire autrement. Ils sont bien 
forc^s d’ouvrir leur histoire sur Pharamond « premier roy de France, selon 
le sentiment commun de nos historiens », formule commode qui leur 
permet de conclure : « Nous avons cru pouvoir nous en tenir â l’opinion 
g6n6ralement admise»13. Montfaucon adopte la meme attitude dans 
ses Monuments de la Monarchie frangaise. II garde Pharamond tout en 
laissant discretement entendre qu’il a des doutes sur son authenticite 14. 
On devine aussi que Dom Bouquet opine sans enthousiasme pour la 
tradition. Le savant ^diteur du Recueil des historiens etait mieux place 
que quiconque pour savoir â quoi s’en tenir sur le probleme, mais l’actif 
soutien que le gouvernement apportait â son entreprise lui interdisait 
tout h6roisme d6plac615.

13 Histoire ginialogique et chronologique de la maison royalc de France, 34 Milion, 1726-1733.
14 Les monuments de la Monarchie franțaise, t. I (1729), Priface, p. V.
14 Recueil des historiens des Gaules et de la France, t. II (1739). II dit d’une part dans 

sa Preface : « Quel 4toit le premier Roi de France? C’est ce que nous ignorons. Nous ne savons 
mime pas le nom de celui qui a rigni le premier dans les Gaules • (p. XXXVIII). Mais 
dans sa Table chronologique ou Annales gauloises ct franqoises, â la date de 418, il ne manque 
pas de marquer : « Faramond rigne en France vers cette ann4c ». Voir aussi sa discussion 
embarrass4e de la question, t. II, p. 165, note G.

14 Recueil de piices intiressanles pour servir ă Thistoire de France et autres morceaux de 
littirature trouvts dans les papiers de M. l’abbi de Longuerue (1769), p. 109. II s’agit d’une 
«Chronologie critique des premiers rois de notre monarchie jusqu’â la mort de Clotaire II >. 
L’ouvrage a 4t4 publi£ bien apr4s la mort de l’auteur (1733).

17 Ibld., p. 109. Voir toute la discussion, p. 109 — 113.
18 En 1787 encore, dans son Introduction ă l’histoire de France, Dom Zacharie MERLE 

promet de pourfendre la Ugende, car • Pharamond, pretendu lils de Marcomir, est une autre 
fiction, inconciliable avec les 4v4nements qui se sont passâs â l’epoque de l’an 420 », Dlscours 
prillmtnaire, t. I, p. LXXII.

D’autres ne se sentaient pas tenus â de tels menagements. L’abbe 
de Longuerue par exemple refuse de se laisser entraîner par l’opinion 
commune. «Ce consentement donne par des ignorants de l’antiquite 
ne doit avoir aucun poids pour faire pencher la balance et pour d^ter- 
miner un homme bien sense. C’est ici qu’il faut peser Ies voix et non 
pas Ies compter» 18. II reprend donc toute la discussion et remonte 
jusqu’â la source : « un anonyme, auteur du livre intitula Gesta Francorum, 
qui a certainement ecrit sous Charles Martel, 300 ans apres le temps ou 
l’on place le pr^tendu Pharamond, en a fait mention et a 6te suivi par 
tous Ies 6crivains post^rieurs »17.

La briliante d^monstration de Longuerue etait irr6futable. Aussi 
irr6futable qu’inutile. On a pu d’autres fois encore la reprendre, toujours 
en vain 1B. Les histoires de France ne se sont pas laisse ^branler. Phara
mond a continui â y occuper la place qui lui revenait, la premiere.

II y a d’ailleurs lieu de nuancer selon le genre adoptA Les histoires 
616mentaires, manuels scolaires et assimiles, l’admettent sans une h&i-
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tation. La technique qu’ils utilisent, leur finalite pedagogique l’exigent. 
La question n ’est meme pas posee. Pharamond est lâ, expedie sans doute 
en quelques lignes ou vers, mais il s’impose, et sa place en debut d’ouvrage 
le m et encore plus en vedette.

Les livres un peu plus elabores imposent parfois quelques nuances. 
On accepte encore Pharamond, mais comme par obligation, non sans 
esquisser une moue dubitative. On se lance volontiers dans des explications 
embarrassees, pour conclure regulierement que la tradition doit etre 
respectee. C’etait dejâ l’attitude du XVH e siecle. Le Pere Labbe par 
exemple se penche a deux reprises sur le probleme dans des ouvrages dif- 
ferents. Dans le premier, ce «chi'onologue» admet sans sourciller Phara
mond, tout en avouant que les vraies autorites en la matiere, Grigoire 
de Tours et Fredegaire, n’en disent mot. II s’en sort par un fideisme d ’assez 
mediocre aloi. Ainsi â propos de la loi salique : « Personne n ’en peut douter 
apres un consentement presque unanime de tous les ecrivains de notre 
histoire qui asseurent que la loy salique fust etablie au mesme temps 
par quatre grands homme d’E tat, choisis pour cet effet dans toutes les 
provinces sujettes aux Franțois »19. Quelques annees plus tard, il n ’a 
pas change d’avis, ouvrant meme son Histoire des roys de France depuis 
Faramond jusques ă Louis X I V  (1667) par une discussion sur la fameuse 
date de 420 qu’il defend contre les heretiques qui penchent pour 417. 
Mais on sent bien que sa d^monstration lui est dictee par des intentions 
apologetiques. II ne songe meme pas â les dissimuler. II dira donc : « C’est 
luy qui a iette les fondemens de cette auguste Monarchie qui a fait 
trembler toute la terre sous la pesanteur de ses armes » 20. Un bon et 
fidele serviteur de la religion monarchique ne doit pas toucher aux colonnes 
du temple.

18 Philippe LABBE, Abrigi chronologique de l ’histoire sacree et profane. Troisibme pârtie-
Depuis la naissance de N.S.J.Ch. jusqu’â l'annie DCCC et l’empereur Charlemagne (1665), p. 261.

20 Op. cit., p. 3.
21 Histoire de France, t. I (1685), p. 102. C’est nous qui soulignons.
22 Sommaire de l’histoire de France (1684), t. I, p. 5.

A la meme epoque, YHistoire de France de Cordemoy adopte une 
attitude semblable. Son choix parait cependant davantage conditionne 
par les structures narratives du genre. En effet, apres avoir consacre une 
page â tenter de d^montrer l’existence du premier roi, il a cette conclusion 
significative : « Au ieste, quelque glande que paroisse encore a plusieurs 
cette difficulte pour la critique, il suffit pour Vordre de Vhistoire de reciter 
ce qu’on en croit communement» 21.

Son contemporain Eoyer de Prades illustre cette attitude de maniere 
plus saisissante encore. II dibute par un recit parfaitement orthodoxe, 
puis se reprend et renverse du tout au tout sa position : « Voilâ ce qu’en 
disent quelques modernes. Mais d ’autres leur reprochent qu’ils commen- 
cent l’histoire par une fable et ils soutiennent par les raisons suivantes 
que Pharamond et les circonstances de sa vie et de son regne sont 
imaginaires » 22. Suit une demonstrat ion de dix pages qui ne laisse aucun 
doute sur son opinion personnelle. On s’attend alors â la conclusion logique : 
il faut ecarter Pharamond et presenter differemment les debuts de l’his
toire de France. Or, rien de tel. Par un nouveau retournement, Eoyer de 
Prades conclut de maniere abrupte : « Quoy qu’il ne soit, on le compte
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le premier entre Ies rois de France »23. Et par la suite, comme si de rien 
n’̂ tait, il adopte la num^rotation traditionnelle qui part de Pharamond.

Ainsi Pharamond n’existe pas, mais il faut le garder. On ne saurait 
imaginer meilleur exemple de soumission â des structures historiographi- 
ques. On peut dăs lors prouver aussi savamment qu’on le voudra l’inanit6 
de cette legende, cela ne change rien au probleme. Accuser Ies historiens 
d’un manque de sens critique se revele totalement inoperant. On se trouve 
en prisence d’une contrainte venue d’ailleurs, qui oblige â faire litiere 
des principes habituels. Ea question alors se deplace. On doit la poser 
en termes tout diff^rents. Non plus : Pharamond existe-t-il ? mais : â quoi 
sert Pharamond?

★
«L’ordre de l’histoire» disait Cordemoy. L’aveu est â retenir. II 

reflete la conviction que la pr6sentation traditionnelle correspond â un 
ordre diete par la nature et qu’il n’en est pas d’autre concevable. En 
rialiti, cette disposition remonte au Moyen Age. Elle se constitue dâfi- 
nitivement en systeme complet et homogene au X IIIe siecle avec Ies 
Grandes Chroniques de France compil^es par le moine Primat. C’est â 
travers elle que l’Ancien Rigime continue de penser l’histoire de France.

Cette structure est particulierement visible dans le ceremonial qui 
sert de decor aux ouvrages eiementaires. Comme ils ne conservent que 
l’ossature de l’histoire, on y decouvre mieux que partout ailleurs â quel 
point la presentation du passe franțais est rythmee par la succession des 
rois. Une periode n’y prend sens qu’â la condition de pouvoir se rdf6rer 
â une pr^sence royale. Meme Ies rois fain6ants, dont on reconnaît par 
ailleurs la nullite, gardent intact ce pouvoir. Ils entrent dans la num^- 
rotation monarchique au meme titre qu’un Charlemagne ou un Louis IV. 
Ce qui sauve Pharamond, c’est donc d’abord sa qualite de roi. L’histoire 
de France, comme la nature, a horreur du vide. Cela est si vrai que lors- 
qu’un roi n’est pas lâ pour cautionner un moment historique, on se sent 
dans l’obligation de le baptiser « interregne » comme pour marquer d’une 
pierre d’attente l’6difice monarchique.

Que Pharamond ait ou non existe n’est pas le nceud du probleme. 
II doit subsister, fut-ce â l’6tat de symbole, sans quoi tout s’effondrerait. 
On ne peut se passer de l’unite premiere. Ij'Histoire de France de M te a y 
en fournit une preuve concrete en laissant vides Ies m^daillons des rois 
de France jusqu’â Clovis. Cette precaution peut paraître excessive quand 
on constate la haute fantaisie des portraits des rois suivants. En r6alit6, 
ces m^daillons vides, compromis singulier entre Ies exigences d’une struc
ture mythique et d’assez tardifs scrupules historiques, visualisent la 
relation de pr^sence/absence, qui caract^rise le role de Pharamond dans 
l’histoire de France.

Si l’explication vaut pour le sauvetage de Pharamond, elle ne justifie 
pas pour autant sa place privildgi6e au d^but absolu de l’histoire. A partir 
des gen^alogies semi-16gendaires transmises par la tradition m6di6vale, 
on aurait pu concevoir d’autres points de dipart, allonger ou raccourcir 
la liste des rois, sans porter atteinte au principe directeur de la dimarche.

”  Ibld., t. I, p. 13.
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L’op^ration a d’ailleurs ete souvent tentee. Jusqu’au XVIIe siecle, la 
manie g^n^alogique incite â, rattacher Pharamond ă de plus lointaines 
originea. La th^orie troyenne n’en est que la forme la plus connue. Cette 
fureur de filiation, dejă tres marquee au Moyen Age, atteint au d^lire 
avec VHistoire universelle de Charron (1621) qui remonte hardiment jusqu’â, 
Dieu. En un sens, l’arret â Pharamond represente donc une victoire de 
l’esprit critique, l’abandon d’une ascendance trop ouvertement mythique. 
Grâce aux d^monstrations repet^es des humanistes 6rudits, c’est une 
donn6e â peu preș acquise â la fin du XVI® siecle.

Le choix malgre tout restait ouvert. Ce qui a fait pencher la balance 
en faveur de Pharamond, c’est d’abord que, pour la premiere fois, le 
« roi des Francs »est en meme temps «roi de France », qualite que n’avaient 
ni Marcomir, ni Priam, ses pere et grand-pere. D’oir l’importance dijâ 
signale de la fixation exacte de Fannie ou Pharamond est entr6 dans 
Ies Gaules. On veut y voir l’union irrevocable d’une terre et d’un peuple.

Cette irruption a donc tous Ies traits d’une kgende des origines. 
On trouve parfois des prologues qui decrivent l’etat des Gaules avant Ies 
Invasions, ou l’histoire des Francs anterieurement â leur installation 
au-delâ du Ehin. Mais ce ne sont que hors-d’oeuvre. L’histoire ne com- 
mence vraiment qu’aux alentours de l’an 420, ce qui s’exprime concrete- 
ment par le demarrage de l’implacable defik des rois.

Dans cette perspective, Ies d^buts de l’histoire de France ne peuvent 
avoir que l’ividence pdremptoire du mythe. Cette historiographie se doit 
d’ignorer l’id6e d’une lente fusion des peuples vivant en Gaule avec Ies 
envahisseurs. Si elle paraît l’evoquer, c’est encore sur le mode mythique, 
comme dans latheorie, d’ailleurs â peu preș abandonnee au XVIII® siecle, 
qui assigne aux Francs une origine gauloise, ce qui permet de presenter 
le ph^nomene des Invasions sous l’aspect d’une grandiose r^conciliation, 
d’un retour â la terre des ancetres. Ainsi 420, pour s’en tenir â la date 
traditionnelle, constitue bien un debut absolu. Pharamond et son peuple 
surgissent tout armes d’une sorte de neant protohistorique. II n’y avait 
rien; il y a tout d^sormais, et l’histoire de France peut debuter. Elle 
ne sera que le d^veloppement de virtualit^s deja contenues dans le geime 
premier.

Un fait cependant reste troublant. On reconnaît assez volontiers 
que Pharamond n’a pas s^journe longtemps en France, non plus que son 
fils Clodion. C’est Merovie, son petit-fils, qui aurait definitivement assure 
l’implantation franque. II pouvait donc paraître logique d’attribuer â 
ce dernier le role de roi fondateur d6volu â son ancetre. De fait, l’historio- 
graphie a pu h^siter, comme en t^moigne le fait que c’est M^rovee, non 
Pharamond, qui a 6t6 le heros ^ponyme de la premiere dynastie.

Mais d’autres el^ments entrent en jeu. Pharamond, ne l’oublions 
pas, a 6te du par le peuple. Hiss6 sur le pavois, il incarne une ligitimite 
dont ses successeurs tirent leur droit â la couronne. Non que, pour autant, 
le peuple puisse desormais reprendre ce qu’il a une fois donnA Seuls ceux 
qui ne comprennent rien â la religion monarchique se sentent en droit 
de le contester. En r6alit6, comme Foncemagne le souligne avec vigueur,

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.inst-calinescu.ro



ICO H ENRI D U R A NT O N 8

cette dection a scelle pour jamais l’union mystique et irr^versible du roi 
et de son peuple M.

En outre, conformiment â une logique mythique dont on trouverait 
bien d’autres t6moignages dans divers recits des origines, Pharamond, 
nouveau Romulus, est aussi le premier legislateur. II est l’auteur de la 
loi salique. Quand ils en viennent â ce point, Ies historiens tentent souvent 
de redresser une erreur commune et rappellent que la loi salique n’avait 
pas pour seule fonction de regler la succession ă la couronne. La r^p^tition 
de ces mises en garde prouve a contrario que c’est bien â cette conception 
restrictive qu’on s’en est tenu. Pour l’imagination collective, Pharamond, 
c’est peut-etre d’abord celui qui a etabli le principe de la succession par 
primogeniture mâle.

Dans cette perspective, la loi salique est confus^ment ressentie comme 
le principe vital de la nation franțaise. Dans la philosophie du droit, 
elle tend â s’identifier â l’« ancienne constitution » aux «lois fondamen- 
tales du royaume » pour reprendre le vocabulaire des legistes. A ce titre, 
elle est aureole d’un mysterieux prestige que Ies apologistes de la royaut6 
ne cessent de c616brer 25.

Loi non Acrite, «immemoriale» et d’autant plus venârable *, elle 
se doit d’apparaître â la naissance de la monarchie, comme sa charte 
constitutive. Elle procede du meme besoin qui impose Pharamond. Elle 
en est la formulation juridique, comme il en est la figurat ion historique. 
On conșoit aisement que l’̂ conomie du mythe ait tendu ă Ies confondre 
et â faire de Pharamond l’auteur de la loi.

Cette rationalisation du mythe constitutionnel avait en outre l’avan- 
tage de le placer au confluent d’une double tradition juridique d’ou proc6- 
dait le droit franțais. Selon le droit coutumier, la loi salique, aussi ancienne 
que la monarchie, jouissait d’une primaut6 absolue, et ^tait par IA m6me 
intouchable. Simultan&nent, pour le droit romain, elle ^manait d’un 
principe kgislatif qui avait seul pouvoir de la d6faire. Un roi l’avait faite; 
seul un autre roi pouvait âventuellement la modifier. M^zeray n’avait 
donc pas tort de souligner son irrâsistible s^duction, plus forte que toutes 
Ies objections. « L’opinion qui rapporte l’origine de ces loix â Pharamond 
est si recue qu’en vain quelques autheurs trop exacts y ont voulu opposer

24 • Selon Ies maximes de ceux qui ont Scrii du droit public, Ies royaumes que l ’on nomrne 
proprement hSrSditaires ont StS rendus tels par le libre consentement des peuples, qui sont 
prtsumts avoir 61u originairement un premier roi et avoir attachi la royautS â sa familie. Par, 
cette Slection primitive, le peuple se d£pouilla solennellement du droit d’ilire ses souverains, 
tant que subsisterait la ligne de celui qui venait d’ătre 61u et celui-ci acquit en meme temps 
pour tous ses descendants mâles ă l’infini, le droit exclușii de rtgner >, Mdmolre pour itablir 
si le royaume de France a i t t  successiț-hiriditaire dans la premlire race, M.A. I., 5. VI, p. 682. 
Pour fonder sa thăorie, Foncemagne s'appuie sur l’autorite de Grotius.

24 Phtnomine trts ancien. Voir par exemple, au fii des siecles, La loy salique qui est la 
premlire loy des Franțois faicte par le Boy Pharamon (Rouen, 1488); Guillaume POSTEL, 
La loy salique, livret de la premlire humaine viriti lâ oii sont en brief Ies origines et auctoritis 
de la loy gallique nommie communiment salique (1552); Claude MALINGRE, Trai t i  de la loi 
salique, armes, blasons et devises des Franțois (1614).

11 « Son origine se confond avec celle de la monarchie mSme et son obscurite la rend 
encore plus vinirable», FONCEMAGNE, M.A.I, t. VIII, p. 496. «Loi sage et invariable qui 
semble plutdt grav6e sur le trdne que dans nos annales, tracâe dans nos coeurs plus que dans 
nos histoires », ROSSEL, Histoire du patriotisme franțals (1769), t. I, p. 25.
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leurs raisons. II est si doux de nous laisser persuader â notre profit qu’il 
ne faut point davantage appuyer cette creance » 27.

27 Histoire de France depuis Faramond jusqu'â maintenant (1643), t. I, p. 6.
28 Une Itgcndc invenlee de loutes piices par Du Hiillan fournit une preuve indirecte 

iie l’efficacilfc de son râie. Au debut de son Histoire de France (1576), il instre deux discours, 
l'un favorable au pouvoir populairc, l’autre A l’autoritt monarchique, supposis avoir i t i  pro- 
noncts par deux seigneurs francs, Charainond et Quadrek, peu avant l’ilection de Pharamond. 
Le procede est frtquent chcz Du Hiillan qui, en bon disciple de la rhitoriquc ancienne, est 
Iriand de belles harangues. Or ces discours ont survtcu 5 l’ceuvre de Du Haillan dont l’audiencc 
n’â guire dtpassi le XVIe sitele. Onlcs rcprodult jusqu’â la Revolution. Nous lesavons retrouvts 
dans : Claude DU PRE, Abrigi [ideile de la vraye origine et ginialogie des Franqois (1601) ; 
Andri DUBRETON, Harangues hirolques des homme illustres modernes (1643) ; l ’abbt de FOY, 
Notice des diplomes, des chartes et des actes rclatifs d l’histoire de France (1765), ce qui lui 
est vivement rcprocht par ZURLAUBEN dans des Obseroations critiques insirte» dans les M.A.I, 
t. 34, p. 173. II est cncore plus significatif de les voir reparaltre, sous forme de brochure, ă 
l’aube de la Revolution, comme si les bouleversements qui s’annonțaient invitaient â un retour 
sur les premiers temps. Cf. DU HAILLAN, Ortglne de la monarchie franțoise (1789).

28 Histoire de France depuis l’itabllssement de la monarchie franțoise dans les Gaules (1696), 
t. I (et unique), « Du fondateur de la monarchie franțoise dans les Gaules », p. 376.

En derniere analyse, le regne de Pharamond represente bien un lieu 
mythique, ă la fois dans l ’histoire et hors d ’elle. L ’individu par lui-meme 
n’a guere d ’importance. Mais l ’historiographie monarchique a besoin 
de ce qu’il represente pour donner forme â toute l ’histoire ult^rieure. 
II constitue le noyau, â la fois manifeste et cachi, de l ’histoire naționale, 
son symbole la'iquc. II est aussi important â sa maniere que le principe 
du droit divin en qui on a voulu parfois voir un peu trop vite la seule 
justification du pouvoir royal.

Dans le combat qui s’est livr6 entre une structure mentale et le sens 
critique, ce dernier ne pouvait etre que vaincu. Venu du fond des si&cles, 
fortific par d’innonibrables invocations, Pharamond triomphe. II illustre 
une contrainte structurale suffisamment forte pour qu’on ait pu craindre, 
en l ’dim inant, que tout l ’6difice monarchique s’^croulât 2S.

★
Les progres de la Science historique rendaient n^anmoins de plus 

en plus encombrante cette imposture nicessaire. Le meme processus qui 
avait abouti, deux siâcles plus tot, â l ’abandon de la thdorie troyenne, 
militait d^sormais en faveur de l ’^viction de Pharamond. On ressentait 
confus6ment le besoin d’un compromis qui sauverait l ’essentiel, tout en 
supprimant l ’aspect choquant de sa justification historique.

Le Pere Daniel s’est fait l ’interpr^te de ce d&ir en proposant de 
commencer la liste des rois avec Clovis. Dans une premiere esquisse de 
sa future Histoire de France, il ne mettait pas en doute l ’existence de rois 
francs avant Clovis, mais il refusait de croire qu’ils se fussent installds 
ddfinitivement sur la rive gauche du Ehin. II se croyait autoris6 â affirmer 
que « nul de ces rois avant Clovis n’est demeur6 en possession d’aucune 
pârtie de ce qu’on appelle aujourd’hui le Boyaume de France et que Clovis 
a est6 non seulement le premier roi chretien des Franțois, mais encore 
le premier roi des Franșois dans les G aules» 29.

Cette solution qu’il a soutenue avec obstination devait lui valoir 
des legions de contradicteurs. Nul doute pourtant qu’elle ne lui fut dict6e 
d’abord par des scrupulos historiques. Malgre le discredit assez injuste
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que Voltaire a attachâ â sa mimoire, Daniel est un historien sirieux. 
II se sent geni de devoir recourir â une kgende aussi voyante. II n ’a 
pourtant rien d’un esprit contestataire. II opte pour Clovis contre Phara- 
mond parce qu’il lui semble que c’est une position historiquement dâfen 
dable. Mais il ne renonce pas pour au tant aux avantages de la presentation 
mythique. II propose implicitement de reporter sur Clovis toutes Ies carac- 
t6riBtiques du roi legendaire qu’il 6vince. Mieux, cette solution astucieuse 
permet de joindre â la couronne du nouveau fondateur le titre  de « premier 
roi chr6tien».

En somme, Daniel derive sur le heros fondateur un autre courant 
legendaire d ’inspiration religieuse. La legende de Clovis a itd  parfaite- 
ment mise en lumiere par Marc Bloch â propos du role thaumaturgique 
des rois de France. Premier roi baptist, il se devait de devenit aussi le 
premier â avoir temoign6 du pouvoir miraculaire de la royau ti franșaise. 
Etienne Forcadel fut l’inventeur de ce raccourci que la logique du mythe 
en quelque sorte imposait30. Selon lui, Clovis aurait deja touche Ies terouelles, 
alors que Ies sources m£di6vales ne disaient rien de tel. La pseudo- 
histoire venait prendre en charge la legende sacree, comme si l’on en 
6tait arriv6 au moment ou tout devait pouvoir se re g re t â une donnte 
historiquement datte, fut-elle imaginaire.

00 Dans son livre De Gallorum imperio et philosophia libri scptem (1579). Cf. « Cc qui
prouve que cette fable mediocre râpondait 5 une sorte de bcsoin de rimagination, c’est sa prodi-
gieuse fortune», Marc BLOCH, Les rois thaumaturges, Armând Colin, 1961, p. 358.

31 < Tris rapidement, elle devint pour les apologistes de la royaute un lieu commun ou, 
mieux, un article de foi. . .  Elle s’incorpore au patriinoinc ligtndairc ct sentimental de la France »,
ibld., p. 359.

33 Cf. Jean SAVARON, De la saincleli du roy Louys dict Clovis, avec les prcuves ct 
auctoritis et un abrigt de sa vie remplie de miracles (1620) ; Reni de CERIZIERS, Les heureur 
commencemens de la France chritlenne sous l’apostre de nos Roys, S. Remy (1633); Balthasai 
de RIEZ, L'incomparable p iili des tris-cMliens roys de France (1672 — 1674).

33 « C’est une remarque bicn pricieuse et bien intiressante d’observer que de ce moment 
f/e toucher des terouelles par Clovis] ce gouverncmcnt â toujours marchd d’un pas igal avec 
notre sainte rcligion », P. E. REGNAUD, Discours sur l’antique gouvcrnement de la monarchie 
franțaise et sur la sagesse des rois qui l'ont fondi (1798), p. 5.

M  Rapporti par LACOUR-GAYET, L ’iducation politiquc de Louis XIV, p. 195.
31 C’est son plus grand titre de gloirc selon le quatrain qui lui est d idii dans l ’Histoirc 

dc Franee de Mizeray:
Clovis dans les combats qu’il eut pour entretien,
Gaigna les noms de Grand, d’Heureux, de Redoutablc ;
Mais ces marques d’honneur n’eurent rien de semblable 
Au tiltre qu’il s’acquit de premier roy chrestien

(souligni dans Ic texte).

L’invention de Forcadel s’est rapidement imposte 31. Sur cette 
lantee, le theme de la saintete de Clovis est souvent orchestră au X V H ' 
sitele. De meme que Pharamond devait nteessairement etre l’auteur de 
la loi salique, il fallait que le premier roi chr6tien fut un saint 32. L ’id6e 
est en dtelin au sitele suivant, mais on l’invoquera encore en 1798 en 
faveur de la monarchie dtehue ” .

Si l’on se souvient aussi que Louis XIV a fait sa premiere communion 
Ie jour de Noel 1649 en souvenir du jour ou Clovis a regu le bapteme M , 
on conțoit que Clovis avait quelque chance de pouvoir faire une steieuse 
concurrence â Pharamond. Les manuels d ’histoire y invitaient d6jâ. 
En Clovis, ils saluent unanimement le « premier roi chrdtien » 35. Ils Iui
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font jouer sur le plan du sacre le meme role structural qu’â Pharamond 
sur le plan profane. Des avant Daniel, son bapteme avait pu etre consideri 
comme une date essenticlle, disputant â> 420 l’honneur de constituer le 
d^but absolu de l’histoire de France. «A proprement parler, voilă le 
commencement de la monarchie franțoise ou franc-gauloise; au pr6c6dent, 
ce n ’etait de la part des Francs que courses et brigandages »declare par 
exemple Chantereau Le Febvre dans un Trăită de la loi salique demeur^ 
manuscrit 3G.

Le systemc de Daniel, qui s’appuyait sur des pr6c6dents historio- 
graphiques de poids, avait donc un double avantage. II supprimait une 
trop criante invraisemblance et en meme temps il supprimait un hiatus 
genant. Pour la premiere fois, le rdcit des originea illustrait pleinement la 
formule : «Un roi, une foi, une lo i» 37. Pourtant sa solution n ’a pas fait 
fortune 38. Certains bien rares, Font suivie par scrupule critique. Le c61dbre 
Abr&gâ chronologique du Pr&ident H6nault 6carte aussi Ies premiera rois 
parce que « nous connaiasons si peu d ’6v6nements sur leurs regnes » 3®. 
Maia la derniere grande Histoire de France du siecle, celle de Velly, aacrifie 
encore â la tradition et ne manque pas de d^buter avec Pharamond.

• En definitive, Daniel a provoqu6 un ph6nom£ne de rejet. L ’abb6 
de Camps a pris la tete d’une croisade contre l’iconoclaste dans Ies colonnes 
du Mercure40, l’accusant d ’avoir « am pute» l’histoire de France, en la 
privant de ses premiera rois 41. Plus de trente ana aprâs, on r6futera encore 
să dissertation42. L’interpr6tation clericale que propoaait Daniel, ne 
pouvait sana doute s’imposer dans un XVIII® siecle qui s’dloignait de 
plus en plus d’une vision th^ocratique de l’histoire. En outre, Clovis 
î ta i t  peut-etre trop connu pour permettre aux fastes du mythe de se 
d6ployer tout â> leur aise43.

38 Cit6 dans Ies M.A.I, t. VIII, p. 512.
37 On notera que le phinomine de dipossession de Pharamond au profit de Clovis entralnc 

logiquemcnt la tentation de faire de ce dernicr le vdritable auteur de la loi salique. Voir 
lu discussion de cette hypothdse dans une dissertation de VERTOT, < Sur l’origine de la loi 
salique», M.A.I, T. II, p. 603 — 619. Elle est discuite aussi par le duc de Nivernois dans un 
« Mtmoire sur la politiquc de Clovis» lu en 1746. Cf. M.A.I, t. XX, p. 147 — 161. II y voit 
la preuve que Clovis ttait « vraimcnt dignc d’ttre le fondateur d’un grand Empire », op. cit., 
p. 160.

38 A quelques cxceptions preș. Voir par exemple le titre £loquent du tardif ouvragc 
de VIALLON, Clovis le Grand, premier roi chrtlien, fondateur de la monarchie franțaise (1788).

38 Nouvel abrigi chronologique, tdition de 1768, p. 1.
80 Voir le Mercure de 1720, passim, qui contient de nombreuses dissertations des deux 

adversaires, avec une intcrvcnlion de l’abbi des Thuilleries et une du marquis de Graveson 
qui accuse Daniel d’avoir • deshonore l’histoire de sa patrie ».

81 « Vous qui, pour diminucr la grandeur de la Monarchie franțaise, et pour lui 6ter l’anti- 
rioritt sur ies autres, lui relranchcz par des arguments tris captieux, 69 anntes d’antiquitt 
depuis son ttablissemcnt dans ies Gaulcs, en ne le fixant comme vous faites, qu’en 486, sous 
les premidres anntes du grand Clovis que vous ne voulez reconnaltre que pour notre premier 
monarque en deții du Rhin », Mercure, juin 1720, p. 7.

. 83 BIET et LEBEUF, â l’occasion d’un prix propost par l’Acadtmie des Inscriptions, 
et .Dissertation oii l’on fixe l'ttablissement des Francs dans Ies Gaules (1736); Dom LIRON 
consacre 50 pages â une refutation en rtgle, cf. Singularltts hlsioriques et Itttiraires (1738), 
t. i> p. 49 — 102; de mimc encore Dom BOUQUET, Priface du Recueil des htstoriens, } 6, 
• En quel tems Ies Francs ont-ils eu une dcmeure fixe dans Ies gaules ? ».

83 Les histolres de France rappellent assez souvent sa cruautt. BOULA1NVILL1ERS 
le dicrit par exemple sous les traits d’« un jcune ambitieux, ftroce, hardi, cruel et tris ru și», 
F.tat de la France (1737), t. I, p. 114.
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La stm cture traditionnelle a donc triomphd. En 1772, Martin Morizot 
lui fait encore jouer son râie de lieu mythique. II lui consacre meme tout 
un livre ou Ies themes habituels reviennent une nouvelle fois. II ne manque 
pas de rappeler par exemple que « l’an 420 la nation franțaise fit une loi 
solennelle, par laquelle elle crâa le trâne qui existe jusqu’â ce jour, sans 
avoir pu changer de nature, parce que sa nature est immuable et indes- 
tructible »4‘. Mais l’in tiret de l’ouvrage n ’est pas seulement dans cette 
reprise. On y note aussi une tentative d ’adapter la Agende aux idees 
nouvelles, ce qui est la preuve de son efficaciti. Morizot y marque en 
effet nettement que cette ilection fut dâcidee par «la dilibiration libre 
de la Nation ». Pharamond devient ainsi un pretexte pour exprimer des 
opinions libârales, ce qui n’aurait certes pas manque de surprendre Ies 
anciens apologistes.

★
Pietre angulaire d ’une certaine conception de l’histoiie, Pharamond 

a râsistâ â tous Ies assauts de la critique au X V III0 siecle. II avait pârtie 
li6e avec une ideologie spicifique et ne pouvait sombrer qu’avec elle45. 
Seul un ivenement extirieur, la Râvolution, a pu lui donner le coup de 
grâce. Pendant un temps, on a meme pu croire qu’il y survivrait. Le 
livre de Morizot montrait qu’il pouvait etre utilisd en faveur d’une version 
dâmocratique de l’histoire. En 1792, Soulavie soutient encore ce point 
de vue. En bon disciple de Mably, il imagine une liberti primitive qui 
aurait progressivement dispăru sous Ies coups « d ’une autoriti arm âe», 
asservissant «tous Ies ordres de l’E t a t» jusqu’au moment ou ceux-ci, 
« s’âlevant soudain au-dessus de leur situation, s’itablirent en 1789, â. 
l’aide du glaive, dans cet âtat de libertd politique dont ils jouissaient. 
sous Pharam ond»48.

11 Inauguralion de Pharamond, ou Exposition des loix fondamcntalcs dc la monarehtr
franțoise ; avec Ies preuvcs de leur exteution perpituie sous Ies trois races de nos rois (1772),
p. 6. Le livre a Mi riâdlti en 1776 et 1822.

45 Dans cette perspective, on comprend que ies Philosophes sc soient disintiressis du 
problime. Le systime de valeurs dans lequel s'insire Pharamond leur dait dtranger. On peut 
le deviner â la riaction agaede de Partide Collige de VEncycloptdie : • A quoi bon ennuycr 
Ies enfants de Phistoire de Pharamond, de Clovis, de Cdsar, d’Alexandrc et leur laisser ignorer 
celle du temps oh ils vivent 7 •■

44 J. L. SOULAVIE, TraiU de la composition et de l’itudc de l’histoire, p. 37 — 38.
47 Cf. J. FREYSSINET-DOMINJON, Les manuels scolaires de l’ecole libre, Armând

Colin, 1969.

Deraiere manifestation d’une pensie dont la monarchie est l’unique 
horizon. 1793 allait en sonner le glas. Le mythe de Pharamond a i t i  en- 
tra în i dans cette chute pour ne plus se relever. Sans doute, on a pu le 
ressusciter sous la Restauration, mais cette survie artificielle n ’a pas 
d ipassi 1830. Du moins dans l’historiographie officielle, car il a longtemps 
encore ouvert Ies manuels scolaires de l’ecole libre. Peut-etrc a-t-il meme 
subsistâ sous cette forme digradie jusqu’â la fin du XIX® siecle 47, ultime 
tâmoignage historiographiquc d’une foi monarchique qui ne voulait 
pas mourir.
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£CHOS JANSGNISTES ET GALLICANS
DANS LA CULTURE ROUMAINE

POMPILIU TEODOR

L ’examen des dimensions du mouvement des Lumieres dans la 
culture roumaine du XVIII® siecle, l’investigation en premier lieu de son 
principal courant manifeste en Transylvanie ont pour r^sultat de mettre 
au jour un ensemble de problemes in^dits du plus haut interet. S’il fallait 
p6riodiser l’historique de cette recherche, ce qui seiait â souligner c’est 
l’apport de la pr^cieuse contribution de Dumitru Popovici1 qui, effectuant 
la synthese de tout ce qu’on a ecrit sur ce sujet dans notie pays, offie 
une vue nouvelle, inestimable, de la litteiature loumaine ă l’epoque 
des Lumieres. Son m6rite indeniable reside sans doute dans la maniei e 
dont il rattache la culture roumaine â la philosophie raționaliste europeenne, 
â la sp iritu a lii du siecle des Lumieres, avec lesquelles notre culture a 
noue des liens solides. Cependant, il nous semble que la synthese de Dumitru 
Popovici mene encore plus loin : l ’etudc pârtie de «La l i t ira tu re 
roumaine â l’epoque des Lumieres» peut conduire ă la valorisation du 
potentiel de cette epoque dans tel ou tel domaine. Comme de juste, cette 
soite de recherche doit entraîner l’analyse de la teneur ideale des oeuvres 
fondamentales du mouvement roumain des Lumieres, ainsi que l’etudc 
des sources et des influences qui ont preside â leur genese. De meme, 
l’etudc des ressorts in iricu rs  du phenomene roumain : selon nous, elle 
aussi reclame une revision en fonction des id6es ayant cours cn Europe 
â l’epoque. Autrement dit, il ne s’agit pas tout simplement de valcurs 
culturelles roumaines consid&ees sous le jour des Lumieres fianțaises ou 
allemandcs, rnais de d^couvrir le contenu du mouvement local en ce 
qu’il a de caracteristique, tant par rapport â l’humanisme roumain du 
X V II0 siecle 2, que (il va sans dire !) par rapport aux couiants euiopdens.

1 D. Popovici, La liltiraturc roumaine â l’epoque des Lumibres, Sibiu, 1945.
2 Alex. Du(u, Umaniștii români și cultura europeană, București, 1974, p. 73—128; 

idem, Iluminismul sud-esl european. Reconsiderarea unei probleme de istoric culturală, « Revista 
de istorie», 1975, 28, no. 7, p. 1041-1055.

SYNTHESIS. IV, BUCAREST, 1977

Le sacrifice d ’une certaine tradition et de quelques prejug^s pourra, 
certes, nous aider â saisir dans ses veritables termes un mouvement oii 
se retrouvent bon nombre des attitudes propres aux Lumieres univer- 
selles. Un des prdjug^s en question est, entre autres, celui de l’excessive 
scWmatisation de l’histoire des ideea du X V III0 siecle, que l’on trăite 
gdn&alement — et de fațon par trop exclusive, voire simpliste — d’illus-
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t.ration de l’antithesc religion-philosopliie 3. Or, avant d ’exprimer le 
point de vue des matirialistes franșais, le X V III0 siecle a du traverser 
maintes autres experiences, l’une de celles-ci, impossible â n^gliger, con- 
sistant dans le mouvement d ’idees brassees par l’Fglise, qui se proposait 
d ’entreprendre une vaste ceuvre novatrice, au moyen du jansinism e4. 
Donc, la dispute europeenne du X V IIIe siecle entre jans^nistes et j^suites 
a une importance toute particulare — fait de plus en plus soulignd ces 
derniers temps 5. De certains points de vue, elle ne reste strângere ni 
au milieu roumain, confront^ â l’opposition entre l’episcopat greco-catho- 
lique et l’institution du th6ologien jdsuite, prepos6e â la surveillance de 
l’̂ glise roumaines . Sur ce fond de toile, Ies effets du jansenisme, du 
inouvement gallican, toute l’exp6rience de la Reforme catholique depuis 
Jansinius, Saint-Cyran, Pascal, Tillemont, jusqu’â Muratori, Febronius, 
Fleury, effets obtenus sous le signe d’une poussee precoce des Lumieres 7, 
ont contribui! â la cristallisation du mouvement en tan t que tel. II s’ensuit 
que la prise de position laîcisee, l’adoption de la libre pensie, degrev^e 
de l’emprisc des dogmes tMologiques, s’est opcr^e non par une mutation 
directe foi—ath&sme, inais par une longue exp6rience, dont Ies d6buts 
sont marqu^s par la tentative de «rationaliser » la religion et par une 
attitude anti-confessionnelle.

Les realiUs propres â> cette «poussee precoce» des Lumieres euro- 
peennes indiquent une direction que l’on retrouve aussi dans le domaine 
de la culture roumaine. L’esprit critique animant un Demetre Cantâmir, 
ses idees manifestement anti-confessionnelles, tâmoignent d’un potentiel 
d ’idâes rattach6es â cette expression precoce des Lumieres, sorte d ’avant- 
premierc des Lumieres, si l’on veut. Les relations du prince avec les milieux 
savants dominâs par Leibniz, tout comme les contacts du Stolnic Canta- 
cuzene avec le baroque autrichien en vogue dans l’entourage d’Eugene 
de Savoie, contacts dont l’interm6diaire 6tait le g6niral Marsigli8, ouvrent 
des perspectives inidites et f6condes pour l’6tude du X V IIIe siecle roumain.

Â part ces contacts culturels attestant les interf^rences de la culture 
roumaine avec l’avant-premiere des Lumieres curop^ennes, l’investigation 
de l’histoire des idees developp^es par le siecle du rationalisme est suscep- 
tible de mettre au jour d ’autres rapports avec la culture du reste de l’Europe, 
de nature â mieux cerner le phi!nomene des Lumieres dans toute sa 
eomplexite.

Une place parmi les plus important es revient au retentissement 
des ouvrages jansenistes et gallieans dans le milieu roumain du X V III0

3 1. Lungii, (Undirca social-politlcă ți filozofică a lui Somnii Micii, in Din istoria filozofici 
in Homânia, 1957, p. 111 — 150.

1 Erncsl Cassircr, I.a philosophie des Lumiires, Paris, Eayard, p. 155 ct stiiv.
5 B. B. Palmer, Calholics and Unbclincrs in Eighteentli Cenlury France, Princcton Uni- 

versily Press, 1970.
* B. Bărbat S. I., L'instilulion dc l’officc du • IMologien • dans l'Eglisc Ilouniaine Unic, 

• Oriental ia Christiana Periodica i, voi. XXIX, lase. I, p. 155 — 200.
7 Eduard Wintcr, Friihaufklărung, Berlin, 19GG.
8 W. Bahner, Ein bedeulender Gclelirtcr an der Schivrlle zur Friihaufklarung: Dimitrie 

Canlcmir (1613— 1723), Berlin, 197-1, p. 7 — 32; Pompiliu Teodor, Dimilric C.antemir ț i  preilu- 
minismul sud-est european, «Anuarul Institutului dc istoric și arheologie •, Cluj-Napoca, 1970, 
XIX, p. 299 — 314; Virgil Cândca, Stolnicul intre contemporani, București, 1971, p. 81 — 82; 
M. Buffini, Biblioteca Stolnicului Constantin Cantacuzino, București, 1973, p. 190—191.
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siecle, Ies id^es de la reforme catholique ayant trouv6 un terrain propice 
dans la conjoncture religieuse sp^cifique des pays roumains. D^jâ Ies 
recherches historiques plus anciennes signalaient tout specialement l’au- 
dience des icrits de Claude Fleury chez Ies protagonistes roumains des 
Lumieres, la portee de la traduction de son Histoire eccttsiastique, ainsi 
que le role des f^broniens dans le d6veloppement de l’ideologie des Lu
mieres 9. Notons aussi l’application avec laquelle furent mis en lumierc 
Ies ichos jansenistes et gallicans au XIXe siecle, ainsi que leur prolonge- 
ments dans l’ideologie politiquc de la gendration des ann^es 184810.

’ D. Popovici, op. cil., p. 189 ; G. Bogdan-Duică, Petru Maior și Iustin Fcbronius
sau Petru Maior ca vrăjmaș al papei, Cluj, 1933 ; N. Mladin, I. Vlad et Al. Moisin, Samuil
Micu teologul, Sibiu, 1957, p. 38—44, 62—61 ; Paul Cernovodeanu, Preoccupations d’hisloirc
unioerselle dans l’hisloriographie roumaine des X V IP  et X V IIP  siMes (V), « Revue Roumaine
d'Histoire », 1974, t. XIII, n° 1, p. 75 — 79; Maria Protasc, Petru Maior, București, 1973,
p. 79 — 94 ; idem, Le Procanon de Petru Maior, ripliquc sud-est europiennc des attaques anti-
papales du X V IIP  silele, • Revue des tludes sud-est europtomes •, 1973, XI, n° 1, p. 39 — 42.

10 Pompiliu Teodor, Noi precizări in legătură cu izvoarele lucrărilor bărnufiene, « Studia 
Universitatis Babcș-Bolyai », Series Historia. Fasc. 1, 1972, p. 33 — 38.

11 Dumitru Ghișc et Pompiliu Teodor, dijâ en 1972, mettaient l’accent sur Ies rapports 
du mouvement roumain des Lumiires avec la reforme catholique. V. Fragmentariu iluminist. 
Cluj, 1972, p. 179-212.

11 Dumitru Ghișe et Pompiliu Teodor, op. cit., passim.

Celui qui releva le premier, â travers l’ceuvre de Samuil Micu, Ies 
attaches du mouvement des Lumieres en Eoumanie avec Ies 6crits de 
Claude Fleury, fut G. Bogdan-Duică, tout comme il s’cst arrete sur l’ou- 
vrage fibronien de Petru Maior, le Procanon, consideri paimi Ies oeuvres 
repr^sentatives de ce mouvement dans notre pays. L’historien litt&aire 
de formation viennoise a encadre aussi Ies essais faits par Ies milieux de 
la thdologie liberale europcenne. La reprise de la question par Dumitru 
Popovici et, plus preș de nous, la persdvdrance interpretative des specia- 
listes ouvrent des perspectives suppldmentaires â l’etudc d’un phenomene 
dont la rechcrche sensible â l’cnsemble actuel des problemes des Lumieres 
ne peut ne point saisir la signification. De toute fațon, l’historiogiaphie 
roumaine contemporaine est toujours plus certaine que ces ouviagcs 
ne sont en rien retardataires de par leur contenu ccclesiastique, comme 
on avait la tendancc de la croire auparavant. Tout au contraire, de nom- 
breux contacts avec Ies ecrits jansinistes et gallicans ou febroniens, ainsi 
qu’avec l’oeuvre des protagonistes de la reforme catholique rendent 6vi- 
dentes Ies indeniables positions rationalistes, qui fournissent sa substance 
au mouvement roumain des Lumieres 11.

Vu Ies circonstances socio-politiques du XVIIIC siecle, la fr^quence 
des dcrits en question pourrait paraître, tout d’abord, etonnante, voire 
deroutante. Le chercheur en quete des grandes ceuvres donnees par ceux 
qui ont âvolue sur la scene des Lumieres constatera l’importance de la 
place tenue dans 1’horizon livresque de l’intellectuel roumain de Transyl- 
vanie par la littdrature de la reforme catholique. L’investigation des 
bibliotlieques privees12 s’est avâree Moquente sous ce rapport, parce 
qu’en notant la sensibilitâ litt^raire des intellectuels roumains, elle a 
proposfț aussi quelques suggestions qui motivaient Ies traductions patris- 
tiques et celles des ecrivains jansenistes ou gallicans, tout en revilant 
du meme coup l’accord entre Ies livres qu’ils frequentaicnt ct ceux qu’ils
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destinaient â la traduction et â la diffusion dans Ies rangs de la soci6t^ 
de l’6poquc. Qui plus est, la lecture des listes de titres des bibliotheques 
privees et l ’approche renouvelee de roeuvre des protagonistes roumains 
des Lumieres mettent au jour un domaine nettement contoure par le 
penchant manifeste pour le livre de la reforme catholique. Ce qui semblait 
n’etre qu’une simple reference dans un livre d ’histoire — el nous avons 
en vue Muraturi ou Rleury — s’est revele comine etant une position 
ideologiquc bien precisee, avec une fonctionnalite speciale, meme pour 
l ’histoire des idees du XVIII* siecle roumain. De soite qu’un chapitre 
secondaire par rapport aux ouvrages historiques, philologiques et philo- 
sophiques, qui avaient confere son relief au mouvement roumain des 
Lumieres, s’associe en tant qu’element constitui if d’un edifice dont Ies 
parties s’accordent parfaitement.

L ’audience chez Ies Roumains des ecrits jansenistes, gallicans et 
febroniens s’explique, sans doute, par la portee que prend une institution 
ecclesiastique qum d elle devient, dans le cadre de la vie politique et 
culturelle, le champ de manifestation des initiatives publiques. Au X VIII* 
siecle tout specialement, Ies Roumains etaient ă la recherche des moyens 
susceptibles de transformer l’Lglise en instrument de leur affirmation 
naționale 13, non sans l ’avoir soumise auparavant â un proccssus novateur, 
d ’adaptation aux exigences de 1? laicisation, de decantagc afin d’ecarter 
tout ce que repr6sentait encore Ies tares du monde medieval ou la pression 
niveleuse de l’universalisme catholique. Les demarches de politique 
naționale Etaient genees de maniere evidente, tant par la tradition medie
vale que par les tentatives d ’annihiler l ’autonomie naționale. La subordi- 
nation de l ’^glise aux jesuites, sa soumission â leur controle et la direction 
conformiste imprimee â l ’episcopat vers la fin de ce siecle sont ă l ’origine 
de la tendance d’une reforme catholique.

13 11. Prodan, Supplcx Libellus Valachorum or thc political slruggle of the Romanians in 
Transyloania during thc lXlh  Ccnlury, Bucharesl, 1971, p. 131 — 187.

14 Emil Turdeanu, Le/iwc grec en Russic: l ’apporl des presses de Moldavic et de Valachie 
(16x2 - n 2 ă ) ,  « Bevuc des eludes slavcs », 1. 26. fasc. 1 — 1. Paris, 1950, p. 69 — 87; idem, 
Les controncrscs des Jansenistes et la criation de l'imprimerie grecque en Moldavic, in Milanges 
offerts ă M. Roques, t. II.

15 Al. I. Ciurca, Mărturisirea de credință a Spătarului Sicolae Milescu: « Stella Oricntaliș 
occidentali splcndcns », « Ortodoxia », 1958, X, n° 1, p. 511.

Les contacts avec le jans&nisme sont plus ancicns qu’on le croirait 
â premiere vue. On en retrouve les traces dans le climat (les controvcrses 
religieuses entre le calvinisme et le catholicisrne oii le monde curopeen 
oriental s’etait engage lui aussi. L ’historiographie litteraire n’ignore pas 
les rapports de Dosithee, le patriarche de Jerusalem, avec le jansenisme, 
ni l’episode de l’imprhnerie grecque dans les pays roumains H . Un essai 
couronne d’un remarquable succes appartient au Spathaire Milescu, dont 
V Enchiridion — expose de la foi orthodoxe — figure dans l ’ouvrage 
d ’Arnauld et de Nicole, La perpetuite de la foy de Vfiglise catholique. Lors 
de la redaction de cet opuscule, pendant son sejour â Stockholm, Milescu, 
suivant son propre temoignage, etait informe des disputes religieuses 
du temps : «11 n’y avait pas jadis tant de disputes religieuses et ni tant 
de querelles, que dans ce siecle, oii si bon nombre de savants illustreB, 
ne sachant pas dans quelle direct ion tourner au mieux leurs forces intellec- 
tuelles, ne cesseut pas de se disputei- â propos de la religion »15.
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Dans Ies circonstances du processus de reorganisation du continent 
du X V I I I e siecle qui devait finir par integrer l’Europe centrale â l’Empire 
autrichien, la Contre-Edfonne passe elle aussi â l ’offensive en prenant 
pour cible l ’Fglise orthodoxe, pour la convertir au catholicisme. La nouvelle 
formule uniate devait attirer une pârtie des Eoumains, tournes vers Eome 
dans l ’espoir de s’assurer ainsi quelques possibilites d ’affiimation sur le 
plan politique. Mais la modification du statut religieux de la Transylvanie 
ouvre une nouvelle page de l ’histoire des contacts culturels avec l ’Europe 
occidentale, de sorte que Ies Eoumains, conformEment â leur cai act ere 
național, se rangent dans le mouvement de la reforme catholique. Ils 
retrouvaient dans le jansenisme leurs propres traditions orthodoxes, 
l ’Eloge des premiers siecles chretiens, ainsi qu’une feime direction anti- 
j& uitique, auxquels ils ne pouvaient qu’adhErer. Ă  la meme Epoque, 
le plaidoyer gallican en faveur de l ’autonomie naționale dans Ies limites 
de l ’universalisme catholique leur offrait Ies fondements des aspirations 
ă une Lglise plus conforme aux besoins de la nation. C’est ce qui explique 
Ies pas qu’ils feront bientot au-devant de la reforme catholique, â Vienne 
ou ils seront mis en presence de la politique antiromaine du rEformisme 
autrichien, du josephisme ă programme politique et religieux â Eome 
aussi, ou ils veront Ies milieux intellectuels Ies plus importants s’inscrire 
dans l ’orbe de la reforme catholique.

Ainsi qu’il a ite  depuis longtemps precise deja, ce sont justement 
ces annEes du milieu du X V IIP  siecle, celles de l ’Elaboration du refor
misme autrichien, thErEsien ou josEphin, qui comptent le plus par Ies 
actives influences jansenistes et gallicanes qu’elles ont exercEes sur la 
culture de l’Empire. C’est l ’Epoque de la large diffusion des livres jansE- 
nistes, de la rEdaction dans le meme style d’ouvrages qui en regie gene
rale s’opposaient â Eome, â l ’esprit ultramontain et aux jEsuites. Toute 
une sErie de publications locales autrichiennes font couramment rnention 
des oeuvres de Tillemont, Fleury, Edmond Eicher — Vienne Etant aussi 
l ’un des grands centres de la diffusion des livres jansenistes et gallicans 16. 
Les corps enseignants des colleges et des scminaires viennois « ont le 
plus grand zele pour les livres » de cette categorie, ils admirent les Reftexions 
morales de Quesnel, etc. On lit beaucoup P ascal; les Eoumains aussi le 
lisent, en lui ajoutant Nicole, Van Espen, Eybel, Bossuet. Ce sont des 
ouvrages gEnEialement accessibles aux seminaristes et aux pretres, leur 
convenant surtout, si l’on pense â celui de Eiegger, T a s  ist ein Pfarrer? 
ou au pamphlet d ’Eybel, Quid est Pontifex? La valeur de cette sorte 
d ’ouvrages augmente notamment du fait de leur position nettf ment contre 
l ’ultramontanisme, en faveur de l ’autonomie naționale ou des droits des 
pretres face â l’autorite Episcopale 17.

16 Bila Zalnai, Ungarn und die Erforschung des Jansenismus, Deutsch-Slau’ische irechsel- 
seitigkeil in Siebenjahrhunderlen. Gesammette Aufsătze, 1956, Akademie-Verlag—Berlin Vcroffent- 
liehungen des Institutes fUr Slavistik. n° 9, p. 107 — 156.

17 E. Priclin, L ’influence du Jansdntsme franțais ă Vitranger, * Revue Historique », 
janvier—juin, 1938, p. 34 — 39.

Ayant studie et travaille â Vienne, avec quelques interruptions, 
entre les annEes 1766 et 1782, Samuil Micu a eu l ’occasion de se famili- 
ariser avec l ’ceuvre de Claude Fleury, VHistoire eccUsiastique. II s’en
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serviră pour son De ortu progressu conversione Valachorum—premier îruit 
de ses recherches d ’histo ire18. Notons comme significatif le fait que son 
directeur spirituel, l’dveque Grigore Maior, etait en rapport avec Ies milieux 
rtarm istes catholiques et Ies jansinistes autrichiens, de sorte qu’il donne 
son consentement pour l’impression du livre de Muratori, Della caritate 
christiana. Du rcste, le milieu meme de Sainte Barbare ou Ies jeunes 
roumains faisaient leurs itudes etait un centre de discussions gallicanes, 
ou il etait question de la separation de l ’̂ glise d ’avec l’£ ta t  — motif 
d ’alarme pour le haut clergâ catholique. On retrouve la meme attitude 
reticente chez Ion Bob, l ’6veque uniate de Blaj, quand il ferit a propos 
de Micu : «II a lu â Vienne avec grand zele et curiositâ Ies livres pleins 
d ’h6r6sies des gallicans, dont quelques-unes ont 6t6 adopt ees par lui »19. 
En effet, â Vienne, Micu traduisit l'Histoire eccltsiastique de Claude Fleury ; 
il en acheva dix livres dans l ’intervalle de quelques annees seulement20. 
En 1799, il reprendra sa tâche pour la finir : douze livres reunis en cinq 
tomes.

18 Sainuil Micu, Dc ortu progressu conversione Valachorum episcopis item arhlcpiscopis 
ct metropolitis eorum, chcz T. Cipariu, Acte fi fragmente, Blaj, 1855, p. 1 — 18. V. pour ce qui 
est des rapports dc Grigore Maior avec Ies milieux jansânistes d’Autriche, B61a Zalnai, op. 
cit., p. 127.

18 Archio pentru filologie și istorie, p. 737.
20 N. Comșa, Manuscrisele româneșli din Biblioteca centrală de la Blaj, Blaj, 1944, p. 121.
21 Ms. roum. n° 119. Bibi, de la Filiale de Cluj-Napoca dc rAcad^mie de la R.S. de 

Roumanie.
22 Ibidem, n° 440.
23 L’Abbfe Franțois Gagufere, La vie el Ies auvres dc Claude Fleury (1640— 1723), 

Paris, p. 367 — 416; v. aussi l’Abbfe Gaston Dartiques, Le traiti des dudes de l’Abbi Claude 
Fleury (16S6). Examen htstorique et critique, Paris, 1921.

Ces traductions du lettre sont â l’ordinaire fideles, avec quelques 
omissions, naturellem ent; par exemple « certains paragraphes des martyrs ». 
Mais elles donnent, somme toute, la reproduction exacte de la vision fonda- 
mentale du jansânisme. Ă cette occasion, Micu traduit en roumain VAvânt 
propos de Vicrivain relatif ă Vhistoire eccUsiastique, significatif pour sa 
ddfinition en tan t qu’historien moderne, dou6 de l’esprit critique necessaire 
et s’inspirant de la savante t a l e  franțaise des Mabillon, Tillemont, Mont- 
faucon, etc. II a redige en outre un «Bref aperțu  de l’histoire eccksias- 
tiq u e» (Cunoștință pe scurt a istoriei bisericești) 21, conservi dans deux 
versions, l’une datee de 1789, la seconde, repr&entant un texte difinitif, 
de 17 9 0 22. De toute 6vidence, il ne s’agit guere d ’un ouvrage original 
dans l’acception actuelle du terme. C’est une adaptation de l’original, 
adaptation â laquelle Micu a su joindre le recours direct aux sources 
primordiales — Ies documents des conciles, etc.

Son intention en ridigeant ce livre etait d ’adresser â un public 
plus large une nouvelle vision moderne de l’histoire eccl6siastique, lib ta e 
de l’emprise confessionnelle 23. Mais il ne devait point arriver â le fairc 
imprimer, s’etant heurtd d ’une part ă l’opposition de la censurc ecck- 
siastique, d’autrepartaux  circonstances politiques defavorables des annees 
1790, quand le postjosephisme de Leopold II  commențaâflechirprogres- 
sivement dans ses rapports avec la papautd, en renonțant â l’esprit 
qui avait anim6 la conduite de Joseph II. Toutefois, meme telles t a n t 
Ies choses, le simple fait de trăitor l’histoire eccl6siastique comme l’histoire
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tout court constituait un progres dans la voie de la laicisation, un acte 
d’indâpendance vis-â-vis des dogmes qui faisaient loi. L’esprit critique 
et le choix qu’il opere rendent Evident l’aiguillage du mouvement roumain 
des Lumiâres, par le truchemcnt de Samuil Micu, vers une histoire de 
l'^glise toute chargâe des valeurs sociales des premiers siâcles, vers des 
mceurs eccl^siastiques diffârentcs de celles du catholicisme aristocratique. 
Le plaidoyer implicite et explicite en faveur du râie des conciles devait 
avoir un 6cho tout particulier dans la sociâtâ roumaine. ^videmment, 
de telles options nous rapprochent du râie tenu par le tieis 6tat du 
clergâ roumain : celui-ci, pas plus tard qu’en 1791, se refusait au serment 
de fidâlitd au gouvernement de la Transylvanie qui venait d’interdire 
la lutte naționale contre Ies Etats politiques 24.

21 Z. Pâclișanu, Luptele politice ale românilor ardeleni din 1190—1792, București, 1923, 
p. 108.

26 J. KUnlzigcr, Ftbronius et le febronianisme. Etude historique sur le mouvement rifor
mal cur provoqui dans rLglise catholique au X V l l l e sitele par Fibronius suffrageant de Trtves 
et l'orlgine des riformes rcligieuscs de Joscph II, «Mimoires. . . publiis par l’Acadimic Royale 
des Sciences, des Lettrcs el des Bcaux-Arts de Bclgique ». Tome XLIV, Bruxelles, 1891.

*• Arturo Carlo Jemolo, II Giansenismo in Italia, Bari, 1928 ; E. Dammig, II movimenio
giansenista a Roma, Ciltă del Vaticano, 1945. Pour le climat de Rome au XVIII® sitele,
v. Maurice Andrieux, La vie quotidiennc dans la Rome pontificale au XVIII* sitele. Paris, Hachettc,
1962.

27 Petru Maior, Procanon, td. Erbiccanu, București, 1894, p. 51.

Une deuxieme prise massive de contact avec ce qu’on appelle la 
riforme catholique des XVII® et X V Iir siecles s’est accomplie grâce 
au Procanon et ensuite par la Protopopadichia de Petru Maior, auxquels 
s’ajoutent d’autres âcrits comme l’« Histoire de l’Fglise des Boumains » 
(Istoria bisericii românilor), du meme. Les analogies du mouvement rou
main des Lumieres avec l’esprit de Febronius, l’auteur du câlâbre ouvrage 
dirigâ contre la papautâ, ont etâ prâcisâes par l’historiographie 2S. II est 
hors de doute que la pensie du Procanon s’inspire du fdbronianisme, 
de tout ce qu’il incarne, ainsi que du josâphisme. Mais l’ouvrage de Maior 
ouvre, par ailleurs, la question des influences du jansânisme roumain, 
du mouvement catholique des lumieres arrivâ justement â une pâriode 
de grand âpanouissement pendant les annees estudiantines passîes par 
Maior â Borne 2*. Par consequent, les positions du Procanon s’expliquent 
entre autres aussi par le climat italien, imbu des idâes de la reforme catho
lique. Ce fut Ia que Petru Maior a pris contact avec l’ceuvre de Muratori 
qui a exercâ, comme on le sait, une influence decisive sur le mouvement 
des iddes de son temps. Cette influence de Muratori s’est âgalement exerc^e 
en Autriche, oii, avec d’autres coryphâes du jansenisme et du gallicanisme, 
il a inspiri — tout comme ailleurs, du reste — les essais de r^former le 
catholicisme. II y a dans le Procanon un passage attestant l’influence 
jans^niste et qui merite d’etre souligne une fois de plus : « Nous devons 
tous, en notre âme et unique pensie, servir en ce sens, pour apprendre 
les traditions de TEglise et nous assimiler l’enseignement des saints 
pâres, afin de connaître ce qui est nâtre et ce qui est â autrui... »27 
Petru Maior s’est trouve stimulâ dans ses idâes sur la valeur des vieilles 
traditions, contenues dans les documents synodaux et dans la littârature 
patristique, par le climat d’Italie. II est genâralement connu que Borne, 
Padoue, Pavie etaient les centres importants du jansenisme italien, ou
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l’on presentait ex cathedra le bcsoiu d’apportcr certaines reformes â 
l’Fglise romaine, qui se devait de se gouverner suivant ies pratiques 
des premiers temps : par Ies eveques et non par une inonarchie papale 28. 
C’est pourquoi le savant rouinain ecrivait : « . . . nourrissant Ies Romains 
l’idee imperiale, que Rome jadis fut le monarque du monde entier pour 
Ies affaires politiques, ils ont fait du pape un monarque et pour ce qui 
est des affaires ecclesiastiques, et pour celles politiques, et si Dieu n ’avait 
pas fait lever des hommes sages et au courant des enseignements des 
Saints peres et avec la crainte de Dieu, ainsi que Ies Gaulois l’ont e ti 
depuis toujours et comme sont surtout Ies Allemands maintenant, prfci- 
sement grand dam serait advenu â l ’Fglise de Dieu » 29.

38 Franco Valsecchi, Le Riformc dell’ Assolutlsmo Ulumtnato negii slali itallanl
(1748-1789), Milano, 1954-1955, p. 79 -86 .

38 Petru Maior, op. cit., p. 51.
30 Ibidem, p. 7 — 8.

Au X V III 0 siecle, un Genovesi exaltait l ’ideal de la foi simple et 
pure, en l’opposant aux realites de l’figlise catholique, qui s’en etait 
ecartee. Les analogies sont frappantes entre la description du climat 
oii vivait l’figlise romaine â l ’epoque donn6e par l ’abbe italien et les 
considerations de Petru Maior dans son Procanon. En parlant des «conseil- 
lers » de l ’Fglise, l ’ecrivain roumain note qu’ils ont « tant dresse leur 
corne, que nul d’entre les pauvres gens, non qu’ils l’en servent, mais ne 
parvient jusqu’â eux ni meme â travers une instance ou par leit re. Meme 
qu’ils secouent, agonisent d’injures, maudissent leurs sujets, vomissent 
des mots qui meme dans la bouche d ’un esclave seraient insupportables. . . 
Qui plus est, meme dans les eglises ils soufflettent les pretres, les echarpent, 
les frappent de leur crosse, dans les geoles, avec les bandits et les catins, 
les jettent. Les fifres â leurs gibets comme au banquet de Nabuchodonosor, 
les mets de choix, les serfs se presentant â eux craintifs et tremblants, sur 
la pointe des pieds en tâtonnant non en marchant, incessants et innom- 
brables.. . Quelle grande bonte » 30.

Entre l’muvre de Maior et celle d’Antoine Genovesi, les analogies 
-sont vraiment saisissantes ; elles montrent non seulement le sens de la 
revolte mais aussi sa tonalite; les details vont jusqu’â la similitude des 
cxemples. Ă Rome, Petru Maior modele ses id^aux conform^ment â 
cette spiritualite. Ces ideaux sont stimules par le climat italique, tout 
p6n6tre de jansinisme, de «l ’opposition catholique» engag^e dans la 
reforme de l ’Fglise. Les nouvelles demarches partent, sans doute, du 
filon local, qui îtouffe par la Contre-R6forme, se ranime au XVIII® siecle, 
vivifie par le courant venu de France, charge du sens d’une nouvelle 
reforme.

L ’appel au modele des premiers siecles de l ’Fglise aux sources du 
christianisme primordial, â la force exemplaire de la vie morale des com- 
munaut6s antiques s’inscrit — dans le cadre d’une tonalite jansiniste — 
en faveur d’une Fglise purgee de ses superstitions, detournde de toute 
ambition monarchique. Ceci devait seduire 6galement les protagonistes 
roumains des Lumieres qui se rendaient compte de la valeur des conciles 
en tant qu’expression de la volonti commune des fideles. Cet ideal, Maior 
le tirait aussi des regles de l’Fglise orientale, conserv^es par les uniates,
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mais avec un potentiel renouvele et confirmi par Ies historiens jansâ- 
nistes et gallicans qu’il frequentait. Or, ce fut justement â ce cote 
du jansenisme ou des elements gallicans, qui avaient soulignd d’embke 
l’autonomie des dglises dans le cadre de l’universalisme catholique, que 
Petru Maior dut, en derniere analyse, de s’etre rapproch6 des motivations 
uationales du mouvement roumain des Eumieres.

Ea critique dirigee par le jansenisme contre le systeme eccl^siastique 
officiel coincidait avec Ies vues des Lumieres, elles aussi dressies contre 
Ies privileges, contre Ies fondements juridiques et 6conomiques du pouvoir 
temporel de l’Eglise. On peut dire que pour le mouvement roumain des 
Eumieres aussi l’esprit evangelique se traduit dans une activit^ aiguill^e 
dans le sens d’une revision de l’ancien r^gime, devenant une force active 
de l'epoque. Jansenistes, gallicans, protagonistes des Eumieres seretrou- 
vent souvent â un point de convergence de leurs int^rets. Militant pour 
la restauration de Ia conscience ethique, souvent meme en faveur d’une 
morale laique, contre Pabsolutisme de l’Eglise romaine, pour le rajeunis- 
sement de la societe ecclesiastique, ils serejoignent encore sur leurs positions 
anti-jesuitiques, autant que par leurs attitudes r^formatrices.

Encore plus nombreuses sont Ies analogies dans le domaine de la 
recherche scientifique, ou Ies exemples de Pascal et de Muratori consti- 
tuaient autant des points de d6part pour le mouvement des Eumieres. 
II s’ensuit qu’on ne saurait concevoir la formation intellectuelle de Petru 
Maior ou do Samuil Micu sans ces reperes, dâcisifs en ce qui concerne 
Ies differents aspects de leur oeuvre future. Ee mouvement italien des 
Lumieres, si complexe, devait lui aussi attirer Petru Maior : moins dogma- 
tique, moins voltairien, mais en revanche plus constructif sur le plan 
politique et economique grâce a l’ceuvre r^formatrice accomplie au moyen 
de la recherche des Solutions pratiques, immidiates, synth^tisant dans 
une egale mesure l’experience locale et l’exp^rience europ^enne 31.

Que Petru Maior s’est forme sous l’influence de la pensee italienne 
le prouvent ses lectures et la composition de sa bibliotheque personnelle 
en tout premier lieu. Nous savions d6jâ, par exemple, que Ies oeuvres de 
Muratori lui avaient servi â la ridaction de l’« Histoire pour Ies commen- 
cements des Roumains en Dacie» (Istoria pentru începutul românilor 
în Dacia) ; on peut ajouter, maintenant, que dans sa bibliotheque figurait 
aussi l’ouvrage De ingeniorum moderatione in Religionis negotio (1714), 
parmi bon nombre de titres se rapportant â la meme direction de pensee. 
Des criteres in^dits d’appr^ciation nous sont, par exemple, fournis du fait 
de la presence dans cette bibliotheque des Provinciales de Pascal, de 
Ia Defensio cleri galicani de Bossuet, des ouvrages de Van Espen — l’un 
des protagonistes du jansenisme des Pays-Bas, qui exerța une grande 
influence sur le mouvement d ’idees europ6en, en general et sur celui autri- 
chien, tout sp6cialement. Une pârtie de ces ouvrages ont 6t6 certainement 
connus par Petru Maior en I ta lie ; il devait prendre connaissance de quel- 
ques autres pendant son s6jour d’une ann6e â Vienne, en 1779 — 1780; 
il convient de mentionner parmi ces derniers, ceux de Riegger, le repri- 
sentant du droit eccldsiastique, de Martini et de Van Swieten. Ce fut

81 Franco Valsecchl, op. cit., idem, L’Assolutismo illumtnato in Europa. L'opera rifor- 
matrlee di Maria Teresia e dl Gtuseppe II, Milano, 1952.
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au cours de ses annâes estudiantines qu’il se familiarisa avec l’ceuvre 
de Febronius, De stătu ecclesiae et legitime potestate Romani Pontificis, 
qui l’avait stimulâ dans une large mesure lors de la râdaction de son Pro- 
canon, lui fournissant aussi beaucoup des arguments dont il use dans ce livre.

D’autre part, Ies contacts avec la reforme catholique au X V IIIe 
siecle devaient stimuler aussi chez Ies Roumains la traduction des ouvrages 
patristiques. Ă partir de Samuil Micu, ce sera l’une des prâoccupations 
constantes de la culture transylvaine. Ces traductions signifierent la 
redâcouverte des valeurs sociales et âthiques du christianisme, valeurs 
que le mouvemcnt roumain des Eumieres opposait, selon l’esprit du 
X V IIIe siecle, au catholicisme ultramontain, en fonction des valeurs de 
la reforme catholique influencee par la grande reforme, par le pietisme 
ou par un mouvement precoce des Eumieres. Chez nous aussi la traduction 
de ces textes voulait dire : philologie; or celle-ci ouvrait toutes larges 
Ies portes ă l’esprit critique, attitude temoignant de la sensibiliti du silele 
raționaliste.

Cette succincte incursion dans l’histoire des idees du X V IIIe siecle, 
assez peu frâquentâe chez nous, permet quelques conclusions. Tout d’abord, 
il nous faut souligner que Ies premiers contacts d’importance avec Ies 
courants de la pensie europeennc — tels qu’ils se dessinent ă la lumiâre 
de la documentation actuelle — remontent a l’âpoque des etudes de Samuil 
Micu â Vienne, â commencer avec Ies annees 1766. Par eonsâquent, la 
capitale de l’Empire, devenue aussi le centre du jansenisme autrichien, 
a eu un râie majeur pour la diffusion de ces id6es dans la societe roumaine. 
Ee deuxieme point de contact âtait offert par Rome, oii Petru Maior 
prit connaissance du jansinisme italien et du mouvement catholique 
des Eumieres. On trouve dans son Procanon Ies echos de ces idees.

Avec l’ouvrage anti-papal de Petru Maior, avec Ies traductions ct 
Ies adaptations de Samuil Micu d’apres Fleury, la culture roumaine enrc- 
gistrait Ies premiers effets littâraires de la reforme catholique. Une pârtie 
de l’activitâ de Samuil Micu fut consacree — comme nous l’avons vu — 
a ces traductions et adaptations d’apres Fleury, themes qui allaient 
retenir son attention pendant longtemps. II est hors de doute que ces 
themes-lâ ont tenu une place importante dans la prâcision des contours 
du mouvement roumain des Lumieres.

Les influences jansenistes et gallicanes ont contribue cependant 
â aiguiller la recherche vers le domainc des institutions et des traditions 
antiques de l’Eglise roumaine. Petru Maior se penche sur le caractere 
synodal de cette Fglise, sur les droits de ses « protopopes » (archipretres). 
II consacra â ce theme son fameux ouvrage Protopopadichia (1795), â 
travers lequel il tentait, en partant de la tradition des institutions ortho- 
doxes, de consolider l’Eglise et les droits de ses archipretres, en leur accor- 
dant la possibilite de deliberer dans les conciles, aux cotâs de leurs dveques. 
Mais avec Fleury et Febronius p^n^traient les echos du grand trouble qui 
opposait en France le haut clergâ au clergi inferieur. Grâcc â Fleury 
on constate un certain intâret envers les besoins materiels du clergâ inf6- 
rieur. Si l’on considere les choses sous cet angle, l’opposition de Petru 
Maior et de la faction democratique de l’Eglise uniate contre le Chapitre 
en tan t que forme d ’organisation de l’Eglise romaine, etrangere â la tradi
tion naționale qu’ellc ne pouvait pas reprâsenter, se dessine comme reposant

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.inst-calinescu.ro



i i ECHOS JANSE.VtSTES ET G ALLICANS 175

sur des fondements tout â fail autres que ceux d’essence purement sub- 
jective qui lui etaient altribues. Et le nombre des effets litt^raires dont 
il a 6W question est encore plus grand. Citons par exemple â ce propoa 
lq nom de Samuil Vulcan, auquel l’on doit, parait-il, la traduction de l’ou- 
vrage de Fleury, Devoirs des Maitres et des Domestigues, intitula en roumain 
învățături creștinești pentru slugi. II convient d’ajouter ici la mention 
du Catichisme historique, dorit par le meme auteur et dont la version 
roumaine a joui d’une grande popularitd exerțant, en outre, une influence 
toute particulare 32.

32 Ficury, Catehismul cel mic istoricesc. Trad. de Vasile Calassi, Buda, 1814.
33 Le document se trouve â la Bibliothique de la Filiale de Cluj-Napoca de l’Acadtmie 

de la R. S. de Roumanie.
34 Octavianus Birlea, E x Ilistoria Romena: loannes Bob. Episcopus Fogarasiensia 

(1783-1830), p. 395-396.
35 I. Lupa;, O încercare de « reunire » a bisericilor române din Ardeal, la anul 1798, 

Arad, 1913.

Qui plus est, ces effets n’on pas t a  uniquement littdraires, revetant 
la forme de la traduction, des adaptations et des suggestions fournies 
aux lecteurs. Par la traduction de l’oeuvre de Fleury, Samuil Micu ainsi 
que Ies autres historiens roumains de sa gdneration se sont familiarisds 
avec l’historiographie de la savante ta le  franșaise, dont l’apport â leur 
propre formation fut de consequence. Ea promotion dans l’historio- 
graphie d’une vision critique, meme quand il s’agissait de l’histoire eccld- 
siastique, une historiographie sujette â un traitement laîque par excellence 
devait constituer une expdrience profitable pour toute libre pensie rațio
naliste.

Par ailleurs, deux autres prises de position importantes pour l’his
toire du X V Iir siecle transylvain portent la marque du jansdnisme et 
du gallicanisme.

La premiere a retenir l’attention est celle des intellectuels roumains, 
qui lors du mouvement du Supplex adressaient au gouvernement de la 
Principaut6 une pitition anonyme contre Ies agissements r6probables de 
l’6veque loan Bob. On l’accusait dans des termes vehementa pour son 
ultramontanisme, ainsi que pour sa grande cupidit^ et ses penchants par 
trop mondains. Le document sugg6ra.it son remplacement par un 6veque 
qui sache guider ses ouailles en accord avec leur communaut6 et pour 
le bien du peuple 33. Des plaintes analogues ont t a  adressees â Rome 
aussi, â la Congrigation De Propaganda Fide 34.

Une deuxieme prise de position interessante fut celle de 1798, quand 
Petru Maior, loan Para et Aron Budai tentent de r^unir Ies Fglises rou- 
maines de Transylvanie en un seul tout, au moyen d’un congres, en 
r ia l i i  un concile, qui permette â « chaque archipretre avec trois pretres 
de sa diocese » de se prononcer sur Ies candidats 35. L’Fglise naționale en 
vue de laquelle ils travaillaient par ce moyen s’inspirait ^galement du 
gallicanisme, qui concevait ainsi l’Fglise — individualisee sur le plan 
național. Cette autonomie naționale â laquelle ils consacraient leurs efforts 
r6pondait â un imp6ratif politique, n6 de la tendance â subordonner 
l’̂ veque â la politique officielle. En cr6ant une institution religieuse 
unique on r^duisait Ies possibilit^s de l’Empire de jongler entre Ies deux 
Fglises ctaes par leur propre intervention. U’espoir d’une Fglise naționale
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allait se dessiner nettement dans Ies ouvrages du leader de la revolut ion 
de 1848, Simion Bărnuțiu ; son Discours â Blaj, ainsi que sa Mitropolie 
d’Alba-Iulia, ridigie en 1854 en timoignent. Dans chaque cas, Fleury 
demeure l’autoriti â travers laquelle se dessinent et se justifient Ies aspi- 
rations nationales des Roumains dans ce domaine. Kous avons affaire 
une fois de plus â un exemple de la continuiti de certaines idies dans 
l’idiologie du XIXe siecle. Par ailleurs, c’est aussi un ichantillon de la 
complexiti dont fait montre l’histoire des idies dans cette pârtie de 
l’Europe.

Les aspects que nous venons de signaler sont tres riches et ils recla- 
ment sans aucun doute des recherches supplimentaires, â venir. Une 
eboșe nous semble dimontrie nianmoins des â prisent: le besoin de pro- 
cider â l’investigation de certains problemes considiris subsidiaires ou 
dipourvus d’importance. En effet, il convient de reconnaître que ces 
problemes ont contribui cependant â priciser le mouvement roumain 
des Lumieres et, dans une itape suivante, le romantisme.
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SCHLUSSELWORTER DES SAINT-SIMONISMUS

JOHANNES THIELE 
(Leipzig)

Die Gesellschaftsgeschichtc gestattet uns, solche Augenblicke fest- 
zuhalten, wo Gesellschaftstheorien einen nachhaltigen EinfluB auf grdBere 
Bevblkerungsgruppen ausubcn. Die Bedeutung und die Rolle der gesell- 
schaftspolitischen Doktrinen des Saint-Simonismus und des Fourierismus, 
die in der ersten Hâlfte des 19. Jahrhunderts maBgeblich breite Gesell- 
schaftsschichten in Frankieich wie auch in anderen Lândern beeinfluBt 
haben, sind fiir uns die auBersprachiichen Kriterien, die den Blick auf 
eine Reihe von Schlusselwbrtern saint-simonistischer Prăgung lenken.

Vor 1848 spiegelte das kleinbiirgerliche und utopische Denken in 
Frankrekh in globalei' und zugleich widerspriichlicher Weise die Bestre- 
bungen ver schiedenartiger und teilweisc sogar entgegengesetzter Gruppie- 
rungen innerhalb der Bourgeoisie und des entstehenden Proletariats 
wider. Der Unbestimmtheit und Verschwommenheit der sozialcn Klassen, 
die die historische Entwicklung noch nicht deutlich voneinander geschieden 
hatte, entsprachen eine Vielfalt und Veiwonenheit der gesellschaftspoli- 
tischen Lehren; den latcnten Interessengegensătzen entspiachen ideo- 
logische Widerspruche. Zweilfelsohne kann man schon in jener Zeit ein 
allmâhliches, wenn auch zuniichst noch vages Eikennen dieser Widerspiii- 
che feststellen, aber die duich die Wissenschaft gewiesenen Mittel fiir 
ihrc Lbsung sind noch unbekannt. Der utopische Sozialkmus und Kom- 
munismus spielte dennoch eine nicht zu veikcnnende foitschrittlichc 
Rolle. Er ist nicht nur unmitlelbarer Vorlăufer, sondein auch eine wichtige 
theoretische Quelle des wissenschaftlichcn Sozialismus. Der kritisch- 
utopische Sozialismus und Kommunismus, wie er in den ersten Jahr- 
zehnten des vergangenen Jahihundeits bis etwa 1840 in Frankieich von 
Saint-Simon und Fouiier cntwickelt und von ihren Schiilein Enfantin, 
Bazard, Buchez, Leroux bzw. Considerant fortgeliihrt wuide, gehbrt zu 
den bedeutendsten Formen der vormarxistischen Gcsellschaftslehren. Die 
Anhânger dieser Theorien kritisierten nicht nur die kapitalistische Gesell- 
schaft ihrer Zeit mit treffenden Worten, sondern entwarfen auch ein 
Bild der Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdriickung des Menschen 
durch den Menschen, das in vielem die reale Entwicklung voiwegnahm.

Sie verkannten jedoch die historische Rolle der Arbeiterklasse und 
stellten nicht den Klassenantagonismus in den Vordergrund. Alle waren 
sie von dem festen Glauben beseelt, die Menschen, insbesondere die herr- 
schenden und besitzenden Klassen, durch tJberzeugung und Beispiel fiir

SYNTHESIS. IV, BUCAREST, 1977
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den Sozialismus gewinnen zu kbnnen. Diese historischen Fakten schlagen 
sich in der Struktur des gesellschaftspolitischen Wortschatzes dieser 
Theoretiker nieder.

„SOCIAL", „SOCIALISME", „SOCIALISTE"

Es falit auf, daB das Wort „socialisme44 bei Saint-Simon selbst nicht 
erscheint. In  seinen Schriften wird dieser Begriff mit den Substantiven 
„systeme44, „doctrine11, „reforme11, „parti“ , „question11 oder „Science44-|- 
Adjektiv „social(e)“ wiedergegeben. So ist in Bând V, S. 231, der (Euvres 
de Saint-Simon et d’Enfantin (Paris, 1869) zulesen : , , . . .  quevous appri- 
ciez bien faiblement la grande reforme sociale r6serv6e aux Europtena 
civilis^s du XIX® siec le ...“ . In  Bând VII derselben Ausgabe heiBt 
es auf S. 186 : „ . . .  la seule doctrine sociale qui puisse convenir aux Euro- 
peens.. . “ . Der Gebrauch des Wortes „social14 in der heutigen Bedeutung 
ist neu. Abgesehcn von seiner juristischen Gebrauchsweise in „raison 
sociale44, hatte das Wort zunâchst eine sehr weite Bedeutung, wie wir 
sie aus Rousseaus Contrat social kennen, angenommen und bedeutete 
„den Aufbau einer Gesellschaft in ihrer Gesamtheit betreffend44. Seit 1840 
etwa, als die Arbeiterfrage immer mehr in den Brennpunkt des gesell- 
schaftlichen Geschehens riickt, wird das Wort zumeist in engercm Sinne 
gebraucht, und zwar, um all das zu bezeichnen, was die Arbeiterklasse 
und die Verbesserung ihres Loses betrifft. Von da an hat das Wort 
einen dynamischen Sinn bekommen, der im Gegensatz zu den augenblick- 
lichen Verhăltnissen auf das zu Erreichende, auf das zu Erkămpfende 
hinweist. Alle mit diesem dynamischen Terminus benannten Reformen 
und Theorien haben sich stăndig weiterentwickelt und mit ihnen hat 
sich auch sein Bedeutungsgehalt gewandelt. Auf Grund seiner Dynamik 
wird „social44 bis 1848 als Synonym und Konkurrent von „socialiste44 
gebraucht: im Jahre 1839 schreibt der Saint-Simonist Ldon Brothier sein 
Bândchen Du parti social. Der Fourierist Considerant spricht von „parti 
social44 in seinem Hauptwerk Destinde sociale. Fiir Buchez und seine 
Schiiler sind „Science sociale44, „Science nouvelle44, „Doctrine de Saint- 
Simon44, „philosophie de l’histoire44 Synonyme.

„ASSOCIATION", „INDIVIDUALISME"

Bei E. Leroux finden wir dort, wo er spâter „socialisme44 verwendet, 
den Ausdruck „association44 im Gegensatz zu „individualisme44 (s. J . Thiele, 
Zur Entwicklung des lexikalischen Feldes socialisme/socialiste, in : Beitrăge 
zur Soziolinguistik, Halle, 1974, S. 171—186). Fiir die Saint-Simonisten 
ist es das hochste Ziel, die „association universelle44, d.h. „l’association 
de tous Ies hornines sur la surtuce entiere du globe, et dans sous Ies ordres 
de leurs relations44 zu erreichen. In  der Exposition de la Doctrine, der 
Fibel des Saint-Simonismus, steht das Wort „association44 als Antithese 
zum Wort „antagonisme44 (Doctrine de Saint-Simon — Exposition, Paris, 
1924, S. 203 ; vgl. auch „Le Globe44, vom 13. Februar 1834, S. 173). 
„Association44 bedeutet dort nicht nur „une collectivitâ d’individus44,
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sondern auch „un certain regime", das die Saint-Simonisten bisweilen 
auch „systcmc social industriei11 nennen, oder das Saint-Simon selbst 
ala ,,industrialismc“ bezeichnet. Diese Ausdriicke sind jedoch fur P.Leroux 
Antonyme zu „individualisnie11. Die Beliebtheit des Wortes „association" 
ist Ursache dafiir, daB „socialisme" nur selten bis zum Jahre 1847 in 
den politischen und dkonomischen Schriften der Sozialrefoimer auftaucht. 
„Association11 ist eines der Schlusselwbrter in der gesellschaftspolitischen 
Literatur bis 1848 und spăter. Fourier schreibt im Jahre 1822 sein Werk 
Trăite de VAssociation Domestique-Agricole, ou Attraction industrielle. 
Im  fourieristischen Manifest Bases de la Politique Positite werfen seine 
Verfasser den Saint-Simonisten vor, daB sie das Wort „association" bei 
Fourier, aber ohne den klaren fourieristischen Bedeutungsgehalt entlehnt 
haben.

„INDUSTRIE", „INDUSTRIEI", „INDUSTRIALISME"

In den Werken Saint-Simons und seiner Schiiler nehmcn die Bezeich- 
nungen „industrie, industriei, industrialisme" einen zentralen Platz 
cin. Sie sind Schliisselbegriffe im sozialreformerischen Vorhaben Saint- 
Simons. Ihr programmatischer Wert fiir Saint-Simon erhellt bereits aus 
den Titeln seiner Arbeiten L ’industrie (1817), Du systeme industriei (1821) 
und Catechisme des industriels (1823). Die hervorragende Stellung dieser 
Wbrter in Saint-Simons Schriften unterstreicht nicht nur die Hăufigkeit 
ihrer Verwendung, sondern auch die offenkundige semantische Invarianz, 
die allen Gebrauchsweisen gemein ist. Die „industrielle Klasse" wird als 
Trâgerin der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung angesehen. Die Nation 
war fiir ihn eine groBe Industriegesellschaft. Im  Jahre 1817 gibt er die 
Losung „tout par l ’industrie, tout pour elle“ in L'industrie heraus. Die 
zentrale Stellung der industriellen Klasse, die sowohl Unternehmer als 
auch Lohnarbeiter umfaBt, wird in Saint-Simons Werk dei gestalt hyper- 
trophiert, daB er letztendlich an der Aufstcllung einer realist ischen Gesell- 
schaftstheorie scheitern muB. In  letzter Instanz existieren fiir Saint- 
Simon nur zwei Gesellschaftsklassen : einerseits produktive, ntitzliche, 
wertvolle Menschen, andererseitsunproduktiveunniitze, wertloseMenschen. 
Fiir ihn besteht das soziale Problem einzig in der Beseitigung der un- 
produktiven Klasse. Das politische Ziel des Klassenkampfes gipfelt in dem 
Sieg der produktiven Klasse iiber die unproduktive Klasse, indem die 
sozialen Institut ionen, die im Widerspruch zur realen Lage stehen, beseitigt 
werden. SoKie dieses Ziel verwirklicht ist, wird jene natiirliche Ordnung 
einer geistigen Hierarchie hergestellt sein, die eine veimeintlich klassenlose 
Gesellschaft ist und die jedem Menschen freie Aufstiegsmbglichkeiten 
gewăhrt. Die Hierarchie im SchoBe der neuen Ordnung ist nach Saint- 
Simon keine Klassenherrschaft, sie ist eine natiirliche Ordnung, die jeder- 
mann die Mbglichkeit einrâumt, den Platz einzunehmen, der ihm entspre- 
chend seinen Făhigkeiten und Leistungen zukommt

Trotz aliem ist die Verwendung der Klassenbezeichnungen bei 
Saint-Simon durchaus nicht homogen. Wir konnen bei ihm die Uber- 
lagerung dreier Hauptgruppen von Einteilungskriterien feststellen : 1. Die 
Einteilung der Gesellschaft gemăB den machtpolitischen Verhăltnissen ih
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politisch Herrschende und politisch Beherrschte, 2. dic Einteilung der 
Gesellschaft entsprechend den sozialen Verhăltnissen in Besitzende und 
Besitzolse, 3. die Einteilung der Gesellschaft entsprechend dem Wertungs- 
system des Autors in Positive und Negative, die teilweise aus den macht- 
politischen, teilweise aus den sozialen Verhăltnissen abgeleitet ist und 
einer Bejahung bzw. Ablehnung der politischen oder sozialen Verhăltnisse 
entspricht (s. E. Graf, Die inhaltliche Struktur der Klassenbezeichnungen 
bei Saint-Simon. Ein Beitrag zum Eorschungskomplex „Wortschatz und 
Gesellschaftsbild^, Halle, 1972, Diss.)

Ein anderes Wort, das die Gunst der Saint-Smonisten und Fourie- 
risten erlangt, ist „industrialisrne11, jedoch mit jeweils anderem Bedeu- 
tungsgehalt. Saint-Simon, der dieses Wort prăgte, und seine Schiiler 
benutzen es, um ihr Gesellschaftssystem vom Liberalismus abzugrenzen 
und um die Forderung nach einer Vereinigung der ,,Industriellen“ in 
einer neuen Partei zu erheben. Der Industrialismus ist das industrielle 
System Saint-Simons, wie wir es seit 1824 in seinem Wcrk finden und 
das er zwecks Vermeidung von Verwechslungen neu etikettiert. Saint- 
Simon, der alles auf die Auseinandersetzung zwischen Industrialismus 
und Feudalismus zuspitzt, erliegt der verhăngnisvollen Vereinfachung, die 
zwischen den ,,Industriellen“ existierenden Widerspriiche zu leugnen. 
Nach dem Tode ihres Lehrmeisters vermeiden jedoch die Schiiler das 
Wort „industrialisrne41, wobei sie stets von „Doctrine Saint-Simonienne'4 
sprechen. Nach Saint-Simon gebrauchen alle Sozialreformer die Bezeichnung 
,,industriell“ . Auch Fourier verwendet dieses Wort, vgl. Le Nouneau 
Monde Industriei et Societaire (1829) und die fourieristische Zeitung „La 
Reforme Industrielle44 (1832). Fiir Fourier, der den Industrialismus scharf 
verurteilte, ist die Theorie Saint-Simons seiner sozietăren Doktrin dia
metral entgegengesetzt.

Die Saint-Simonisten benutzen den Begriff der Assoziation wahl- 
spruchmăflig, um „den Aufbau der zukiinftigen Gesellschaft” zu bezeich- 
nen, ohne damit mehr als Saint-Simon zu meinen, nămlich, daB sich 
die Menschen vereinigen, um zu einein gcmeinsamen Ziel zu gelangen 
(s. Doctrine de Saint-Simon, Exposition, a.a.O., S. 369: „ . . .  Le genre 
hum ain ... marche â l’association universelle, et s’efforce d’ameliorcr 
le plus rapidement possible dans son sein le sort moral, intellectuel et 
physique de la classe la plus nombreuse et la plus pauvre44.). In  der neuen 
Ordnung soli jeder Mensch entsprechend seinen Făhigkeiten und Leistun- 
gen („ă chacun selon sa capacit^, ă chaque capacite selon ses oeuvres44) 
belohnt werden.

"ANTAGONISME DE CLASSE"

Die Saint-Simonisten wollen den Klassenantagonismus — ein anderes 
Schliisselwort — beseitigen, indem sie eine Assoziation errichten. Alle 
Aktivităten in Wissenschaft, Kunst und Industrie sollen vermittels Zen- 
tralisierung und Organisation in gebuhrender Weise geordnetund vervoll- 
kommnet werden; alle Beziehungen menschlicher Betătigung sollen 
harmonisch zu einem wohlausgewogenen Ganzen gestaltet werden. Sodann 
wird das Menschengeschlecht seiner eigentlichen Bestimmung zugefuhrt 
sein.
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„EXPLOITATION DE LHOMME PAR L’HOMME"

Der letzte Begrift, der saint-simonistischer Denkart entstammt, 
ist „l’exploitation de l’hoinme par l’homme“ , den die Saint-Simonisten 
nach dem Tode ihres Lehrineisters prăgen und der schon die heutige 
Konnotation besitzt. Der Terminus erscheint zum ersten Mal in der 
Exposition de la Doctrine Saint-Simonienne (s. S. 212). Fiir sie âuBert 
sich der Antagonismus, der seit alters die Geschicke der Menschheit lenkt, 
in Klassenwiderspriichen, d.h. in der Unterdriickung einer Klasse durch 
die andere. Klassenkampf war ihnen nicht unbekannt. Sie haben sogar 
seine versehiedenen Formen und Phasen beschrieben. Aber Klassenkampf 
war in ihren Augen nicht die Triebkraft des historischen Fortschritts 
bzw. seine eigentliche Voraussetzung. Klassenkampf war fiir sie lediglich 
Ausdruck eines verschwommenen Antagonismus-Begriffes, eines histo
rischen Phănomens, aber nicht ein notwendiges Instrument gesellschaft- 
licher Entwicklung. Es ist das Verdienst von Friedrich Engels, den wider- 
spriichlichen Charakter des saint-simonschen Werkes herausgearbeitet 
zu haben : dem unvollkommenen Stand kapitalistischer Produktion, der 
unreifen Klassenlage entsprachen unreife Theorien.

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.inst-calinescu.ro



https://biblioteca-digitala.ro / https://www.inst-calinescu.ro



DER ZIVILISATIONSBEGRIFF IN DER RUMĂNISCHEN LITERATUR 
. DER AUFKLÂRUNG UN D  DER ROM ANTIK BIS 1848

KLAUS BOCHMANN 
(Leipzig)

Unter den Elementen, dic zum bestăndigen Begriffsinventar des 
europăischen Geisteslebens der letzten Jahrhunderte gehoren, nimmt 
„Zivilisation11 neben dem sinnverwandten „K ultur“ eine zentrale Position 
cin. Die Abwertung, die das Wort im Deutschen in der wilhelminischen 
Ara durch die Gegeniiberstellung von „deutscher Kultur“ und „westlicher 
(besonders franzosischer) Zivilisation11 erfuhr und der sich auch mancher 
GroBe der Literatur nicht versagte *, ebenso wie die Tatsache, daB mit 
ihm heute „eine angebliche Hoherwertigkeit der sog. christlich-abendlăn- 
dischen Zivilisation“ symbolisiert wird 2, ăndern nichts daran, daB im 
pplitisch-sozialen Denken der Aufklărung und der Romantik der Zivili- 
sationsbegriff eine entschieden Progressive Funktion erfiillte. Er diente 
gleichsam als Leitbild, als hochster und allgemeinster Ausdruck fiir die 
jeweils angestrebten gesellschaftlichen Verănderungen, sei es als aufklărc- 
fisches Ideal allgemeiner, im Volke verbreiteter Geisteskultur, sei es als 
utopisch-sozialistische Auffassung von sozialer und politischer Gerech- 
tigkeit.

1 Vgl. Thomas Mann, Betrachtungen cincs Unpolitischen, 1918, in denen er sich abfăllig 
iiber den ,,Zivilisationsliteraten" auBert. Der Bciwert des ĂuOerlichen ist dem deutschen Zivi
lisationsbegriff im iibrigen schon lănger beigelcgt worden, so bereits bei Pestalozzi, Sămll. 
Schriften, 1819, Bd. 6, S. 9 : „Der ganze EinfluB dor Civilisationsbildung, in so fern er sich 
nur auf das ÂuBerliche und Biirgerliche unseres Daseyns herumtreibt..."  ; vgl. auch „Civili- 
sationseinseitigkcit" im Gegensatz zur „naturgemăBen Entfaltung unsercr Krăfte", ebda., 
S. 34.

2 Philosophisches WOrterbuch, 6. Aufl., Berlin, 1969, S. 1180.

SYNTHtSIS, IV, BUCAREST, 1977

In der rumănischen Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts wider- 
spiegeln das Wort „civilizație11, seine Synonyme und Vorlâufer in ihrer 
semantischen Evolution, den Wandel des gesellschaftlichen BewuBtseins 
in aller Deutlichkeit. Besonders anschaulich wird in seiner Bedeutungsent- 
wicklung die Verschiebung des Schwerpunktes vom național orientierten 
Aufklărertum zur sozialreformerischen und revolutionaren Romantik hin, 
wobei jedoch nicht nur das Trennende, sondern auch das beiden Strb- 
mungen Gemeinsame sichtbar wird.

„DaB „civilizație11 erst relativ spat, im Jahre 1835, in der rumă- 
nischcn Literatur erscheint, darf nicht zu dem SchluB veranlassen, daB 
der Zivilisationsbegriff den Rumănen bis dahin unbekannt gewesen wăre. 
Wir finden bereits in der „Școala ardeleană11 (Siebenbiirgische Schule)
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sinnverwandte Bezeichnungen, die auf eine intensive Beschăftigung m it 
den Qualitătsmerkmalen gesellschaftlicher Entwicklungsstadien, wie sie 
der Zivilisationsbegriff zunachst in sich barg, schlieBen lassen. Im iibrigen 
ist ,,Zivilisation“ auch in Westeuropa bis ins letzte Drittel des 18. Jahr- 
hunderts durchaus noch nicht gelâufig. 1750 erscheint, wahrscheinlich 
zum ersten Male in Europa, im Schwedischcn das Wort „civilisation11 3. 
Unabhăngig davon verwendet esMirabeau in L'A m i des hommes ou Trăite 
de la population im Jahre 1757 und gibt ihm die Bedeutung „Sittenver- 
feinerung, Gesittung114, womit es das altoie ,,police“ (<polir) ablbst. 
Als Antonym gilt schon hier barbarie, im Englischen, vo „civilization44 
1767 bei Adam Ferguson erscheint, ist es mit ,,politeness“ bzv. „refine- 
m ent“ assoziiert und hat „iudeness“ zunachst zum Gegensatz5. Im 
Deutschen finden wir Anleihen aus dem Franzosischen und Englischen 
in ,,Civilisation11 (Weigand-Hirt, 1775). ,,Policirung“ (Iselin, 1764—1770), 
Zivilisierung (Kant, 1784), aber auch in dem synonymischcn Kultur, 
das vom franzbsisch-englischen Usus abweicht (Kant, 1784 ; Herder, 1787). 
Campe verdeutscht „Civilisation11 im Jahre 1801 mit „Gesittung, Ver- 
sittlichung11 e .

3 Ordbok ofvcr svenska sprâkel, S. 240 f., nach: Dcutsches Worterbuch von Jakob und 
Wilhem Griinm, Bd. 15 (Z-Zmaschc), Berlin, 1950, S. 1731. Die im Dictionnaire alphabfttque 
& analogiquc de la langue frențaise. par Paul Rcbert, Paris 1970. nachzulcsendc franzcsischc 
Erstcrwăhnung i.J.1734 dilrftc sich auf die aliere, ven der cigtl. Znilisalicnsauriasrurg zu 
trennende Bedeutung „Umwandlung eines Straf - in cincn ZivilprczeC" t r a c t i r .

4 « La civilisation est l’adoucisscmcnt de(s) mocurs, Vculmilc, Ia pc)i’er:e et Ies ccnnris- 
sances •, zit. nach E. Benvenistc, Civilisaticn : cânii iluticn â l’histoire du noi. in Brebi'n-.isde 
linguistique generale, Paris, 1966, S. 339. Weitcie Arbeitcn zum ZiviliralicnsLegriff : lucien 
Febvre, Civilisation. Le mol et l ’idee, Paris, 1930; .Icrdi n Vcras, Uis/rung und Entudckelung 
des Begriffs der Zivilisation in Frankreich (1730— 1830). H: inburg, 1930; Franz Rauhul. Die 
Herkunft der Worte und Begrlffe , ,Kultur", ..Civilisr Uri " und , ,Bildung", n „Germanisch- 
Romanische Monatsschr.", Bd. III, H. 2, 1953, S. 81 —91 ; vgl. auch F. Brunot, Histoire de 
la langue franțaise, t. VI, I re  pârtie, 1930, S. 106.

4 Vgl. E. Benveniste, op. cit., S. 343.
• Vgl. Deutsches Worterbuch, a.a.O.

Das zentrale Schliisselvort der rumănischen Auiklărung, „luminare41, 
ist wohl sinnverwandt mit Zivilisation, setzt diese doch Bildung voraus. 
Das Gewicht, das der Wissensverbreitung in der Literatur der Sieben- 
biirgischen Schule zukommt, findet beredten Ausdiuck bei C. D. Loga, 
der von „luminare14 „toată fericirea soțietății omenești14 ableitet (ȘA, 
H I, 128).

Die mit „luminare14 assoziierten Teimini ,,polire“ (Gergely, ebda.) 
und „a se politici44 (Budai-Deleanu, ebda. 35) veiweisen auf die genannten 
deutschen, franzosischen und englischen Vorlăufeibczeichnungcn fiir die 
moralisch-sittlichen Aspekte der Zivilisation, die im 18. Jahihundert 
zunachst dcren Hauptmeikmale vaien. Die Gesamtheit der geistigen 
Errungenschaften eines Volkes bezeichnet Kultur, das in diesem Sinne 
vorviegend in der deutschen Liteiatur eischeint und bei den Sieben- 
biirgein als „cultură44 ziemlich hâuiig anzutieikn ist, so bei Țichindcal, 
Gergely und Corneli (ȘA, II I , f8 f., 126). Wenn v ir „a lumina44 und 
„cultură44 vor aliem in Kollckaticr.cn vie  „a lumina nația44, „cultura 
nației44 bzv. „cultura icmâniloi44 v icdeifir.den, donn ist das lediglich 
eine Bestătigung der U nteioidrurg  ailor idcolcgisclen Kategorien der 
Siebenburgischen Schule unter das Ziel der naticr.alcn Frranzipation.
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Die in dor begrifflichen Sphăre von „Zivilisation11 angesiedelten 
Termini der Transsilvaner finden ihre historisch am weitesten nach vorn 
ausholende Interpretat ion bei Ion Budai-Deleanu. M6glicherwei.se ist 
es kein Zufall, daB er „luminare11 selbst kaum verwendet, weil in seinem 
Weltbild das Bildungsideal der Aufklărung eine untergeordnete Rolle 
spielt. Fiir die Bedeutung seiner Termini „politicit“ und „omenit11 ist 
es wesentlich zu wissen, daB er im Kontext seiner von Rousseau und der 
Franzosischen Revolut ion beeinfluBten Ideen darunter weniger den Gebil- 
deten und in den gesellschaft lichen Verhaltensnormen Bevvanderten erblickt, 
sondern zunachst und vor aliem den freien Menschen („omul slobod11), 
den Gleichen unter Gleichen („asemenea dreptate trebuie să aibă toți 
în cetate11), der sich in einer aut der Rousseauschen „volonti gdnerale“ 
(„voia de obște11, „voia, tuturora11) 7 beruhenden Gesellschaft realisieren 
kbnnte. Mit dieser, freilich in seiner Zeit allein stehenden, gesellschafts- 
politischen Konditionierung der wie aueh immer ausgedriickten Idee des 
zivilisierten Menschen greift er der revolut ionăren Romantik der vierziger 
Jahre vor.

Die Verlagerung des kulturellen und politisch-sozialen Schwcr- 
gewichts von Siebenbiirgen auf die Eurstentiimer in den zwanziger Jahren 
deS 19. Jahrhunderts fiihrte zunachst nur zu einer Ubernahme und Vertie- 
fung, noch nicht zu einer krit ischen Neubewertung der Siebenbiirgischen 
Schule. Die philanthropischen Schriftsteller der Zeit nach 1821 operieren 
laufend mit der aufklărerischen Bildungsidee, zu der sich in immer stâr- 
kcrem MaBe ein christlich motiviertes moralisch-erzieherisches Motiv 
gcsellt. Dinicu Golescu fordert seine Zeitgenossen auf zu „surparea nelu- 
minării și neînvățăturii11 im Volke, wozu er selbst mit der Griindung 
einer Schule fiir Bauernkinder beitrăgt, zu „luminarea patriei11, aber aueh 
zu „virtute11, „milostivire11 und „unire11 (letzteres im Sinne von „sozialer 
Eintracht11) 8. Mumuleanu stellt neben „știință11 und „lumini11 als Axiome 
seines poliiiseh-moralischen Credos „înfringerea luxusului și (a) relelor 
năravuri11 ’.

Das Zivilisatorische als Angelenenheit der Bildung und individueller 
Moral zu betraehten ist die dominierende Auffassung, die aueh noch in 
den ersten bedeutenderen rumănischen Periodica, „Albina românească11 
und „Curierul românesc11, unbestritten ist. Asachi hebt in der ersteren 
drei Momente hervor, die nach seiner Meinung das Gemeinwohl, „fericirea 
obștească11, bestimmen und die wir als Komponenten des Zivilisations- 
begriffes ante litteram ausmachen kdnnen : „moralul, politicirea11 („gesell- 
schaftliches Wohlverhalten11) und „știință11 10. Ion Heliade-Rădulescu 
verwendet im Bukarester „Curier11 zum ersten Male Worter, die formal 
mit „Zivilisation11 verwandt s in d : „civilizare11 (glossiert als „purtare 
cetățenească11) und „civilitate11 (glossiert als „politisire11), d.h. zum einen 
das Verhalten der gesamten Gesellschaft gegeniiber, zum anderen die 
Bcherrschung der Regeln des Wohlverhaltens in der Gesellschaft. Noch 
1834 empfiehlt er in Briefen, an den Hospodaren Grigore Ghica, den er

: I. Budai-Deleanu, Țiganiada, lirsg. v. Gh. Cardaș, Bukarest, 1925, passim.
“ D. Golescu, însemnare a călătoriei inele, Bukarest, 1971, passim.
’ B. P. Mumuleanu, Scrieri, Bukarest, 1972, S. 73.

10 „Albina românească", 1829, S. 95 ff.
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wohl zu einem aufgeklărten Fursten zu erzichen beabsichtigte, sich im 
Interesse des Gliicks der Zeitgenossen („fericirea contimporanilor44) fur 
„înaintarea duhului și a inimii14 einzusetzen “ , „de a se forma moralul44, 
der Akzent liegt also einzig und allein auf der geistigen und ethischen 
Komponente des Zivilisationsbegriffes. DaB dieser in einer solchen Ausie- 
gung in die offizielle Ideologie der Beglementsbojarenschaft integriert 
worden war und damit die Grenzen seiner historisch-progressiven Leistung 
erreicht hatte, belegt eine Bemerkung des moldauischen Innenministers 
lordache Catargiu aus dem Jahre 1837, in der fiii- eine vorsichtige Zivili- 
sierung, „o înțeleaptă țivilizație44 auf dem Wege von „fapte și împăcătoare 
închipuiri moralicești4412 plădiert wird.

Die Unzulănglichkeit dieses aufklârerischen Zivilisationsbegriffes 
wird erst von der Bewegung uberschritten Averden, die in der Zeitschrift 
„Dacia literară44 ihre programmatische ĂuBerung fand. DaB schon vorher 
„civilisație44 im Rumănischen erschcint, ist noch kein Anzeichen einer 
neuen Qualităt des Begriffes selbst. Der eiste, der den Ncologismus ver- 
wendet, ist m.E. Costache Negiuzzi, der die Zeii des Organischen Regie 
mente in der zu Beginn der dreiBiger Jahre noch iiblichen Euphorie als 
„epoha. . . poeticească a reformii și a civilizațiii44 bezeichnet13. Es schien 
sich zunăchst nur um cin neues Gewand fur das iibei kominene aufklăr 
rerische Konzept zu handeln, das vor aliem in „luminare44 seinen Ausdruck 
gefunden hatte. Dabei ist in Rechnung zu stellen, daB der vdllig unbefrie- 
digende Zustand des Bildungswesens und der allgemeinen geistigen Kultur 
in dieser Zeit dem durchaus entgegenkam. Das Problem der „luminare44 
konnte praktisch noch nicht als geldst betrachtet werden und tibte deshalb 
als Tagesaufgabe einen bestimmten EinfluB auf die Sinngebung von 
„civilitație44 aus. Diese schcint dennoch einen komplexen Bedeutungs- 
umfang aufzuweisen. Manch einer iuterpretiert sie zuvor nicht immer als 
„stîrpirea pregiudețelor ce ne împiedecă a păși in calea fericirii44 u , als 
Mittel, zu „binele de obște44 zu gelangen (Bariț, C/Z, 1/107). In einem 
erweiterten Sinn als integrales Bildungsideal, als Entfaltung aller schop- 
fcrischen Făhigkeiten des Menschen, d.h. als Einheit von Bildung und 
Erziehung, begreift sie S. Marcovici: „Ce ește dar civilizația? Gea mai 
mare și prin putință dezvoltare a puterii omului pentru binele tuturora 
de o b ș te . . .44. Dabei erscheinen als Voraussetzungen „cultura științelor 
și a filosofiei, dezvoltarea meșteșugurilor și a comerțului, întinderea 
învățăturii44, zugleich aber auch weitreichende burgerlich-libeiale Forde- 
rungen wie Sicherheit des Eigentums und der Person (was an A. Fergusons 
„a certain security of the person and property44 als wichtige Elemente 
der Zivilisation erinnert15) und Frciheit der Gewcrbe, der Meinung und 
des BewuBtseins (C/Z 2, 238). In der ausdruckliehcn Hervorhebung der 
Literatur als wesentlicher Komponente der Zivilisation durch Bolliac 
(wobei unter Literatur offensichtlich mehr als nur die Bclletristik zu 
verstehen w a r; als „literat44 bezeichncten sich auch Historiker und Publi- 
zisten) ist ebenfalls ein neues Moment zu verzeichnen, das mit der anspruchs-

11 I. Heliade Rădulescu, Scrisori fi acte, Bukarcst, 1972, S. 12 ff.
11 „Albina românească", 1837, S. 89f.
13 C. Negruzzi, Păcatele tincrefelor, Bukarest, 1963, S. 237.
11 Din presa literară românească a secolului X IX , Bukarcst, 1967, S. 76.
16 Vgl. E. Benvcnistc, op. cit., S. 345.
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vollen Ilollo des Schriftstellers in der Ăsthetik der nun einsetzenden 
Romantik zusammenhăngt: „Isprăvile literare fac civilizația și civilizația 
singură fericirea11 (C/Z 1/104).

Es spricht fur eine gewisse Kontinuităt iu der Sprache der Sieben- 
biirger Intelligenz, daB noch in den dreiBiger und vierziger Jahren statt, 
,,civilizație** das deutsch beeinfluBte „cultură** steht, (so u.a. bei Bariț, 
C/Z, 1/225), das wir weiter oben schon in der Siebenbiirgischen Schule 
vorgefunden hatten. Laurian verwendet „cultivat** s tatt „civilizat** 
(„unul din cele mai cultivate state ale Europei**)16. „Cultură** bzw. 
„civilitație** gilt in der Literatur der dreiBiger Jahre als das Mittel, mit 
(iessen Hilfe das Gemeinwohl und Gliick aller erreicht werden kann. 
Bedeutsam ist dabei, daB die Aufgabe des Schriftstellers in diesem Zusam- 
menhang immer mehr in der Sozialkritik gesehen wurde, die nach 1821, 
nachdem die moldo-walachischen GroBbojaren im Gefolge der Ereignisse 
der Hetairie und der Revolution unter Tudor Vladimirescu ihren nationalen 
Fuhrungsanspruch eingebiiBt hatten, die gegenwartsbezogene Literatur 
zu beherrschen begann. Die ungelbsten nationalen und sozialen Probleme, 
die sich auch noch in der Reglementszeit fortsetzten, veranlaBten unter 
anderen loan Maiorescu, von „grozava stricăciune a năravurilor în patria 
noastră** zu sprechen 17. Sittenkritik und die Forderung nach sittlicher 
Erziehung sind ein Wesenmerkmal der Literatur des ersten Jahrzehnts 
des Organiachen Reglementa. Ein Hang zum Moralisieren zeichnet in 
fruhromantischer Manier sowohl die Dichtungen Asachis und Heliades 
als auch die Satire Bălăcescus und Negruzzis Novellen, insbesondere 
Zoe, aus. So ist es verstăndlich, daB Begriffe, die dem der Zivilisation 
nahestehen, von dieser Mentalităt der Zeit beeinfluBt sind. Der Fort- 
schrittsgedanke beispielsweise, ausgedruckt als „mergerea înainte** oder 
„înaintitoarele prefaceri**, charakterisiert sich als Fortschritt in Geist 
und Seelc „înaintarea duhului și a inimii**18, ohne daB zunăchst an 
politisch-soziale Gegebenheiten gedacht wird.

Die entscheidende Zăsur in der Geschichte der Zivilisationsge- 
dankens vollzieht sich nach 1840, als die junge, von den revolutionăren 
Ideen Frankreichs durchdrungeno Generation gegen die Orientierung 
der alten Bojarenpartei revoltierte und sich einerseits in „Dacia literară** 
und den nachfolgenden literarisch-historisch-politischen Zeitschriften, 
andererseits in Geheimorganisationen und Verschwbrungen wie der 
Bcwegung von 1840 in Muntenien und dem Bund „Frăția**, eigene Moglich- 
keiten des Ausdrucks und der Aktion suchten. 20 Jahre nach der Revo
lution von 1821 und zehn Jahre nach der Einfiihrung des Organiachen 
Reglementa war es allzu deutlich geworden, daB mit Bildung, Erziehung 
und Kulturpropaganda kein nationales und soziales Problem zu losen 
war. Die Untauglichkeit des aufklărerischen Zivilisationsbegriffes in der 
nun einsetzenden Periode politischer Radikalităt zwang zur Neubewertung 
von „civilizație**.

18 A.T. Laurian, Manual dc filosofic, dc A. Delavifinc (librrs. von A.T.l..), Bukaresl, 
1846, prefață.

17 Paul Cornea/M. Zamfir, op. cit., Ud. 2, S. 215.
19 1. Ifeliadc Bădulescu, op. cil., S. 40.
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Das Neuc zeigt sicii zunăchst in der Einbeziehung dor materiellen 
K ultur in den Zivilisationsbegriff. Ion Ghica, der als der Begriinder 
der politischen Okonomie in Rumiinien angesehen werden muB, hat die 
Infrastrukturen inoderner Industrienationen im Auge, wenn er schon 1843 
schreibt : „construcțiile acele costisitoare, ce noi am învățat a le numi 
semnele civilizației cei mai desăvîrșite, vream să zic că canalurile și d ru
murile de fier. . . “ 19. Spâter ist diese Komponente in einen neuen Gehalt 
des Wortes „cultură11 eingegangen, das materielle unii geistige Eriungen- 
schaften zusammenfaBte und als Teii der Zivilisalion begriffen wurde, 
wie bei Bălcescu : „Rămășițile templilor, bazilicelor, apeductelor, băilor 
dau și astăzi puternică dovadă de cultura cea mare în care ajunsese 
Dacia supt romani“ 20.

19 P. Cornea/M. Zamfir, op. cit., Bd. 2, S. 31.
20 N. Bălcescu, Românii supt Mihai-Vo. Viteazul, in Opere complete. Bd. 1 Bukarcst 

1940, S. 278.
21 Gli. Barițiu, Via/a și ideile lui G.B., Bukarcst, 1964, S. 95 f.
22 V. Alccsandri, Proză, Bukarcst, 1966, S. 420.
23 N. Bălcescu, Opere, Bd. 1, Bukarcst, 1952, S. 327.
24 Anul 1848 in Principatele Române. Acte și documente, Bd. 1, Bukarcst, 1902, S. 540.

Verbreitung von Wissen und Kultur treten im dominierenden Zivilt 
sationsbegriff der vierziger Jahre zuriick und verselbstândigen sich in 
der gesellschaftlichen Praxis. Wenn nun von „luminare" und „cultura 
duhului" 21, „răspîndirea luminilor in tot poporul “ - ,  „luminarea poporu
lui" 23 die Rede ist, dann als von einer Aufgabe, die nicht mehr conditio 
sine, qwi non und Quintessenz der Zivilisalion, sondern cin notwendigcs 
Beiwerk derselben ist. Denn das Revoluționare im Zivilisationsbegriff 
der Achtundvierziger ist die Aufnahme eines politisch-sozialen Kriteriums, 
das „civilizație" gleichsetzt mit politischer und sozialer Freiheit und 
Gleichheit. Auf dieser Grundlage kann Florian Aaron 1848 apodiktisch 
feststellen : „Deviza populilor civilizați : libertate, egalitate, frățietate" 2\ 
Die Proklamation von Islaz stellt Adelsprivilegien, wie sie sich in der 
Archondologie niederschlugen, als Zeichen von „barbarie" dar, mit cinern 
Antonym zu „civilizație" also, das sich parallel zum schon fiiiher iîblichcn 
Sprachgebrauch der westeuropăischen Lănder um 1848 auch in Rumănien 
voii behaupten wird und zeitgendssisch-politische Funktionen erhălt. 
Barbaren sind die Măchte, die die Revolut ion bedrohen, d.h. das zaristische 
RuBland und das Osmanische Reich, wâhrend die Zivilisalion im revolți 
tionăren Europa personifiziert erscheint. Kogălniceanu ist es gewesen, 
der schon 1845 in seinem ArtikeI „Despre civilizație" den Durchbruch 
zur revolut ionăr-iomantisehen Zivilisat ionsauffassung vollzog, indem cr 
diese mit Emanzipation gleichsetzte. Der Fortschritt in den „Kiinsten, 
Wissenschaften und Gewerben" tritt hinter den Fortschritt auf sozialem 
Gebict zuriick ; zum Kriterium der Zivilisat ion ist der Grad der politischen 
und sozialen Gleichheit gcworden : „Isprava civilizației se rezumă în acest 
alt factor, emancipația, fie ea să se atingă de lupta în contra naturii, fie 
ca să se atingă de lupta în contra om ului... oricare să fie propășirile 
omului în arte, în științe, in industrie, dacă el nu-și izbîndește driturile 
sale, ca cetățean, civilizația nu este deplină,... cu cit mărește numărul 
cetățenilor chemați la împărțeala comună a driturilor sociale, cu a tîta 
se lărgește cercul civilizației. Se poate deci încredința ... că ideea civi-
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lizatriță care domnește pe toate celelalte e s te ... ideea ca toți trebuie 
să fie deopotrivă14 2S.

Einen wesentlichen Beitrag zur Durchsetzung dieses Zivilisations- 
begriffes als Komponente eincr biirgerlich-liberalen Gesellschaftsauffas- 
sung, die aber auch burgcilich-demokratisch interpretiert werden konntc, 
hat Guizot mit seiner Histoire de la civilisation en Europe (1828), in der 
Ubersctzung von I. Heliade Rădulescu, geleistet. Unter dem Titel Ilistoria 
civilisației europene ei schienen die drei ersten Teile (Lektionen) des Buches 
in der V. „Periode44 (1844 —1847) des Bukarester „Currier de ambe sexe44. 
Es waren offensichtlich zwei Beweggi tinde, die Heliade veianlaBten, 
diesem Werk so groBen Raum in seiner Zeitschrift zu konzedieren : das 
allgemeinc Interesse an historiographischer Literator und die Bedeutung, 
die man dem Phănomen Zivilisation bei der Gewinnung eines biirgerlich- 
progressiven Geschichtsbildes zumaB und die sich unter anderem auch 
in der Absicht des Ubersetzers âuBerte, in seine geplante Bibliothek der 
W eltliteratur in rumănischer Sprache auch Adam Fergusons Essay on 
the History of Civil Society, Edinborough, 1767 (unter dem geplantcn 
Titel Cercare asupra societăție civili, sau historia civilisației) aufzunehmen2e.

Guizot verbindet Zivilisation mit Fortschritt auf zwei wesentlichen 
Gebieten. Es ist zunăchst einc ,,ăuBere“ Seite, die die sozialen Beziehungen 
unter dem Zielpunkt der Gerechtigkeit und Freiheit und gleiehzeitig 
die materiell-produktiven Aspekte der Gesellschaft enthălt : ,,pe de o 
parte o producție crescătoare a mijloacelor puterii și a fericii in societate ; 
pe de alta o repărțire mai dreaptă, între individe, a puterii și a fericirii 
produse44 -7. In  dieser vorsichtigen Formulicrung lag durchaus die Mbglich- 
keit einer burgerlich-demokratischen Interpretation, wie sic die Achtund- 
vierziger unternehmen. Die andere, „innere“ Seite wird gcbildet von 
individuellen, ethischen und gnostischen Fortschritten : „desvoltarca 
vieții individuali, a vieții din întru, dezvoltare însuși a Omului, a facul
tăților sale, a simtimentelor sale, a ideilor sa le ... 44 28. Hier ist das 
Wcsensmerkmal des aufklărerischen Zivilisationsbegriffes aufgehoben und 
eingeordnet in einc Wechselbeziehung zwischen ,,inneren“ und ,,âuBeren“ 
Elementen, die, einer materialist ischen Beurteilung dieser Reiat ion noch 
fremd, beiden Teilen gleiches Gewicht zumiBt. Es weist auf die noch 
engeren philosophischen Grenzen Heliade Rădulescu hin, wenn er „civi- 
lisațiune" in der Vorstellung seines erwăhnten Projekts einer Bibliothek 
der W eltliteratur im gleichen Zeitraum, in der er Guizots Schrift erscheinen 
lăBt, wieder lediglich als „formarea minții și inimei umane14 29 interpretiert.

Es kennzeichnet den Sprachgebrauch der rumânischcn Achtund- 
vierziger, daB sie, wie auch die Vertreter der Litcratur der vorangcgan- 
genen Jahrzehnte, den Terminus „civilizație44 niemals wcrtfrei verwenden.

35 M. Kogălniccanu. Despre civilizație, in Opere alese, lirsg. v. G. Drăgan, Bukarest, 
1940, S. 187. Bei Kogălniceanus Artikcl handclt es sich um cine Obersclzung nach Elias 
Kcgnault, siehe Virgil loncscu. Caracterul scrierii ,,Despre civilizație"atribuită lui Kogălniceanu, 
„Revista de istorie și teorie literară”, 1971. 4, S. 681 — 684; vgl. Alexandru Duțu, Sinteză și 
originalitate in cultura română, Bukarest, 1972, S. 203—205.

38 „Curricr de ambe sexe” , periodul V, 1844 — 1847, S. 238.
37 Ebda., S. 13.
38 Ebda., S. 14 f.
38 Ebda., S. 244.
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Bălcescu, der weitsichtigste Vertreter der Generation, setzt zwischen 
Europa, der Freiheit und der Zivilisation sozusagen ein Gleichheitszei- 
chen 30. Die heutige Auffassung, in der jeder Kulturzustand nach der 
Aufldsung der Urgemeinschaft als Zivilisation bczeichnet wird, ist damals 
noch nicht vorbanden gewesen.

30 Vgl. Mersul revoluției în istoria românilor, in Opere, Bd. 1, Teii 2, Bukarest, 1940, 
S. 99, 106; Manifest către poporul român, ebda.. S. 93.

In  der Anfang der vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts erfolgten 
Wende in der Evolution des rumânischen Zivilisationsbegriffes, in dem 
Ubergang von aufklărerischen zu burgerlich-demokratischen Positionen, 
die sich in der konkreten historischen Praxis eines Bălcescu selbst zu 
revolutionăr-demokratischen auswachsen, wird ein Hauptphănomen der 
rumânischen Kulturgeschichte in der ersten Hălfte des vorigen Jah r
hunderts deutlich : die immer raschere Assimilation des fortschrittlichsten 
europâischen Denkens. H atte die Aufnahme und Verarbeitung der west- 
und mitteleuropâischen Aufklârung einen Zeitraum benbtigt, der von 
ea. 1780 bis 1830, bei einzelnen Schriftstellern selbst bis in die vierziger 
Jahre hineinreichte, so sind die letzteren iiberwiegeiid von der Diskussion 
kontemporaner oder nur wenig âlterer philosophischer und politisch- 
sozialer Literatur markiert. Bedeutendere Beispicle als Kogălniceanus 
Aufsatz Despre civilizație liefert Bălcescu zum Beispiel mit Manualul 
bunului român (1848) nach der Vorlage von Charles Renouvier, Manuel 
republicain de l'homme et du citoyen, Paris 1848. Wir glauben aber, daB 
auch die Diskussion um die Bedeutung von „civilizație11 und die ihr 
im Kontext der heranreifenden burgerlich-demokratischen Ideologie 
zukommende Funktion ein Symptom dieser Synchronisierung der rumâ
nischen Kultur mit der West- und Mitteleuropas gewesen ist.

ABKURZUNGEN

G/Z — Paul Cornea/Milni Zamfir, Gindirea românească în epoca pașoptistă (1830— 1880),
Bd. 1 — 2, Bukarcst, 1969.

ȘA — Școala ardeleană, Bd. 1 — 3, Bukarest, 1970.
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A ROMANIAN IMAGE OF AMERICAN LITERATURE 
IN THE XIXth CENTURY

PAUL CERNOVODEANU and ILEANA VERZEA

To re view the iniage of the New World mirrored in the Romanian 
countries during the X IX th century and to record the first cultural 
contacte within the framework of tha t mutual acknowledgment which 
naturally facilitated direct relations in economic and political mat- 
ters with USA is both interesting and topical. The geographical remo- 
teness, the vastly different social-economic, political and religious struc- 
tures, the mentalities and ideologica! Systems have hampered the con- 
tacts between the Danubian Principalities and the distant Republic on 
the North American continent. Nevertheless, many sources such as teach- 
ing and scientific literatme, the press, and, of course, fiction, demon
strate the amount of knowledge spread in our country about the American 
continent and the spiritual climate in which the new nation born in 1776 
developed. ;

Information about America’s geography and history increased in a 
period in which the political and economic relations of Europe with the 
world overseas had been intensified. The example offered by the United 
States — which got rid of English domination — became a stimulus not 
only for the liberation movcments within the New World’s colonies ruled 
by the Spanish and Portuguese, but also, together with the idcas of the 
1789 French Revolution, for the Progressive strata of European coun
tries opprcssed by the despotism of the conservative empires. In  the Ro
manian provinces, where the Enlightenment had positive results, espc- 
cially in matters of culturc we can notice a growing interest in the history 
and geography of the Republic overseas, manifested a t first on didactic, 
pedagogica! and cultural levels'.

I t  is therefore not surprising that remarkablc personalities of the 
American revolution — Franklin in particular — enjoyed special attcn- 
tion in the journalism of the Principalities during the first half of the 
X K th  century. The snpplemcnt of the newspaper “Albina Românească”, 
lassy, December 21, 1833, publishcd the (until now) first biography 
written in Romanian of Gcorge W ashington2, whereas Benjamin

1 For dctails sec P. Ccrnovodeanu — I. Stanciu, Imaginea Lumii Noi făurită in /ărilc 
române și primele lor rclafii cu Statele Unite ale America pinăla 1853, București, 1977, pp. 49—57
and 70-101.

3 I. Lupu — N. C.ainariano — O. Papadima, Bibliografia analitică a periodicelor romă- 
nefti, voi. I, 1790—1850, part. III, București, 1967, p. 1164, no. 23.583. '

SYNTHESIS, IV. BUCAREST. 1977
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Franklin’s biogi’aphy was being popularized by “Albina Românească”, 
suppiement to no. 7, December 31, 1833, “Muzeul Național” , Bucharest, 
no. 22, July 28, 1836, “ Icoana Lumei”, lassy, no. 51, December 21, 
1841, and “Foaie pentru minte, inimă și literatură” , Brașov, no. 28, 
July, 13, 1842. Franklin’s work was largely disseminated by the press 
in the period of the Reglement Organique (the newspapers “Curierul 
românesc”, “Mozaikul” , “ învățătorul satului”, “ învățătorul poporului” , 
“ Spicuitorul moldo-român” and “Vestitorul bisericesc” should be added 
to the above l i s t ; the most popular pamphlet was Meșteșugul de a f i 
cinevași norocit sau știința bunului Richard, printed several times 3. 
The first volume of Franklin’s Selected Works was published in 1859, 
translated by loan M. Rîureanu (1833—1904), and reprinted in 1860, 
1868, 1872 and 1888. Until the end of the X IX th century other well- 
known works of the American philosopher, scholar and politician were 
published in lassy in 1864, in Tulcea in 1888 and in Botoșani in 1890, 
edited by Varahil Latesiu, by Petre S. Aurelian (1833 — 1908), loan 
M. Licu 1

3 Ibidem, p. 1102, nos. 23537 — 39; part I, București, 1960. p. 111. nos. 2351 — 55; 
p. 110, no. 2100, 2102-07; p. 11S, no. 2111; p. 120, nos. 2188,2491; part III, p. 993, 
no. 19953 : Al. Duțu, Explorări in istoria literaturii române. București, 1969, p. 100 ; 1. Comșa, 
Benjamin Franklin in memoria românilor, in 'Secolul 20”, 1975, no. 1, pp. 35 — 45; Adrian 
Marino, Benjamin Franklin in Romanian Literature, in ‘ Comparative Literature Sludies”,XIII 
(1976), no. 2, pp. 132—141: P. Cernovodeanu — I. Stanciu, op. eit., pp. 102 — 106.

4 Constantin C. Giurescu, On Romanian-American Cultural Relations, New-York. 1972, 
pp. 3 — 4. Franklin’s moral stories becanie less popular towards the end of the century. The 
story The Whistlc was published under the tille Fluera^ulu in "Românul de duminică’, 1864, 
March 29, pp. 39—10, by an anonymous translator (Maria Rosclti?] ; a shorter fragment was 
published in "Foaie pentru to(i”, 1897, no. 47, p. 343, translated by Alexandru D. Daniel, 
the presumptive translator of a fragment from Poor Riehard’s Almanack, published in the 
same review, 1897, no. 23, pp. 182 — 183. See also footnote 3. Franklin’s rațional, moralizing 
prosc that had becn praised by a generation of readers and guides who had learnt at the 
school of "wise” literature for which F(ndon’s Tclemaque was both a handbook and an enter- 
tainmcnt, scemcd no longer to attract an audience mostly seduced by fiction that was replacing 
the ethics of common sensc by emoțional and captivaling novels.

5 Monica Pillat, Folclorul — izvor de inspirafie pentru romanticii americani, in “ Revista 
de istorie și teorie literară”, 24(1975), no. 3, pp. 396—397.

The complex image of America came to beoutlinedin the Romanian 
countries during the first decades of the X IX th century mostly in novels, 
poems and essays which were attractive and convincing by their approach 
and scope. The literature of the new continent, which was deeply rooted in 
folklore, developed in a specific configuration, and Romanticism found 
one of its numțerous sources in the collective production of different races 
of those lands, the native Indian, the European colonist, and the black 
slave, who have all contributed to the accomplishment of a particular 
spiritual climate. The popular hero — the hunter, the sailor, the gold 
miner, the cowboy, the preacher — personifies in the works of the American 
romantics the unlimited thirst for knowledge and conquest, the irresist- 
ible striving for the exploration of the vast territories of the New World 
in a non-stop movement from the Atlantic to the Pacific. He will, how- 
evcr, bear the entire guilt of the White Man, followed by the ghosts of 
the Indians and Negroes sacrificed in this new “earthly paradise”5.
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In  the American intellectual life of the first half of the X IX th cent- 
ury, James Fenimorc Cooper, Harriet Beecher-Stowe and, later, Francis 
Bret Harțe appear to be more attached to the specific realities of the 
New World. The generation of the High Romanticists, represented chiefly 
by Washington Irving, Nathaniel Hawthorne, Henry Wadsworth Long- 
fellow and Edgar Allan Poe, will further alongside motives inspired from 
local realities, models for European types.

Romanian readers soon became acquainted with the values of 
American literature translated and published in newspapers or separate 
volumes by our leading cultural personalities. There was quite a taste 
for such a literature, especially by the middle of the X IX th century, 
for novels and short stories whose action took place in the exotic 
Far West, in the world of prairies crossed by hunters and inhabited by 
the native Red Skins or in the world of gold miners of California or in 
the South traumatized by black slavery. The works of the American 
romanticist are relatively well represented in their turn by some transla- 
tions. However, they acquired thorough acknowledgment only early in 
our century. The literature translated into Romanian during the last 
two decades of the X IX th century is dominated by the well-known per- 
sonality of Mark Twain. We also notice other imitators of the Western- 
type literature initiated by James Fenimore Cooper or Bret Harțe as, 
for instance, William Frey or Friedrich Gerstăcker, a forerunner of Karl 
May, or some representatives of post-Romanticism such as Lew[is] 
Wallace or even Utopian socialism, like Edward Bellamy. Popular lite
rature is not slighted owing to the translation of a number of books of 
adventures. Alongside with learned literature, folk literature, which re- 
flected the art, customs and life of the native Indians, was highly repre
sented especially in Romanian newspapers *.

We have attempted to present in the following a general view of 
the translations from American literature, most of them made from 
French and German, and also later directly from English.

The romantic talc was first represented by Washington Irving, 
whose Legende ale cuceririi Spaniei (Legends of the Conquest of Spain) 
(1836) were anonymously translated in Constantin Leca’s cultural weekly 
of Craiova, “Mozaikul” , 1839, nos. 22—23 : Turnul maghic al nenorooirei 
(The Neoromantic Tower),a fragment from The Legend of Don Roderick 
(ehapt. VII), Mihail Kogălniceanu (1817—1891), made subsequent use 
of this work, as well as of Cucerirea Granadei (The Conquest of Granada) 
(1829) and Povestiri din Alhambra (Tales of Alhambra) (1832) in French 
version, quoting them in his Note de călătorie în Spania (Travel Notes 
from Spain) (1846) when he described the Toledo Alcazar, the tower of 
Aben-Habuz, Granada’s Moor king, and retold the legend of the king’s 
Arabian astrologer, Ibrahim Eben Abu Azib, (Legend of the Arabian 
Aștrologer)7.

• See * * * Bibliografia generală a etnografiei fi folclorului romănese (Folclorul națio 
american). București, 1968, pp. 672—674.

1 Mihail Kogălniccanu, Scrisori —Note de călăiorie (ed. Dan Simonescu), București, 
1O A 7  n n  O A A  1 1 0  0 0 1 0 0 7  0 1 7  « O
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Since W. Irving offered an entertaining and interesting reading to 
a large part of the audience, his was a frequent name to be met with in 
periodical publications. Most translations appeared in “Familia” , edited 
by losif Vulcan 8 ; a German version was used, tha t minutely observed 
the original. The stories published in other newspapcrs and reviews9, 
some of them attempting a localization of the plot, e.g., Rip van Winklc 
was sțmply “our kulak”, also used an intermediary version. The early 
translation from Irving’s work can be explained — and this holds good 
for most authors presented in this survey — by his being the first American 
writer acknowledged in Europe. The inspiration from German folk- 
lore and particularly from the Spanish history and traditions, the tho- 
rough knowledge of American life, a novei and picturesque material for 
Eomanian readers, the realistic narrative and the taste for a fantasy of 
medieval legendary colours and for the poetical fabulous, a shy humour 
and a peaceable sentimentality were qualities appealing to Eomanian 
translators.

8 We mention the following stories translated by doctor T : Femeia (The Wifc), 1895. 
no. 24 — 25; Inimă ruptă (The Brokcn Heart), 1895, no. 34, pp. 403 — 404; Frumoasa satului 
(The Pridc of the Village), 1895, nos. 38 — 39; Poiana somnoroasă (The Legend of the Sleepy 
Hollow), 1896, nos. 1 — 8; Rip van Winklc, 1896, nos. 14 — 17; Guvcrnorul și notarul (The 
Governor and the Notary), 1896, no. 34, pp. 403 — 404 ; Guvernorul Manca și soldatul (Governor 
Manco and the Soldier), 1896, nos. 49 — 52; Istoria a trei princcse minunate (Legend of Thrțe 
Beautiful Princesses), 1897, nos. 9—13. See also Ileana Verzea, Prime contacte românești cu 
literatura americană (tn presa secolului X IX ), in “Bevista de istoric și teorie literară” , 
25 (1976), no. 4, pp. 551 — 562.

’ Such as Rip van Winkle in “ Foaia ilustrată", 1891, nos. 1—5, translated by Silvia 
Barcianu ; Femeia (The Wife) in "Gazeta Transilvaniei”, 1895, nos. 134 — 135, translatedby 
T.H.P. in "Timpul”, 1895, no. 139, p. 2 ; in "Tribuna”, 1895.no. 153—155 ; Roza de Alhambră 
(Legend of the Rose of the Alhambra) in “Revista ilustrată”, 1898, nos. 3 — 4, pp. 62 — 66, 
translated by Laviniu.

18 Such as Esperiența doctorului Heideger (Dr. Heidegger’s Experiment) in “Timpul”. 
1876, nos. 53 — 58; Capriciile soartei (David Swan. A Fantasy) in “ Povestitorul”, 1876, no. 9. 
p. 129, translated by N. Tincti, adaptation after E. A. Spoll ; Călătoria după nuntă in "Timpul”. 
1876, no. 62—63; In fundul văii in "Binele Public”, 1882, no. 259(1072), p. 3; Fata cu otră 
vurile (Rapaccini's Daughter) ibidem, 1882, nos. 261 — 275, translated by loan S. Spartali (1855—■ 
1902) after the French version Contes itranges.

11 Alexandru Odobescu, Opere (ed. Al. Vianu), voi. I, București, 1965, p. 521, no. 45 
(let. P.) and p. 580, footnote 99.

Nathaniel Hawthorne’s “ Gothic” tale The White Old JIaid was 
translated with no mention of the author or of the translator as Uă legendă 
americană or Bătrîna fată albă in “Calendar istoric și popular pe anul 
ordinar 1865“ , X II, pp. 41—54, published by George loanid and printed 
by Ștefan Rasidescu in Bucharest. Hawthorne’s transcendental roman- 
ticism took a long time to be known by the Eomanian reading public, 
who in the latter half of the X IX th century considered him only as aii 
author of brief Science fiction anecdotes with a moral pu rport10.

I t  was only late tha t the European fame of Edgar Allan Poe was 
recognized by Eomanian readers, although the 1845 London editioh 
of his Tales was highly praisedby Alexandru Odobescu (1834—1895), whb 
wrote on his copy “very original productions of an entirely new genre”u .

Poe’s tales enjoyed great popularity because they met the demands 
of one of the readers’ preferences : the sensational adventure story follow- 
ing the line of the Gothic novei. The thrilling narrative or mystery 
novei succeeded in attracting a large number of readers eager ot “escape”
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everyday life ; they consequently secured a constant number of subscri- 
bers. Poe’s literary fame was parallel to the success of Byron and Scott. 
As in other cases, the French reception of the writer (translations, com- 
ments) facilitated the approach by Eomanian literati first of prose and 
then of poetry. There was the common tendency in the Eomanian X IX th 
century to consider Poe mainly as a story-teller. Aristarch [Alexandru 
Macedonski12] (1854—1920) dedicated Edgard Poe an inset portrait in 
“Lumina” (1894, no. 14, p. 1 : The Immortals), considering him “the 
știll unsurpassed promoter of the fantastic genre” , “a fine psychologist 
and physiologist” , remarkable for his fantastic fiction, that he had read 
in Baudelaire’s “admirable translations” . “His inventive genius is unsur
passed in fantasy”, Macedonski concluded, referring Poe’s prose to E.T.A. 
Hoffmann’s extraordinary tales. In  1896, the collection “Biblioteca 
de popularizare pentru Literatură, Știință și Artă” , initiated by loan 
Hussar (b. 1867) in Craiova, tha t had published such authors as Goethe, 
Pushkin, Balzac, Dostoevsky, Ibsen a.o., published the first two volumes 
bf Poe’s Extraordinary Tales (nos. 19 and 30 of the collection) — that 
have been until that time scattered in different reviews and newspapers — 
preceded by a biographical note on the author and illustrated by his 
p o rtra it13. The translation after a French version, as well as the biogra
phical note, is probably due to the poet Ștefan Petică (1877—1904), 
who signed St. P .14. The translator admits in the note tha t Poe’s verse 
“held the attention from the beginning”, but the writer “became well- 

known especially by his tales... and he made himself famous. In  some 
tales... he shows a quite unusual analytical force... His characters are 
most of them excepțional beings, neurotic types, whom he portrays with 
an extraordinary force” . Poe is a writer of artistic temper and a t the 
same time “one of the strangest literary personalities that have ever 
been”16.

■ 11 Mihail Strajc, Dicționar de pseudonime, alonime, anagrame, asteronime, criptonime
ale scriitorilor și publiciștilor români, București, 1973, p. 32 and 407.

13 In Edgar Po6, Nuvele extraordinare, cu o notită biografică șl portretul autorului. Trans
lation by St. P., Craiova, no ycar [1896?], 110 p. ; it includes only threc of the most famous 
tales: Cărăbușul de aur (The Gold Bug) (pp. 11 — 43), Puful și pendula (The Pit and the Pen- 
dulum) (pp. 44 — 61) and îndoitul asasinat din strada Morguc (The Murders in the Rue Morgue) 
(pp. 62—110). The last dramatic, thrilling tale had been previously published under the same 
title, after having first been translated in the press, by Emanuel Fr. Pagano, a journalist (1860— 
1910), Bucharest, 1892. St. P.’s second collection that appeared in Craiova in 1896, under 
Ihe title Scrisoarea furată. .. și alte Povestiri extraordinare gathered other famous tales : Scri
soarea furată (The Purloincd I.ctter) (pp. 7 — 33), Puina Casei Usher (The Fall of the House 
of Usher) (pp. 39 — 59), Pisica neagră (The Black Cat) (pp. 60 — 73), Portretul ooal (The Oval 
Portrait) (pp. 74 — 78), Adevărul asupra cazului domnului Valdemar (Facts in the Case of 
M. Valdemar) (pp. 79 — 91), IIop-Frog (pp. 92—105) and Corbul (The Raven) translated 
in prose.

11 M. Straje, op. cit., pp. 538 — 539, 664.
15 The biographical note on Edgar Poe, Nuvele extraordinare.. ., p. 8 and 9.

The commentor of “Foaia populară” (1899, no. 3, p. 5, Edgar Poe) 
appreciates Poe for his “unusual” , “analytical force” and for his “ ima- 
gination”. Ion Teodorescu, who proposes to fiii in “a regrettable blank” 
by the presentation he makes in “ Adevărul” (1900, no. 3979, p. 1, 
Edgar Allan Poe. Viața și operele sale. His life and works) stresses the
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suspense and thrilling aspects in Poe’s prose. “ Horror results from all 
Poe’s w orks; when you read them you seem to have a hallucinated 
man in front of your eyes, who tells you about the most terrible arid 
monstruous inner torments of a soul tortured by infernal ghosts.”  Ulu- 
minating is the remark concerning the order and verisimilitude govern- 
ing this prose of “ horror and melancholy” . “ But therc is a perfect 
logic in this hallucination and everything seems to be real, to have 
happened, or just likely to have happened, although totally cxtraor- 
dinary.”  It is hardly probable that this commentor was familiar with 
Poe’s aesthetic essays; but he had the merit of being one of the first 
in this country to have intuited the rigour and order that controla 
Poe’a fantastic inventiveness.

The amount of translations niarks an obvious preference for the 
ta le ; the “ temptation”  of the subject-matter accounts for it. A  story 
based on fascinating adventures and on the place held by the super - 
natural offered a spectacular and terrifying world. If the public eagerly 
read all these stories that usually had no value, Poe’s fantastic tales 
provided them with a captivating plot, heightened by great art. The 
tales were published by X IX th  century Romanian journalists as exem- 
plary literary works : they were artistically good and also raised the 
newspaper benefits. Poe himself, who was aware of the demand of cer- 
tain magazines, had conceded to the general taste and had written 
“ commercial”  stories. W hat can indeed be more eloquent than the ironic 
demystification in How to write a “ Blackwood Article” , published in 
1838? That is one of the reasons why Poe, a long time ignored as a 
great imaginative romantic artist, had remained for bis contemporary 
American readers no more than an author of extraordinary tales. In 
Europe, where the French translations made him famous, Poe was 
accepted as a great artist, a forerunner of modern artistic orientations, 
although he was primarily read as an author of fabulous, “ detective” 
stories. In the Romanian Principalities, where he was introduceri under 
a French guise, invested with the art of Baudelaire and Mallarme, and 
calling up German romanticism, Poe was considered only secondarily 
a representative of American literaturo.

Morella, with its gloomy atmospherc inspired form German 
metaphysics, was translated fivc times in important periodical publica- 
tions 1B. Eminescu was not accidentally attracted by this tale in a pe
riod when he was planning the great național mythological syntheses and 
was concerned, among other things, with the motive of permanent, 
impersonation. The theme of the double, which transcends everyday 
limits and the Gothic atmosphere focused the attention of the initiatcd

16 In "Curierul de Iași”, 1876, October 8, [translated by Mihai Eminescu, a revision 
of the version of Veronica Miclc (1850—1889)] ; cf. G. Călincscu, Cultura lui Eminescu in "Studii 
și cercetări de istorie literară și folclor”, V (1956), nos. 1 — 2, p. 321, then in "Revista literară",
1889, no. 14, pp. 211 — 214, translated by Nocturna (unidentified pennamc); "Revista poporu
lui", 1892, no. 9, pp. 299 — 301 ;"Llga literară”, 1894, translated by Ion Achimcscu ;"Românul",
1894, no. 423, pp. 1880, translated by Panaite Zosln a journalist (1876—1943).
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trained a t German philosophical schools, but also of a public relishing 
sensational reading. The other titles representative of Poe’s romantic 
tales are also illustrative of the aesthetic standards of the age17. The 
readers equally enjoyed horror grotesque stories like The Facts in the 
Case of M. Valdemar, translated three times 18, once as a serial under 
the glaring title of Un mort viu (A living dead man)19.

17 Among thcm : The Pit and the Pendulam, translated as Pulul și pendula in " Indepen
denta”, 18G1, nos. 17 — 21 and Groapa eu apă și pendulul in “Tribuna”, 1890, nos.178 —182, 
translated by I. M. Cotorobaș ; Dracul in clopotniță (The Devii in the Belfry) in “Timpul”, 
1876, nos. 61 — 66 ; Butoiulcu Amonti[lado (The Cask of Amontillado) in “Timpul”, 1876, no. 150, 
pp. 1 — 2; the same short-story was translated as O balercă de Amontillado by I. L. Caragiale 
in "Epoca literară”, 1896. no. 8, pp. 2—3; the Romanian playwright also translated Masca 
(The Masquc of the Red Death) in the same newspaper (1896, no. 1, pp. 2 — 3); almost two 
decades beforc he translated O intimplarc la Ierusalim (A Tale of Jcrusalem) in “Timpul”. 
1878, no. 118, pp. 2 — 3 and Sistema doctorului Catran și a profesorului Pană (The System of 
Doctor Tarr and Profcssor Fether), in the same newspaper, in the same year, nos. 119 — 122. 
Other short stories translated into Romanian : Căderea casei Usher (The Fall of the Housc 
of Usher), in “Epoca”, 1885, nos. 14 — 23, translated by Faur; Metzengerstein in "Revista 
independenlâ”, 1887, November, pp. 50 —54, “ half imilaled, half translated by E.P.” ; Portretul 
ooal (The Oval Porlrail) in “Revista literară”, 1887, nos. 9—12, translated by d’Artanian and 
in "Adevcrul”, 1894. no. 1908. p. 2: Umbra (The Shadow) was translated sevcral limes: in 
"Revista literară”, 1888, no. 2. pp. 88 — 90, translated by Nocturna ; in "Duminica”, 1890, 
no. 3, pp.2 —3, translated (I. CJSăvescu and in “ Revista poporului”, 1892, no. 5, pp. 144 — 147, 
translated by Utu : Cotoiul Negru (The Black Cal), in “ Românul”, 1889, Decernber 9 — 12; 
Cărăbușul de aur (The Gold Bug) in "Revista literară”, 1890, nos. 15—19, translated by 
Th. M. Stoenescu ; Istoria unui Nas (Lionizing), in “Adevărul”, 1890, no. 698, p. 2, translated 
by loan S. Sparlali ; the same journalist translated Principiul poetic (The Poetic Principie) 
in "Revista literară”, 1896, no. 35, pp. 550 —553 ; Ligcia, in “Adevărul ilustrat". 1897, nos. 15 — 
19, translated by I. Achimescu ; Eleonora, in "Carmen”, 1899, no. 8, pp. 1 — 2, translated by 
the same journalist; Călătorie in lună (The Unparallcled Advenlure ot One Hans Phaal), 
in "Foaia populară”, 1899. nos. 3 — 6 and Aventurile lui Arthur Gordon Pgm (The Narrative 
of Arthur Gordon Pym of Natuckcl), in “Adevărul”, 1900, nos. 3984 — 4036.

18 Under the title Adevcrul asupra cașului domnului Valdemar, in “ Povestitorul”. 1876, 
no. 2, pp. 17—24, translated by B. Florescu (1848—1899) and in "Liga literară”, 1894, no. 1, 
p. 17. translated by I. Achimescu.

18 In "Revista ilustrată”, 1891, no. 1, pp. 6 — 7.
20 From among these stories we menlion : The Murders in the Puc Morguc, translated 

as Cele două asasinaturi, in “Timpul”, 1879, nos. 235 — 264 or Tragedia din Rue Morgue, in 
"Dreptalea”, 1896, nos. 118—132, translated by Byr ; Epistola [urată (The Purloined Lelter), 
translated in the same newspaper, 1895, nos. 110—112 by the same Byr.

21 Such as Remușcarea in “ Literatorul", 1881, no. 9, pp. 183 — 187, translated by 
Smaranda Garbiniu [Smara, Smaranda Andronescu] (1857 — 1944), cf. M. Slraje, op. cit. 
pp. 284, 657—658 ; in 1875 it was translated as Inima deslăinuitoare by B. Florescu in "Tele
graful”, no. 853, pp. 2—3. It was also translated by Byr in "Dreptatea", 1895, no. 109, pp. 
1 — 2 and it was published in “ Vatra”, 1895, no. 9, pp. 278 — 280 as Inima trădătoare and 
in "Tribuna Poporului”, Arad, 1900, no. 173 — 175, in the translation of bi.

The second class of Poe’s narratives, the tale of “ratiocination” 
inspired by plausible evcnts, with its top features, the alert plot and 
the skilful motivation, the intelligent detective turned into a prototype, 
is also present in newspaper and magazine columns 20. Adding to the 
analysis of the irrational factor of the subconscious the detective plot, 
one of the devices to bc subsequently used by Dostoevsky, The Teii- Tale 
Heart was successfully translated under different titles in important 
magazines 21.
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Although only two of Poe’s poems were translated into Romanian 
in the last century, they are characteristic of his poetry in point of 
content and musical structure : The Sleeper 22 and The Raven. loan S. 
Spartali’s translation after Mallarmd’s French version in rhythmic prose 
renders the suggcstive incantation, the speli of a specific lyrical universe : 
în  miezul nopții, în luna lui Iunie, mă găsesc subt luna mistică : un abur 
opiaceu, întunecos, umed, se exalează din conturu-i de aur și distilîndu-se 
pe nesimțite, picătură cu picătură, pe liniștitul vîrf al muntelui, lunecă, 
amorțitor și muzical, prin universala vale23.

22 Somnoroasă, translated in "Revista literară”, 1890, no. 3, p. -18 by I. S. Spartali.
22 Cf. La dormeuse : "A minuit, au mois de Juin, jc suis sous la lune mystique; une 

vapeur opiacte, obscure, humide, s’exhale hors de son contour d’or et, douccincnt, se distil- 
lant, gouttc ă goutte, sur Ie tranquille sommet de la inontagne glisse, avec assoupissemcnt 
et inusique parini l’univcrsellc vallee”.

24 M. Straje, op. cit., pp. 313 and 535.
26 Cf. “Ah, distinctly I reineniber it was in the blcak Deccinbcr ; /And cach separate dying

etnber wrought its ghost upon the floor./Eagerly I wished the morrow; — vainly I liad sought
to borrow/From my books surcease of sorrow-sorrow for the lost Lenore — /For the rare and 
radiant maiden whom the angels name Lenore — /Namelcss here for evcrmorc.”

28 W. C. Bryant was dedicatcd a short official obituary in “ Românul”, 1878, June 13, 
pp. 552—553.

Out of the nine versions of The Raven six are in prose, signed by 
loan S. Spartali (“Adevărul” , 1890, no. 648, p. 2), I. D. Ghiocel [Ilie 
Demetrescu] (“Independentul” , 1892, no. 30, pp. 1 —2). Dor. (the pen 
name has not been identified) (“Lumea Nouă” , 1894, no. 4, p. 2 and 
“Românul” , 1898, no. 89, p. 3) or anonymously in “Revista poporului” , 
1892, no. 8, pp. 242—245 and “ Liga literară” , 1893, no. 7, pp. 211—213. 
The four variants, equally different from the original and from Mallar- 
m i’s version, might have used another common intermediary. The trans- 
lations in verse are made by the writcr G. D. Pencioiu [Gripen]24 (“Ro
mânul literar” , 1891, no. 19/18, p. 146, and “Revista ilustrată” , 1892, 
no. 8, pp. 6 — 7) and by the poet luliu C. Săvescu (“Liga literară” , 
1895, no. 6, p. 1657). Irrespective of the som’ce text used by the 
two translators — with verse translations the differences from the ori
ginal do not necessarily refer to an intermediary —, the versions manage 
to re-create the atmosphere of mystery and fear. Particularly successful, 
the translation in 14-syllable iambs of I. C. Săvescu, who was alao 
trained a t the school of French symbolism, that was stimulating the 
generations of litterati a t the end of the century polarized by “Litera
torul”, anticipates the modern versions of Emil Gulian and Dan Botta. 
Era cam prin Decembre, murindul foc, din umbre / Fantastice, pe ziduri, 
zvîrlea contururi sumbre, / Iar eu cătam, zadarnic, în cărți vreun ajutor I 
La chinurile mele, la vechiul meu amor, / La dînsa, tot la dînsa sbura a 
mea gîndire, / La palida Lenora, a cărei strălucire I în  lume n-are seamăn, 
și căreea în cer / Chiar îngeri, Lenora îi zic 2S.

If Poe was known particularly as a prose writer, Longfellow is the 
first American poet 28 translated in the last century press, where also
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appeared one of the stories of his cycle Outre Uter 27. Like all the other 
writers mentioned so far, Longfellow enjoyed a European fame. The 
writer himself noted in his Journal, 1847, tha t the real național charac- 
ter of American literature lies in all French, Spanish, Irish, English, Scot- 
tish and German național peculiarities taken together. A catalogue of 
Longfellow House, Cambridge, Mass., recorded 708 translations into 24 
languages in 1947, the most frequently translated poems being Excelsior 
and A Psalm of Life, published also by the Romanian magazines of pres- 
tige : “Familia”, “ Revista nouă” , directed by Hașdeu, Delavrancea and 
Vlahuță, “V atra” , “Munca științifică și literară” , “ Pagini literare” , 
“Evenimentul literar” , edited by Sofia Nădejde, “ Liga literară11, etc.

27 Mentioned first in “ Românul”, 1882, March 25, p. 271, where the “Daily News” 
obituary was reproduced, Longfellow is present with 18 translations in the Romanian press 
consulted, out of which 8 are differcnt versions of Excelsior, (Ballads and Other Poems) : 
"Duminica”, 1890, no. 4, pp. 15 — 16 (in prose); "Românul literar”, 1893, no. 1, pp. 12 — 13, 
translated by Dem. Moldoveanu, reprinted in “ Revista nouă", 1893, no. 7, pp. 263 — 264: 
in "Munca științifică și literară", 1894, no. 8, pp. 66[62] (in prose); “Evenimentul literar”, 
1894, no. 14, pp. 2, translated by Gr. N. Lazu, resumed by " Familia”, 1894, no. 27, pp. 316 — 
318; “ Foaia interesantă”, 1897, no. 26, p. 6, translated by M. Petru; “Românul”, 1898, 
no. 164, p. 1 (fragment in prose). Other translations ; Psalmul vieții (A Psalm of Life, Voiccs 
of the Nighl), "Duminica”, 1890, no. 4, p. 16 (in prose); in"Liga literară”, 1893, no. 1, p. 14, 
Săgita ți cintccul (The Arrow and the Song, The Belfry of Bruges and Other Poems), no. 2, 
p. 54 Cop;i (Childrcn), no. 4, pp. 120—121, Cei duoi îngeri (The Two Angcls, Birds of Passage), 
translated by Estela Aslan ; in “Vatra”, 1891, no. 8, p. 230, Visul sclavului (The Slavc’s Decani, 
Poems onSlavery), translated by Teodora Conta ; in“Povestca vorbei”, 1897, no. 15, p. 3, Vintul 
dimineții (Daybreak), translated by St. O. losif; "Pagini literare”, 1900, voi. II, no. 24, 
p. 6, IDe-rn glonț lovit in luptă.. -I and IGlonlele/ Killcd at the Ford, Flowcr de Luce/, trans
lated by D. Teleor and voi. III, no. 1, p. 3, translated by Șt. O. losif; "Biblioteca Familiei”, 
1891, nos. 14 — 15, the short-story Notarul de la Ptrigueux [The Notary of Perigueux], trans
lated by A. Leroy; it also appeared in "Independentul”, 1892, no. 157, pp. 2 — 3, translated 
by Vas[ile] Al [ccsandrescu],

. 28 Cf. "The shades of night were falling fast,/ As through an Alpine village passed/ A 
youtb, who bore,' mid snow and ice/A banner with the strânge devlce/ Excelsior.

The stimulating lines of Excelsior and A Psalm of Life, the 
optimism of Daybreak, a poem translated by the poet Șt. O. losif 
in the nimble manner that he was to use in the translations from Shelley, 
too, the sentimentalism of some poems dedicated to courage and liberty 
provided a moral-educational reading, which was acccssible to the public 
at large. The success of Excelsior is mainly due to the manly vigorous 
character of its message, epigramatically repeated a t the cnd of each 
stanza. Most translations are in verse : M. Petru wrote a simple and 
exact text, which seemingly was translated directly from the original, 
whereas the other two translations, more decorated, imply an inter- 
mediary.

Dem. Moldoveanu, 1893 : Pe munți uitați de vreme sub gheață și 
ninsoare, / Cînd seara-n depărtare se întinde — I Un tînăr trece mîndru, 
în firea sclipitoare, ț Purtînd stindardul care uă vorbă doar cuprinde : 
Excelsior. Gr. N. Lazu, 1894 : Prin Alpi se lasă tainic o noapte-ntuneooasă : 
Prin sate trece grabnic un tînăr călător ; / O flamură-a sa mînă susține ridi
cată, I Prin care scris se vede cuvîntul arzător: I Excelsior. M. Petru, 
1897; Spre seară, printr-un sătișor / Din A lpi un tînăr călător / Trecea 
purtînd prin nea și vînt I Un steag cu-acest străin cuvînt: / Excelsior 2B.
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As a representative of American writers tha t more particularly 
dwelt on the rcalities of the New World, Harriet Beecher Stowe is the 
first to be mentioned. Her celebrated novei, militating for the abolition 
of slavery in the south of the United States, Unele Tom's Cabin, (1852) 
enjoyed a tremendous success in the Romanian countries. Preceded by 
a vast advertising campaign made by “ Telegraful român” in Sibiu, “ Gazeta 
Transilvaniei” in Brașov, “ Vestitorul român” in Bucharest, the novei 
was published in lassy in 1853, under the title Coliba lui Moșu Toma 
sau viața negrilor în sudul Statelor Unite din America, translated by 
Teodor Codrescu (1819—1894), a journalist, after the French vcrsion 
of Ldon Pilatte and accompanied by a “ survey on slavery” signed by 
Mihail Kogălniceanu. The Romanian historian and politician attempted 
to explain in the introduction the place of black Americans in the hateful 
history of slavery, noting that paradoxically, “ the centre of this new 
slavery is now the most civilized and truly religious nation of America, 
that is the United States” . The translation of the American writer’s 
novei offered the Romanian reader a vivid image of the contrasts of 
American society ; the problem was particularly topical bccause of the 
existing obsolete Gypsy serfdom in the Romanian Principalities. Their 
liberation took place in Moldavia in 1855 and in Wallachia the following 
y ear; Harriet Beecher Stowe’s novei, which was translated for the 
second time by Dimitrie Pop in lassy, 1853, under the title Bordeiul 
unchiului Tom sau Viața negrilor în America, greatly influenced the public 
opinion in this respect 29.

29 We mcnlion as an inlcrcsling faci causccl by Uie publicat ion of the novei of the Ame
rican writer that “ Gazeta de Moldova”, 1853, pp. 101 — 103, inforins abolit the polcmics 
between England and the t'niled States and “ Foaia pentru minte, inimă și literatură", 
1853, p. 208, contains a review of the novei froni “Allgcmcinc Zeitung”, and, on p. 169, 
makes a coniparison between the two Romanian versions of D. Pop and Teodor Codrescu. 
For other dctails sce Const. C. Giurescu, On Ilomanian-American Cultural Ilelations, op. cit., 
pp. 1 — 5 and P. Cernovodcanu—1. Slancin, op. cit., pp. 142—113.

30 Previously published in serials in "Prcssa”, 1877, nos. 8 — 41.
31 For dctails on the life and work sec Allgemeine deutsche IMographie, voi. IX, Leipzig, 

1879, pp. 59—60.

The image of the X V IIIth century colonial America and the hard 
strugglc for life of both farmcrs and hunters and of the native tribes of 
Red Skins, were masterfully described by Fenimore Cooper. Leather- 
stocking’s fascinating adventures were translated into Romanian by 
Srnaranda Andronescu, under the pen name of Smara, in an illustratcd 
edition printed in Bucharest in 1889 as Ciorap de piele. Povești americane 
(The Leatherstocking Tales). The volume collected all the five novels 
of the cycle in an abridged form : Vînătorul de cerbi (The Deerslayer) 
(p. 1 — 54)30, Cel din, urmă dintre Mohicani (The Last of the Mohicans) 
(pp. 55 — 123), Călăuza (The Pathfinder) (pp. 124 — 194), Colonia lacului 
Olsego (The Pioneers) (pp. 195—294) and Cîmpia (The Prairie) (pp. 
295—361). Suggestive illustrations picturing Chingachgook (p. 9), the 
Deerslayer (p. 25) or different episodes of hunting or struggle, etc. (pp. 89, 
121, 137, 201, 217, 265, etc.) accompanied the text. F. Gerstâcker, a 
German novelist in the tradition of Fenimore Cooper, was a traveller in 
the United States between 1834 and 1843, 1851 and 1867, where he 
lived an adventuresome life 3I, managing to catch in his Western novels
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and short-stories picturesque images from the life of hunters, cowboys, 
gold miners, facing natural adversities and fighting the malefactora.

The success of the oldest translations from Gerstăcker, made by 
B. Vermont and printed in Bucharest, 1874, under the title Plutașul. 
Narațiune americană, was due to its generous message, exposing the ruth- 
less treatm ent of the black slaves on the Louisiana plantations. The 
cycles of stories Streif und Jagdzugen durch die Vereinigte Staaten Nord- 
Amerikas (Hamburg, 1844), reprinted three times until 1900, Die Regu- 
latoren in Arkansas (Hamburg, 1846, 3 volumes), and Die Flusspiraten 
des Mississippi (Hamburg, 1848, 3 volumes), were fragmentarily trans- 
lated into Romanian, in Brașov, from 1891 onwards in the collection 
of “biblioteca populară” initiated by N. Ciurcu. The exotic and adventure 
stories had attractive titles, such as : Secretul preeriei, între Pieile Roșii 
și trădători, Cei doi vînători din preerii, Dracul de aur din California 32 
a.s.o. Other Western stories of a lower value, inspired from the life of 
the Indians and the white adventurers vere published in the same Brașov 
collection. But the original is more difficult to detect since there are no 
references to the authors. Some referred to the legendary Buffalo Bill 
(Buffalo Bill în Occidentul sălbatec, Buffalo Bill în codrul secular, a.s.o.33), 
to Bob Lee (Bob Lee urmăritorul 34 J or to the Sioux Indian tribes and to 
their famous chief Sitting-Bull, one of the vanquishers of General Gușter 
in the tragic battle of Little Big Horn (1876) (Prizonierul Siuxilor, 
Cel din urmă Sitting-Bull)3&, etc.

32 Dinu Pillat, Romanul de senzație in lileratura română din a doua jumătate a secolului 
al X lX -lea, București, 1947, pp. 14—15. Mcntion should be made in this respect of two novels 
by Thomas Mayne-Reid, famous for the exotic sclting of his two storices : O stranie intimplare 
la Cuba ("Epoca”, 1899, nos. 977 — 992) and Pirații riului Mississipi. Insula dracului in “ Ziarul 
călătoriilor și al inlimplărilor de pe mare și uscat” , 1900, nos. 168—181.

33 Dinu Pillat, op. cit., p. 15. From among the numercus books published in the U.S.A. 
popularizing the famc of the well known "scout” William Frcderick Cody, alias Buffalo 
Bill, wc mention his autobiography, The Life of Hon. Will. F. Cody, known as Ruffalo B ill, 
the famous Hunter, Scout and fluide. An outobiography, Hartford, 1879, XVII +  365 p., as 
well as the ficlionizcd biographies written by Edward Z. Carroll Judson (alias Ned Buntline), 
Buffalo B ill and his Advcntures in the West, New York, 1886, 314 +  illustrations and John 
M. Burkc, "Buffalo B ill" from Prairic to Paltcc ; on aulhcnlic Ilistory of the Wild W est..., 
Chicago and New York, 1893, 275 p. ; in Europe there circulated the Frcnch anonymous 
booklet L’Ouesl Sauvage de Bufallo B ill -, recits amcricoins ; dcscription illustree ct appeițu de 
faits historiques, published in Paris, 1889, 47 p., and Al. Ch. Wcsley’s booklet Von Buffalo 
B i l l . . . ,  published in German in Philadelphia, 1891, 63 p.

34 Dinu Pillat, op. cit., p. 15. Bob Lee was a real person, a Texas adventurer, former 
soldier in the Confederate army, killcd in a skirmish with his rival, Lewis Pcacock, a L’nion 
Lcaguc leader of Pilot Grove. Dctails in Thomas L'lvan Taylor, The Lee- Pcacock Feud, printed
by Frontier Times Publishing House, Grand Prairic, Texas, 1941, 18 p.

36 Dinu Pillat, ibid. The American original of this stories, which cannot be casily 
detected, might be a book by James William Briei, Heroes of the Plains or Lives and Wonder- 
f,il Advcntures of Wild B ill, or other pamphlets like Buffalo B ill, Kit Carson, Cpl. Payne, 
" While Beaner", Cpl. Jack, Texas Jack, California Joe and other celebrated Indian fighters, 
scouts, hunters i.nd guides including a true and thrilling hislory of Gen. Custer’s famous " Last 
Fighl” in the Liltle Big Horn, with Sitting-Bull; also a skelch of the life of Sitling Bull, and 
his uccount of the Cusler Massacre, as related to the author in person, St. Louis and Philadelphia, 
1883, 612 p. and "profusely illustratcd” . The story Sitling Bull, A Skelch of the celebrated 
Indian Chief’s Life and his story of the massacre of General Cusler and hts men can be found 
onpp. 572—599.

Sensation novei of a suspect Western extraction circulated in cheap 
editions, appealing to an audience that relished light reading. Such an
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example is Misterele New Yorkului, written by a certain W. Kob 38 in 
two volumes published in Th. Balsan’s printing works in lassy, in 1878, 
translatei! by Dimitrie C. Stamatopol, a journalist who was “specialized” 
in the dissemination of this type of “ works” : Tragediile Parisului and 
Vicontesa Germina (a sequel of the above mentioned “Tragedies” ) of the 
French novelist, count Xavier Aymon de M onUpin37.

36 Octav Pădurarii, Anglo-Roumanian and Roumanian-English Bibliographg, 1916, 
p. 11-1, no. 216. The idenlification of the author is improbable, but he might be Weldon Cobb 
Jr., a writer of adventure novels, printed in Chicago and New York, bctween 1877 and 1893. 
His name is not listed among the authors of "mystery” fiction of the sccond half of the 
last century known by us.

37 Dinu Pillat, op. cit., p. 13. Both Tragediile Parisului and Vicontesa Germina wcrc 
translated into Russian, rcspectivcly in Moscow in 1875 (IlapMHicKaH Jtpaiwa) and St. Peters- 
burg in 1877 (BMKOHTecca JKepMeHa). We advance the hypothetical problem that Stamatopol 
also used the Russian intermediary in his translations ; that can possibly hold good for Miste
rele New Yorkului; it is the only way to account for the phonetic change of W[eldon] Cobb's 
name into “ W. Kobb”, provided that hc is one and the same author.

The anonyinous translation of a story by William Frey, published by 
the Samitca bookshop in Craiova, in 1882, 71 pages, under the title 
Murad căpitanul negrilor. O narațiune din ultimele resbele americane, 
also belongs to this popular novels, although on a higher artistic level. 
The work strongly exposes the racism of Southern planters and eulogizes 
the struggle of the blacks supported by the Washington authorities to 
liberate themselves. They also blamed the ruthless extermination of the 
native Indians by white farmers in their advance westwards, mentioned 
in an appendix suggestively entitled Peirea raselor colorate (pp. 67—71). 
“ Cooper’s last of the Mohicans moved millions of people : but it was 
nevertheless nothing but a novei. The truth of that novei is still more 
terrible in all the places where white and coloured people meet... They 
can no longer endure the civilization imposed by the white people and 
wish to die. The transition from the state of wildness to that of civili
zation could only be possible little by little, gradually and imperceptibly. 
Spontaneous transitions or only the unexpected touch of our civilization 
would bring about the death of the race.” The author adds in conclusion : 
“ The universal ways to California and the invading civilization in America 
from two sides bring along death among wild buffaloes and consequently 
among the people feeding on them... This determination of all natives, 
coloured people, not to be attracted by the stream of civilization and to 
prefer death instead, is one of the most moving tragedies...” of the white 
man’s triumphal march westwards.

A few references to Bret Harțe, who as a genuine artist is to be 
considered a real discoverer of the exotic Far West and a lucid observer 
of reality, conclude the brief presentation of the Romanian success of 
Western fiction. Bret Harte’s work was well known and appreciated in 
Romania, where it was frequently translated — especially from German 
— in both the largely circulated ncwspapers and literary reviews and in 
separate volumes. Titu Maiorescu (1840—1917) bas the merit of being 
the first to have made known Bret Harțe into Romanian. In the pre
face to his own collection of translations from short-stories by foreign 
authors, among them Bret Harțe, printed in Craiova, 1882 fPatru nuvele 
by Carmen Sylva, Alarcon, Bret Harțe and a Chinese story), the pro-
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minent Romanian man of culture said tha t “Bret H arte’s well deserved 
renown îs due to the originality of the characters described, to thc 
sobriety of the style and to the energy of conception” (p. 3). The short 
story in the collection, Norocul (The Luck of Roaring Câmp) — that 
Maiorescu had previously published in the literary magazine “Convorbiri 
literare” , 1875, no. 10, pp. 402—409 — according to his saying “made 
a sensation and Consolidated Bret H arte’s name as America’s național 
poet” (p. 83)38. In another biographic note written by the journalist 
loan Hussar as a preface to the collection Schițe din California, accom- 
panied by a portrait of the author and printed in Craiova in 1896 in 
“Biblioteca de popularizare pentru Literatură, Știință și Artă“, no. 27 
(84 pages), the author said tha t from among modern American writers 
“ the most renowned ... and the writer whose name is known all over the 
world is Francis Bret Harțe, who realistically described the adventure- 
some life of the gold miners” in California, among whom he had lived 
for a longer while (pp. 7 —9)M. These Schițe din California, which com- 
prised the most successful short stories of the volumes The Lucii of Roar
ing Câmp and Other Stories (1870) and Tales of the Argonauts and Other 
Sketches (1875) — translated through the German intermediary, Argo- 
nauten Geschichte of Johannes Hoops (Halle, 1892) — presented the Roma- 
nian audience a short biograțhical fragment Din viața mea (pp. 11—15)40 
and the stories Broun din CaKvcras (Brown of Calaveras) (pp. 16—33), 
Omul neînsemnat (The Man of no Account) (pp. 39 — 41)41, Singur pe 
drum (A Lonely Ride) (pp. 42 — 51), Fiul pierdut (Mr. Thompson’s Pro
digai) (pp. 52 — 65) and Iliada din Sandy Bar (The Iliad of Sandy Bar) 
(pp. 66—84)42. Availing himself of Hoops’ version, the writer Ion

38 Having five different versions in Romainan — the other four having the title Buna 
sârte a silașiului mugitoru (sici), made by C. Dimitriade in "Românul”, 1874, June 15 — 18, 
Norocul de la Roaring Comp translated by E. Vinleihalder. (1808—1889), in the same news- 
paper, 1883, January 21 — 22 and Norocul in tabăra urlătorilor, "Națiunea”, 1882, nos. 64 — 65 ; 
see also Din nuvelele californicnc ale lui Bici Borte, translated in "Românul”, 1887, September 
12—15; the short-story had becn published in “The Overland Monthly” in 1868 and in a 
separate volume in 1870. Being translated soon aflcr its publicalion into French and German, 
languagts that offered the Romanian inlelligentsia of the time morc chanccs to know it — the 
story had brought Bret Harțe into internațional fame.The text, translated directiv from English by 
Maiorescu and Vinterhaldcr, was sometimes distorled by iniei mediaries and even made grotcsque 
by awkward localizations of thc sort : Strigâncsci, Ciincnii Roșii, Sara Ciuruc for Roaring 
Câmp, Red Dog, Cherokee Sal (see the versions of Dimitriade and Hussar). We should also 
mention that Eminescu, who was perfcctly aware of the difficultics raised by translation of 
texts of local colour, such as Gogol, Fritz Rcutcr, Pcl< fi or Bret Harțe, thought tha f 'tlie ir 
Works ari difficult, sometimes impossible to translate” (Scrieri politice și literare, ed. I. Scurtu, 
voi. I, București, 1905, p. 343).

38 Uă schiță biografică literară by Bret Harțe was published in " Românul” in 1887, 
March 12—13 ; the German translator Freiligrath was quoted as an authority in the problem : 
he consilcred the American writer as a "Homcr of California” who could discover “ the gold 
of Iove, kindness, confidencc, humanity that can also be found in wild hands hidden 
by thc niask of vice and sin”.

40 It was first published by I. Hussar in "Adevărul”, 1894, no. 1904, p. 2, and in 
1897 in "Universul literar", no. 16, pp. 2—3.

41 It was published under thc same title in "Românul”, 1887, September 5, p. 784, 
translated by loan Rusu, resumed in “ Familia”, 1887, no. 52, pp. 616 — 619; in "Adevărul”, 
1894, nes. 1998—1999, translated by Hussar, who also published it in "Universul ilustrat”, 
1897,’ nc. 15, pp. 6 — 7, after having it printed in a volume.

42 First published in "Adevărul”, 1894, nos. 1811 — 1812.
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A. Rădulescu Pogoneanu (1870—1944) inserted a short biographical note 
about Bret Harțe in “ Convorbiri literare” , no. 6, 1898, June 15 (pp. 
537 — 545), dwelling on the American writer’s extraordinary talent as 
a story-teller, on bis profound feeling for nature and on the splendour of 
his descriptions” ; he illustrated this by translating two famous stories 
Surghiunita din Poker-Flat (The Outcasts of Poker-Flat), (1898, no. 6, 
pp. 545 — 559) and Brown din Calaveras (Brown of Calaveras, 1899, no. 7, 
pp. 577—594). Two other stories, Prietenul meii Vîntură-Țară (My 
Friend Tramp) and Un idil în Roșeni (The Idyl of Red Gulch)13 were 
printed separately in Sibiu in 1886 and 1887 in “ Bibloteca populară a 
Tribunei”, nos. 21 and 35, 22 and 17 pages; the latter was probably 
translated through a Hungarian intermediary Idyll Vbrbs-Odvon (pp. 
12—30) in the collection Kalifornai bezzelyei (Californian Stories) trans
lated from English by Belenyesi Gâbor andprinted in Franklin publishing 
house, in Budapest in 1875 (138 p). Mention should also be made of the 
following stories published in Romanian journals : Roșa din Tulumna 
(The Rose of Toulumne) in “ Timpul”, 1876, nos. 23 — 27 ; Toboșarul 
(The Christmas Gift that came to Rupert), ibid. 1876, no. 32, pp. 1—3; 
Miggles, translated by Vasile Pogor and published in “Convorbiri lite
rare”, 1877, no. 4, pp. 141—151 and reproduced by “ Timpul” in the same 
year, nos. 286 — 291; the same story appeared also in “ Românul” , 1883, 
April 2 and 1888, May 11—13; Uă episoadă din vieața unui jucătoru 
(A Passage in the Life of Mr. John Oakhurst) in “ Românul” , 1879, July 
15 — 19, translated by Frederic Dam6 (1849—1907); Nebunul din Five- 
Forks (The Fool of Five-Forks) in “ Timpul” , 1880, nos. 96—103. In 
1882, the newspaper “Națiunea” published with no mention of the 
translator’s nam e: Thankful Blossom, nos. 49 — 58; Pepene, no. 59, 
pp. 2—3; Companionul lui Tennessee (Tennessee’s Partner), nos. 60—61; 
Izgoniții de la Poker-Flat (The Outcasts of Poker Fiat), nos. 62—64. 
Other stories were published in the same period : Prințesa Bob. Poveste 
californiană (The Princess Bob and her Friends), in “ România” , 1890, 
nos. 208—209, 211—213; Nerba Buena (A Ward of the Golden Gate), 
translated by loan Russu-Șirianu (1864 — 1909), in “ Tribuna”, 1892, 
nos. 158—197 ; Mliss, ibid., 1893, nos. 51 — 67, translated by V.L. 
[Alexandru V lahuță?]; O noapte în Wingdam (Night a t Wingdam), 
în “ Adevărul” , 1894, nos. 1963—1967, translated by Hussar and Căută
torul de diamante (Flip) in “ Epoca”, 1899, no. 1001(42)—1018(59).

The success of Bret H arte’s work in the Romanian countries was 
undoubtedly due to its lively plot with spectacular imprevisible turns, 
the new surrounding of markedly exotic colours, a sentimental melo- 
dramatism appealing to the heart, the moral force and the representative 
quality of characters, the humour censored by sobriety.

Another aspect of American literature at the end of the X IX th 
century which did not pass unnoticed in the Romanian Principalities was 
represented by Edwards Bellamy whose novei Looking Backward (1888),

43 In ‘‘România Liberă", 1886, nos. 2754 — 2756, it was published as Idil tn Roșeni, 
translated by loan Rusu.
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of socialist utopian inspiration44 won him fame the world over. The ima- 
ginary hero, Julien West, who has slept hypnotically for 113 years, 
like a new Rip van Winkle, awakes and finds out that he no longer 
lives in 1887 Boston bnt in XXIst century Boston, in the year 2000. 
He learns with satisfaction that social inequalities, wars and armies 
have disappeared, that with workers unemployment has been abolished 
by engaging all citizens in the production process, by a unanimous 
solidarity against “ starvation, cold, suffering”. The optimistic Vision of 
the future of mankind presented by Bellamy made his novei very popular 
in his country and abroad45. Thus, only three years after its publication 
it was translated into Romanian and published in Bucharest in 189146 
under the title în  anul 2000. Uă privire restrospectivă din anul 2000 
asupra secolului nostru, in the collection of the newspaper “ Românul” 
(June 9 — Sept. 6) of Vintilă C. A. Rosetti (1853—1915), after Paul 
Rey’s French version, Cent ans apres ou Van 2000, published in Paris, 
1891. Bellamy’s generous atitude and the interest he took in the work- 
ing class aecount for its publication in “ Românul”, given the Progres
sive orieutation of the news paper founded by C. A. Rosetti (1816 — 1885), 
a great politician of radical views.

14 For the source of the novei and the influences excrted by Robert Owen, John
Stuart Mill, the adept of Fourricr, Albcrt Brisbane and even Karl Marx on the aulhor, see
Arthur Ernest Morgan’s pertinent analysis Edward Bellamy, New York, Columbia Univ.
Press, 1944, pp. 204 — 384 and Everett W. Mac Nair’s work Edward Bellamy and the Naționalist
Mooement, 1889 to 1894 ; a rescarch sludy of E. Bellamy’s Work as a Social Rcformcr, Mil-
waukee, 1957, 355 p.

46 Bellamy’s work had an unpreccdentcd success abroad, and it was translated from 
1889 on into German (1899), Russian (1889), Czecli (1890), Polish (1890), Italian (1890), French 
(1891), Portuguese (1891), Hungarian (1891), Bulgarian (1892), Serbian-Croatian (1894) and 
Yiddish (1898) and was often reprinted in both Europe and USA until 1942. Cf. Sylvia E. 
Bowman, Edward Bellamy abroad. An American Prophet's Influence, New York, 1962, 
pp. 491-515 .

46 Ibid., p. 378; Const. C. Giurescu, On Romanian-American Cultural Relations, op. 
cit., p. 6.

47 Ben Hur was fragmentarily translated first by " Pressa”, Blaj, 1896, nos. 8 — 44. 
We learn from "Dreptatea”, 1894, no. 217, p. 6, that Ion Sonea a journalist might have 
published an adaptation after Wallace’s novei in "Lumea literară”, Gherla, 1894, which could 
not be identified.

To the end of the century, the Greek-Catholic ecclesiastical quar- 
ters of the Blaj united archbishopric highly praised the novei of biblical 
inspiration written by Lew[is] Wallace, Ben-Hur (1880), that was to be 
parallelled in point of plot and public success by Henryk Sienkiewicz’ 
Quo Vadis? (1895). The Romanian version of the novei bore the title 
Ben Hur sau zilele lui Mesia, in two volumes (539 and 508 pages), and 
was published by the printing works of the Blaj archdiocese seminar4 7 ; 
it soon became popular among readers fond of sentimental romances and 
historical adventures.

But the end of the X IXth century was — as mentioned above — 
the period when Romanian readers got acquainted with the work of Mark 
Twain. Remarkable personalities of Romanian culture, such as Mihai 
Eminescu, I. L. Caragiale or Titu Maiorescu contributed to the dissemi- 
nation of Twain’s work in our country. His subtly hnmorous sketches 
were translated into Romanian — more often through French or German
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and sometimes directly from the original — first in the press, then inclu- 
ded in volumes which contained stories of different foreign writers.

In a period when the satiric press attracted great names and I. L. 
Caragiale brilliantly represented the Romanian humour, the work of 
the American satirist was appreciated in its social-psychologic functio- 
nality as lucidly realistic and ironically objective observation. Mark Twain 
was popular in all Romanian provinces4’, His sketches were published 
bywell-known Bucharest newspapers and magazines: “Românul”, “ Lumea 
Nouă”, “ Convorbiri literare”, “Vatra11, “ România Jună”, “Povestea 
vorbei”, etc., and in magazines in Timișoara, Craiova and Cernăuți.

Interesting is the fortune of Punch, Brothers, Punch which, in Emines- 
.cu’s translation, circulated in four magazines49 but which has not been trans- 
ated ever since. Being one of the few translations made by Eminescu 

from American literature through a German intermediary80, the selec- 
tion of the sketch is relevant by the coincidence betwcen its plot and the 
details in the translator’s life within 1887—1888. The translation faith- 
fully follows the original or the possible intermediary, from which it 
differs in unimportant omissions. The doggerel81 is different from Twain’s 
text, an evidence of the German mediator.

48 Sce also Dorothea Sasu-Timerinan, Mark Ttvain in Romanța. Bibliography of the 
Romanian Translations Published in Volume and in Magazines ( 1S8S— 1966), Bucharest, 
1967, 48 p., a selective bibliography enriclied by the present study.

48 Under the tille Clanț cu toții, frați iubiți, “ Fintina Blandusici”, 1888, scries II. 
no. 3, pp. 1 — 2, published the sketch which was resumed by "Tribuna” , 1889, no. 56, pp. 
221 — 222 and "Gazeta Bucovinei”. 1892, no. 75, pp. 1 — 3; under the title O obsesiune it 
was published by “ Pagini literare”, 1899, no. 21, pp. 7 — 8.

50 Radu Manoliu, Asupra traducerilor lui Eminescu și in special asupra lui „Laîs”, 
"Cultura română”, 1909, nos. 6 — 7 — 8, pp. 154 —163, poinls to two titles, Twain’s sketch 
and Poe’s Morclla. Sce G. Călinescu, Opera lui Mihai Eminescu, voi. I, București, 1969, 
pp. 329—330, 113. See I. Scurtu, Eminescu’s Leben und Prosaschriften, Leipzig, 1903, p. 68, 
who shows that the poet used a German intermediary.

61 The sketch was published by Mark Twain in "Atlantic Monthly”, 1876, February, 
under the title A Literarij Nighlmare. He started from the rhymes of Isaac Bromley (also 
attributed to Noah Brooks), adapted by Moses P. Ilandy and set on music. Wc mention 
that the lines “ Clanț cu toții, frați iubiți/ Faceți găuri unde știți” were considered immoral 
by a Jassy reader who indignantly protested against them, what aroused Eminescu’ roars 
of laughter. Cf. I. Gh. Nicolcanu, Eminescu și Fintina Blandusici, in "Fintina Blandusiei” , 
1889, series II, no. 1, p. 1.

62 It was also published as Istoria Venerei de pe Capitol in "Fam ilia”, 1889, no. 26, 
pp. 294 — 296, translatcd by professor Aurel C. Domșa (1868—1938) and Venus in “ Drep
ta tea", 1896, no. 85, pp. 1 — 3, translatcd by Byr.

In the preface to the translation of two sketches of the American 
■writer, Păsurile sufletești ale domnișoarei Aurelia (Aurelia’s Unfortunate 
Young Man) and Istoria unui băiat rău crescut care n-a fost niciodată 
pedepsit (Story of the Bad Little Boy) in “ Convorbiri literare”, 1883, 
nos. 1 and 8, pp. 35—37 and 291—293, reprinted in the volume Novele și 
schițe de Alarcon, Bret Harțe și Mark Twain (pp. 51 — 58 and 59—64), 
edited by Titu Maiorescu in Bucharest in 1895, Livia Maiorescu said that 
Twain’s humorous sketches “are spread today throughout America and 
England”, being “ an evidence of the curious Nankee spirit now prevailing 
between New York and San Francisco” (p. 49). In 1888 the Brașov review 
“Poșta română” no. 37, pp. 221—222 translated anonymously the 
story Istoria Venerei Capitoline (The Capitoline Venus)82. Athanasie
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Gherman (1873 — 1915), a litterateur of Bucovina, published under the pen 
hame Don Rodrigo53 the sketch Un om care nu vrea să rida (How the Author 
Was Sold in Newark) in “Amicul familiei” of Gherla, 1890, no. 8, April 15, 
p. 119, a sketch which was also translated by Henri Sanielevici (1875 — 
1.951), using the penname Has, under the title Pățăraniea subscrisului 
la Newark and published in “ Lumea Nouă”, 1894, no. 3, p. 2, a Journal 
of the “ social democracy” of Bucharest, that mostly contributed to the 
fame of Twain’s work in Romania a t the end of the X IX th century ; 
the translation was resumed in 1898 in “ Românul”, no. 95, p. 2, a news
paper with radical tendency, which in its turn popularized the American 
writer’s work among Romanian readersM.

In  1891 the Bucharest collection 1001 Novele (no. 6—7, pp. 85—88 
and no. 8, pp. 89—92) published the sketch Cum se vindecă un guturai 
(Curing a Cold) anonymously translated. I. L. Caragiale translated Broasca 
minunată (The Jumping Frog) for the Bucharest magazine “V atra” 
in 1894, no. 9, pp. 275—279; the narrative was afterwards included in 
the volume Schițe, Traduceri și originale, pp. 40—48, of I. L. Caragiale, 
published in Jassy in 1897 as no. 64 of the collection of Șaraga brothers’ 
publishing house.

In 1894, the newspaper “ Lumea Nouă” published numerous sketches 
of Twain in anonymous translations, e.g. : Articolul domnului Bloke (Mr. 
Bloke’s Item) (no. 13, p. 2)®®, Bucuriile unui candidat (Running for 
Governor), (no. 16, pp. 2 —3)®6, Certele religioase în Irlanda (“Party 
Cries” in Ireland) (no. 44, p. 2), Cum am făcut cunoștință cu Artemus 
~Ward (First Interview with Artemus Ward) (no. 14, p. 2)®7, Povestiri 
morale (About Magnanimous-Incident Literature) (no. 11, p. 2), and 
Scriitorul binevoitor (The Benevolent Author) (no. 10, p. 2); some of 
these sketches were resumed by “ Românul” in 1898 in nos. 83, 96—97, 
88, 93, 94. H. Sanielevici translated also for “ Lumea Nouă” some other 
stories in 1894 : La Curtea ou Jurați (The Judge’s “ Spirited Woman” ) 
(no. 24 p. 2), Interviul (An Encounter with an Interviewer) (no. 1, 
p. 2). Parizianul (Paris Notes) (no. 15, p. 2) and Poșta redacției (An- 
swers to Correspondents) (no. 8, p. 2) also resumed in “ Românul” , 1898, 
no. 86, pp. 1 —2. Parizianul was also translated by an unidentified author 
under the pen name Syr in “ V atra” , 1895, no. 9, p. 272, as well as by 
the journalist B. Marian, who introduced it in the collection Nuvele 
(Short stories) by Paul Bourget, Guy de Maupassant, Adam Szymanski 
a.s.o., published in Bucharest in 1898 (pp. 5—8). The sketch was publi
shed also in “ Românul”, 1898 (no. 87, pp. 96—97), alongside the Poșta 
Redacției (Answers to Correspondents) (no. 86, pp. 1—2).

63 M. Straje, Dicționar de pseudonime, op. cit., p. 228, 294.
11 The same newspaper published an article of Mark Twain on Zola, 1898, no. 88,

PP- 1 -2 .
51 It was published under the same title in "Tribuna literară”, 1900, no. 139, pp. 89 —90.
M The sketch was first published as O candidatură in "Familia”, 1890, no. 29, 

pp. 346-347.
6’ Translated by Byr as Prima mea inlilnire cu Artemus Ward in "Dreptatea", 1896,

no. 25, pp. 1 — 2.
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Mention should be made of other translations from Mark Twain : 
Servitoarele (Concerning Chambermaids)88, by Toma Dragu (1877 — 
1940) (under the penname Justus)88 and published in “ Naționalul”, 
Bucharest in 1894, no. 175, July 22, pp. 2—3, Cum se scot dinții în 
America, translated by Sora Durma in “Universul” , 1895, no. 224, 
p. 2, Furnica (The Laborious Ant), translated by Gheorghe Petroșanu 
in “ Amicul tinerimii” , Tîrgu-Jiu, 1896, no. 6, pp. 12—13, Cum am fost 
redactor la o foaie dc agricultură (How I  Once Edited an Agricultural 
Paper), re-told by Theodor Theodosiade for “ Revista literară”, Bucharest, 
1897, no. 15, (June 20), pp. 233—235M and Un roman medieval (A Medie
val Românce), anonymously translated in the Bucharest “Povestea 
vorbei” , 1897, no. 16, pp. 6—8, resumed in “ Românul” 1898, no. 84, 
pp. 1 — 2. Equally successful vere the sketches Canibalismul în vagoane 
(Cannibalism in the Cars), published in “Epoca”, 1886, nos. 39—42; 
Orologiul meu (My Watch) translatedby anunidentified pcrson in “Telegraful 
român” , 1887, nos. 118—119 and by Byr in “Dreptatea”, 1896, no. 34, 
p. 1, as Ceasornicul m eu; Furtuna, in “Adevărul” , 1890, no. 646, p. 3, 
translated by Niculae din B uzău; Ciceronele italian (Italian Guides, 
Innocents Abroad) in “ Dreptatea” , 1894, no. 9, pp. 2—4, translated by 
Ion losif Șchiopul, a journalist, (d. 1947), who translated also Răspunsul 
meu (Answers to Correspondents. Discarded Love) “Dreptatea” , 1895, 
no. 11, p. 1, Esperiențele familiei Williams cu difterita (The Experiences 
of the McWilliamses with the membranous Croup), “ Tribuna”, 1896, 
nos. 31—33, under the penname M. Aegea61 ; Domnișoara Evans și 
vulturul, translated by Sanielevici in “ Lumea Nouă”, 1895, no. 254, 
pp. 2—3, Ziaristica în Tennessee (Journalism in Tenncssee), ibid., 1895, 
nos. 255—256, translated by E c .; Dintele în “Dreptatea”, 1895, no. 240, 
pp. 1—2 and Dintele cu pricina in “ Gazeta Bucovinei”, 1896, no. 17, 
pp. 1—2 ; Cn vis ciudat (A Curious Dream) was translated by G. Vasiliu 
in “ Vatra”, 1895, no. 8, pp. 244—248 and in “ Unirea” , 1900, nos. 
12—13 ; Farbă (Science vs. Luck) in “ Tribuna”, 1896, no. 57, p. 225 in 
the translation of A. C. L iuba; O călătorie cu un apărătoriu de drept 
(Travelling with a Reformer), was translated by Ilic Popescu in “Tele
graful român”, 1897, nos. 77—83; Vascon translated a chapter from 
A  Tramp Abroad as In  închisoarea universității Heidelberg in “ Foaia inte
resantă” , 1897, no. 42, pp. 5—6. Under the title Cecil Rhodes, the 15th 
chapter of Hore Tramps Abroad was translated in “ România jună”, 
1899, no. 5, p. 2. John Wagner (A Fine Old Man) was translated by 
De la Focșani in “ Foaia populară”, 1899, no. 3, p. 3 and Bărbierul 
anglo-saxon (About Barbers) was published in “Tribuna literară” , 1900, 
no. 175, p. 123, translated by A[nestin],

68 Translated for the first time in Brașov by P. under the title Despre servitoare, in 
"Gazeta Transilvaniei”, 1888, no. 135, pp. 2 — 3, then with the title Fetele din casă in 
"Timpul”, 1892, no. 147, p. 2.

69 M. Straje, op. cit., p. 235, 375.
80 Previously published as Cum am redactat un jurnal economic in “Telegraful român”, 

1887, nos. 62—63 (translated by yff) and Cum m-am făcut redactor al unei gazete de agri
cultură, in “ Țara", 1894, no. 8, p. 2, the Sunday supplcment; later on, it was also published 
by "Revista literară”, 1897, no. 15, pp. 233—235 translated by Th. Theodosiade with the 
title Cum am fost redactor la o foae de agricultură.

81 M. Straje, op. cit., p. 8 and 368.
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Some brief conclusions should be drawn at the cnd of our inves
tiga tion.

If teaching, scientific and memorial literature offered Eomanian 
readers the necessary notions to understand the social-economic, poli- 
tical and instituțional background of the United States, it is only the 
translation of fiction and poetry that succeeded in enriching and deepening 
the image of the American nation, by revealing the spirit of the nation 
overseas. The literature of the New World, deeply rooted in the Indian 
and black folklore, enjoyed its due appreciation in the Eomanian coun- 
tries. The translation into Eomanian of some of the works of great 
artists, such as Poe, Bret Harțe or Mark Twain by literary personalities 
such as Eminescu, Caragiale and Maiorescu expresses, by mere associa- 
tion of their names, the scope of the contacts with the spiritual valucs 
of America.

Considering at the same time the rather limited knowledge of the 
English language at that time, American literature holds, owing parti- 
cularly to the translations made in the last quarter of the century, a high 
frequency index in the circulation of foreign literatures in Eomanian 
periodica! publications (after French, German, Eussian, English and 
Italian literatures).

American literature, which raised rather early the interest of Eo
manian culture, was largely known thanks to writers of European circu
lation, espccially through French and German intermediaries, that 
offered an accessiblc language and criticai credit. From all the writers 
translated into Eomanian two thirds are important names in the hie- 
rarchy of American artists, mostly having a frequency index proporțional 
with their statute of value; the rest are names of circumstanțial success.

The success of American literature among the XIXth century 
audience was ensured by translations, the texts of literary history and 
criticism being very reduced, though not devoid of significance; they 
confirm not so mucii the influence of the estimative criteria of the 
foreign commcntary (French and German) as their importance in 
stimulating the original judgment of value.

The greatest share in translations is held by prose; no separate 
volume of American poetry appeared throughout XIXth century. The 
accidental selection of potms — only in the prcss — unequally funcțional 
in the work of the respective authors, points to unilateral knowledge. 
We can notice the bent for the epic or for social humanitarian poetry. 
In prose the story is usually preferred to the novei, the supremacy of 
the latter being held in the field of translations by French literature. 
The preference for the rcalistic sketch or story, with a humorous, satiric 
tinge (of the Mark Twain type) or of the sentimental and fabulously 
extraordinary tale (of the E. A. Poe type) can be obviously noticed. 
Selection and frequency are illustrative of the efforts made to maintain 
the balance between demand and offer. There was an increased demand 
for a captivating narrative, attractive by its plot, characters and atmos- 
phere and highly accessible. That is natural and not beyond explanation 
— especially in periodical publications — considering the necessity of 
ensuring a large and constant number of subscribers, who were attracted, 
among other things, by the serial feuilleton with its twofold task : to
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«ntertain and to educate. Stories were adequate to the printing space 
reserved to the serial, and provided the possibility to alternate genres and 
authors. The foreign literaturo published depended on the purposes, 
management, contributors, periodicity and circulation of the different 
newspapers and reviews. Some offered texts tha t combined cultural 
propaganda with “ commercial” entertainment. Others obeyed the ge
neral demand and translated texts of momentary success. But there 
were still some others who observed rigorous criteria of selection. The 
American authors most often translated in this period — Poe, Harțe, 
Twain — met the efforts of a cultural-educational policy and theinterest 
in accessible reading. Now, leaving aside a part of Fenimore Cooper’s 
works, and disregarding other minor writers, most translations from 
American literature in collection or separate volumes were first broadly 
circulated in the press, wherefrom they were most often reproduced.

In a steadily ascending evolution, the knowledge of the American 
world through fiction has acquired new dimensions in our country in the 
XXth century, by the ever broader spreading — both in the original 
and in translation — of the works of American w riters; at the same time, 
we can witness the Americans’ wide recognition of the remarkable con- 
tributions made by the Romanian people to the patrimony of world 
literature.
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LE PASS^ ET LE MODERNISME

GEORGE IVAȘCU

Apres son IV e Congres â Lisbonne, du 29 marș au 3 avril 1976, 
l’Association Internationale des Critiques Litt6raires a et6 l’invit6e de 
l’Acad6mie d’Athenes, Ies 5—9 octobre de la meme ann6e. Cette r^union 
a 6t6 organisme par Ies soins d’un comită â la tete duquel se trouvait le 
vice-prisident de l ’Academie, Petros Haris, a id i par un secr6taire general, 
L^andros Vranoussis, le directeur du Centre de recherches mediâvales 
ct ndohelldniques, avec pour membres : Apostolos Sahinis, Const. Barbis, 
Lilly Pr6v&aki et le vice-pr^sident de l ’A.I.C.L., C. Th. Dimaras.

De la part de l’Association Internationale des Critiques Litteraires 
y ont participe : son president, Robert Andr£, et sa tr^soriere, Pierrette 
Chantome-Doyon, ainsi que Ies representants des centres de critique de 
Belgique (Marcel Lobet), Bulgarie (Ivan Tsvetkov), Espagne (G. Diaz- 
Plaja), Hongrie (Miklos Szabolcsi), Norvege (Ivar Eskeland), Pologne 
(Ryszard Matuszewski), Portugal (Maria-Alzira Seixo), Roumanie (George 
Ivașcu), Union Sovietique (Aleks. Mihaîlov). II y a eu encore quelques 
autres participants franțais, Jean Rousselot, et sovi^tiques, Boris 
I. Boursov et Nathalie Rjevskaîa, ainsi qu’uncertainnombre d ’̂ crivains et 
critiques grecs — E. P. Papanoutsos, Gr. Kassimatis, Babi Klaras, 
Giorgios Valetas, G. Hourinouziadis, Kostas Asimakopoulos, etc.

La rdunion d’Athenes a ^te consacri en tout premier lieu â un 
colloque sur La tradition classique dans le monde moderne. L’erudit critique 
et philosophe E. P. Papanoutsos a pr6side Ies d^bats, assistâ â tour de 
râie par l’un des representants de l’A.I.C.L. Lors de la s&ince inaugurale, 
aprâs l ’allocution de l ’acad. Petros Haris, en sa qualiti de president du 
Comite d ’organisation, Ies participants rețurent Ies paroles de bien- 
venue de Constantin Trypanis, ministre de la culture et des Sciences, aux- 
quelles a fait suite l ’allocution de Robert AndrA

« Introduits » par E. P. Papanoutsos, Ies debats proprement-dits 
ont comniencd, portant sur : 1° — Le concept du classique dans Ies diffe- 
rentes cultures (C. Zh. Dimaras, G. Diaz-Plaja, Ivan Tsvetkov); 2° — Le 
passi et la r&volution moderniste (Gr. Kassimatis, George Ivașcu, A. Mihaî
lov, R. Matuszewski); 3° — L'expression dans le monde moderne: le lan- 
gage et la position de Ia critique vis-ă-vis de ce probleme (B. Klaras, B. Bur- 
sov, Marcel Lobet). Les discussions suscit^es par ces expos^s ont b6n6- 
ficiî aussi de l ’intervention de Jean Rousselot, M. Szabolcsi, Maria-Alzira 
Seixo. Pour finir, E. P. Papanoutsos a pr6sent6 les conclusions du 
colloque. Le 8 octobre, Robert Andr^ a pr^sidâ la s^ance constitutive 
du centre grec de l’A.I.C.L., avec C. Th. Dimaras en tete.
SYNTHESIS, IV. BUCAREST, 1977
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Ă l’occasion du colloque d’Athenes, j ’ai soumis au debat des spe- 
cialistes quelques aspects majeurs de la littirature roumaine.

★
En Roumanie, tout comme dans d’autres pays, le modernisme se 

rapporte â la tradition par deux perspectives comp!6mentaires, en l’expli- 
quant et en l’impliquant tout â la fois. Les el6ments du premier aspect 
sont des plus interessants et ne presentent qu’â premiere vue un air 
paradoxal, parce que l’avant-garde — et nos commentaires viseront sur- 
tout la revolution d’avant-garde en tant que forme de relief extreme du 
modernisme — l’avant-garde, donc, dans sa quete continuelle, exaspirte 
et pathetique du neuf cultive tout naturellement l’experimentation, 
misant sur sa force de choc et de conviction. Mais justement ce soutien 
theorique et pratique du neuf, l’essai d’acclimater celui-ci au niveau de 
la conscience litteraire commune determinent une lecture â rebours de 
la tradition. Le passe influe sur le present, mais au-dessus du passe flot- 
tent toujours les ombres intenses du present, dans un jeu dialectique, 
note par un grand poete et critique comme T. S. Eliot : « Lorsque naît 
une nouvelle oeuvre d’art, l’evenement se repercute en meme temps 
sur toutes les oeuvres qui lui ont precedă. Avânt que cette oeuvre naisse, 
l’ordre existant etait parfait; pour que cet ordre se maintienne aussi 
apres la naissance du neuf, il faut que l’ordre existant change dans son 
ensemble tant peu soit-il; c’est ainsi que sont revisecs les relations, les 
dimensions, les valeurs de cbaque oeuvre d’a r t ; c’est en quoi consiste le 
melange du passe et du moderne ».

D’autre part, les critiques, le public aussi du reste, ont appris a 
lire comme il fallait les dedarations batailleuses de l’avant-garde, en 
faisant la part de la verit6, qu’ils siparent de l’exageration, inconsciente 
ou voulue, en isolant ce qu’on appelle couramment la «rhetorique» 
des programmes esthetiques du veritable programme esthetique. Com- 
rnent expliquer autrement que les representants de l’avant-garde (les 
dadaistes et les futuristes, notamment) reclamaient d’une part la mise 
â feu des bibliotheques et des musees, tout en se reconnaissant d’autre 
part des predecesseurs — non dans la generation immediatement ante- 
rieure, il est vrai; ces predecesseurs dont ils se reclamaient etaient des 
generations un peu plus anciennes, elles appartenaient aux traditions 
archaîques, au moyen âge (comme dans le cas de l’expressionnisme), ou 
aux romantiques avec leurs poetes « maudits »? De sorte qu’une anthologie, 
telle The Modern Traditions (New York, 1965), brosse une vaste perspective 
du modernisme — vaste jusqu’â l’eclectisme — en usant des arguments 
les plus eioquents. Et ceci d’autant plus que certaines etudes de la critique 
moderne rangent dans les « categories negatives » non seulement la rheto
rique de l’avant-garde : sans forcer la realite, elles les descellent dans 
les dimensions de tout mouvement litteraire, de cbaque courant litteraire 
â sa phase inițiale, celle-ci etant d’habitude la plus revendicative. Enfin, 
sans attenuer la vehemence theorique de l’avant-garde, on remarquera 
dans la pratique que les oeuvres d’un mouvement ne sauraient âtre 
separees de l’enchaînement des influences, des filiations, des «traditions », 
parfois reconnues avec un certain retard par les protagonistes memes 
des divers mouvements d’avant-garde.
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C’est aussi le cadre ou s’inscrit l’experience roumaine, avec, toutefois, 
quelques traits specifiques, nes de la structure originale de la culture 
roumaine dans son ensemble.

L ’avant-garde roumaine est bien connue, en tout premier lieu par 
l’apport de quelques Roumains qui ont contribui â la definition du concept 
â 1’echelle europeenne. II y a, d ’abord, Tristan Tzara, redacteur dans sa 
jeunesse passee en Roumanie, pendant l’annee 1912 (donc avant sa fameuse 
experience zurichoise), de la revue « Simbolul » (le Symbole) — le meme 
Tzara dont Ies six volumes d’oeuvres completes sont en train de paraître 
â  Paris. II y a, ensuite, Ies poetes Benjamin Fondane (B. Fundoianu) 
ou Ilarie Voronca, Ies peintres Marcel lancu, Mattis Teutsch, Victor- 
Brauner, M. H. Maxy. Enfin, ă un certain moment le grand Brancusi 
en personne a fourni sa collaboration â une revue d’avant-garde, l’« In te
gral » (1925), dans Ies pages de laquelle on retrouve Ies noms bien connus 
de l’avant-garde europeenne.

Mais, comme l’expliquait, d ’ailleurs, le dramaturge franțais d ’origine 
roumaine Eugene lonesco, dans un article de la « Quinzaine litteraire » 
(au commencement de l’annee 1976), le veritable createur de l’avant- 
garde roumaine est un simple greffier de tribunal, Demetrescu-Buzău, 
Urmuz par son nom litteraire. C’est dans la succession de celui-ci que 
se place egalement l’auteur de la Cantatrice chauve, elu ă l'Acadimie 
Franșaise il y a quelques annees.

Ce que l’on sait peut-etre moins, c’est que si l’histoire litteraire 
eu Europe considere notre Eminescu comme le dernier grand poete roman- 
tique, l’un de ses contemporains, Alexandru Macedonski, compte parmi 
Ies premiers poetes modernistes. En ecrivant Sur la logique de la potaie 
dans sa revue « Literatorul » (le Litterateur), qui paraissait en 1880 ă 
Bucarest, Macedonski affirmait que la poesie est convaincante «parce que 
tout ce qui est beau nous impose, sans que personne puisse savoir comment 
e t pourquoi ceci arrive », la poesie etant « un pouvoir souverain, secret et 
immuable ». Quant â la logique de la poesie, « elle est non logique par 
rapport â la prose »; or, « tout ce qui n ’est pas logique etant absurde, 
la logique de la poesie est par consequent l ’absurde meme ». II ita it  donc 
tout naturel que ce poete roumain decouvre le symbolisme europien 
dans la variante « instrumentale » de Reni Ghil, auteur d ’un Traiti du 
Verbe (1888), apres qu’il eut donni sa collaboration, en 1886, â « La Wallo- 
n ie » liigeoise, la revue d’Albert Mocquel qui allait compter parmi Ies 
premieres expressions du symbolisme curopeen.

Evidemment, on ne saurait appliquer â Macedonski la remarque 
de Mallarmi â propos de la giniration symboliste, â savoir qu’elle « a remis 
en question l’acte meme d ’ecrire, en le scrutant jusqu’â l’origine ». Toute
fois, l ’on peut retenir que pour le poete roumain la seule poesie« vraie » 
etait celle tenant compte de la musicalite et des qualitis d ’ordre grapliique 
— de la couleur meme des caracteres d’imprimerie. Voilâ donc l’un des 
pr6curseurs de ce que sera le modernisme roumain, dans son relief d ’avant- 
garde des annies 1920 dont j ’ai dejâ parii.

Cependant, une vue retrospective du ph6nomene permet de constatei 
que, chez nous, cette avant-garde «explose » au terme d’une 6volution 
qui couvre huit ddcennies, c’est-â-dire depuis la parution, en 1840, de 
la revue «Dacia lite ra ră» (La Dacie litteraire), de Mihail Kogălniceanu,
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l’un des architectes de la culture roumaine moderne, qui avait formuU 
dans des termes bien pes6s le programme de la sp^cificit^ naționale dans 
l’art, en tant que r^vâlateur de l’originalitd de la culture, de la cr^ation 
litUiraire. Pendant toute cette 6poque, et surtout apris la rdvolution de 
1848, le dibat devait continuer â propos de l’idâal național — de la lutte 
pour l’unification du pays et pour son ind^pendance.

Cet id^al național une fois accompli dans Ies circonstances bistoriques 
bien connues de la fin de la premiere guerre mondiale, il est tout â fait 
explicable pourquoi dans une pareille conjoncture de notre developpement 
culturel Ies appels â l’an^antissement, au nihilisme sont rest^s pour l’avant- 
garde roumaine de simples phrases exclamatives. Pour Ies Roumains, 
le sens profond, d6finitoire, du processus littdraire jaillissait d’autres 
sources, des sources d’une tradition active et toujours constructives; 
il se dirigeait aussi vers d’autres borizons.

N’empeche que Ies contemporains aient appris de l’avant-garde la 
lețon de la rivolution du langage, de l’&argissement du concept de l i te 
raturo ; ils ont appris â. nuancer ce concept. Mais l’andantissement de l’art 
ne pouvait guere etre a cette pdriode historique un id6al: l’art roumain 
6tait engagd dans la voie ascendante de son ivolution crdatrice.

Quelques remarques s’imposent. lies revues de l’avant-garde, Ies 
c6nacles appartenant â ce mouvement — qui, en Roumanie tout comme 
dans d’autres pays, se montrait voluble, belliqueux ct extravagant â 
l’extreme, dans son d^sir d’t a n l e r  Ies habitudes et le confoimisme — le 
perimetre meme de l’avant-garde englobe des noms de poetes, tels Ion 
Barbu, dont l’oeuvre, ni ă ce moment-lă, ni par la suite n’a rdpondu 
aux «normes » inscrites dans Ies manifestes. Un Ion Vinea, lui-meme 
fondateur d’une revue d’avant-garde, s’est revelă, apres l’idition du 
volume de ses poemes, un esprit d’une harmonieuse coh^rence lyrique. 
Des poetes comme B. Fundoianu ou Adrian Maniu ont 6td r^ceptionnds 
par la critique sous l’dtiquette de . . .  « traditionalistes ». Enfin, Ies d6buts 
litteraires de l’etrange Urmuz d^jâ mentionne ont et^ facilita par Tudor 
Arghezi, le poete de ref^rence de la sensibilii roumaine pour Ies six pre- 
mieres d^cennies du XXC siecle. Ajoutons que le vernissage de l’exposition 
organisme par la revue « Contimporanul» ă laquelle prenait 6galement part 
Brancusi ^tait commentd par l’esthdticien d’orientation classique, Tudor 
Vianu, qui a saisi en la soulignant la valeur de celui dont l’art s’̂ levera 
au cours des troisieme et quatiieme d^cennies de notre siecle â l’6chelle 
universellc. En effet, Vianu ecrivait alors : « Dans un espace aussi id u i t 
que possible, Brancusi arrive â renfenner un vaste perimetre de formes : 
nous sommes confrontes â l’une des plus imprcssionnantes volonis de 
vaincre et d’an&rntir la matiere par la plastique, ce qui ajoute â la sculp- 
ture de Brancusi cette mysirieuse et infinie viitualite de l’expression 
susceptible de clouer sur place le spectateur ».

Dans le cadre de la meme Vision, qr i se propose de souligner le 
rapport particulier de l’avant-garde roumaine avec la tradition, il convient 
de noter aussi que l’article-programme de la revue «Contimporanul» 
(păru le 3 juin 1922) indique clairement et sans le moindre equivoque 
la filiation de la nouvelle publication. Celle-ci se reclame de la revue de 
lassy, elle aussi intitul^e «Contemporanul», parue en 1881 sous l’̂ gide 
des premiers c6nacles socialistes roumains, pour servir d’instrument de
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diffusion an materialisme d’abord, au marxisme ensuite. Voici, a titre 
d’exemple, un fragment de l’editorial de son premier numdro, dont l’auteur 
tenait â souligner que : « Ma gencration et celle de nos predeccsseurs 
doivent beaucoup quant â leur culture spirituelle, ă leur dlâvation d’âme, 
â la grande revue socialiste de jadis, celle qui portait, il y a trente ans, 
le meme nom que la notre. Je  souhaite ă mes jeunes confreres d’obtenir 
dans la civilisation de l’intellect et de la vie roumaine de ce d ibut de 
siecle et dans cette rare et nouvelle epoque de l’humanite le meme succes 
que celui de sa grand’mere, ă la fin du siecle dernier ».

L ’implication des ideals sociaux, revolutionnaires, socialistes est 
plus qu’un simple aspect de notre avant-garde, elle fait pârtie des impli- 
cations de l’epoque. Apres l’eclat moderniste de l’avant-garde des ann^es 
1922 — 1930, tout une serie des militants et des sympathisants du mouve- 
ment se sont enroles dans le large front des intellectuels progressistes 
de l’entre-deux-guerres, avec des merites insignes dans le combat contre 
le fascisme et dans la preparation de la revolut ion sociale et politique, 
d6clenchee apres l’actc du 23 Aout 1944, date historique de la resurrection 
antifasciste et de l’adhesion de la Eoumanie au câmp des Nations Unies. 
Adeptes de la ligne ideologique tracee par Ies partis progressistes, alors 
dans l’illegalite — et, en tout premier lieu, de celui de l’avant-garde, le 
parti de la classe ouvriere — journalistes et ecrivains sont devenus 
Ies representants de prestige du mouvement de risistance naționale, 
l’un des plus forts de l’Europe. En voici quelques noms : Geo Bogza, 
Sașa Pană, Virgil Teodorescu, Eugen Jebeleanu, Ion Călugăru, Gheorghe 
Dinu, F. Brunea-Fox, le peintre Maxy, le sculpteur Militza Pătrașcu et 
tan t d’autrcs encore, alors qu’en France un Benjamin Fondane vivait 
ses derniers jours â Auschwitz et un Tristan Tzara combattait dans Ies 
rangs de la R^sistance.

Disons donc pour conclure que, considere dans la perspective du 
present, tan t comme exp6rience evoluee de la conscience esthetique, que 
par son uiveau ideologique, le revirement moderniste en Eoumanie ne peut 
etre separâ des cadres naturcls du devenir artistique et litterairc propre 
ă l’epanouissement de la culture roumaine dans son ensemble et suivant 
ses coordonn6es sp&ifiques. C’est pourquoi l’on peut dire que la râvolution 
moderniste aspire etre une exception de la loi millenaire de l’inter-condi- 
tionnement de l’art, exception ne faisant q u e ... confirmer la regie qui 
veut que Ies « avant-gardes » naissent et passent, tout en laissant derriire 
elles l’ombre de leur souvenir. Un souvenir qui de nos jours change profon- 
dâment le concept meme d’avant-garde. Parce que, aujourd’hui appar- 
tenir ă l’avant-garde signifie appartenir â l’univers de pensee qui va au- 
devant de son temps. fitre de l’avant-garde, qu’il s’agisse de culture, art 
ou litt6rature, veut dire aujourd’hui etre engag^ dans l’6dification d ’un 
nouvel humanisme, un humanisme que l’on peut traiter de r6volutionnaire, 
dans la mesure ou le terme meme de r6volution s’est enrichi de nouveaux 
«champs magndtiques», au service de l’epanouissement de l’homme, 
de l’humanite.

E t ici, dans cette magnifique Athenes, nous ressentons tous l’emotion 
de vivre le pass6 en tan t que r6v61ateur des sources Ies plus authentiques 
des valeurs humaines. Le frimissement d’un tel passâ nous fait mieux 
entendre Ies lendemains qui chantent.
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LA REVUE «ZENIT», SON IDEOLOGIE ET SES RAPPORTS 
AVEC LES ARTS

IR INA SUBOTlC 
(fleogrod)

Le premier numero de « Zenit », revue internaționale pour l’art et 
la culture (portant plus tard  le sous-titre «pour le nouvel a r t »)' părut 
le l er fCvrier 1921 â Zagreb 2. On sait quc c’Ctait dans toute l’Europe 
une dpoque marquee par un fervent deșir de realiser vraiment un nouveau 
monde et d ’oublier nou seulement Ies destructions terrifiantes de la P " 
guerre mondiale, mais aussi le monde aneien avec toute sa tradition strati
fice. Le meme esprit a teinte la Bulgarie, la Boumanie, la Hongrie, et 
la Yougoslavie egalement, qui a souffert Cnormement mais qui a atteint 
finalement son unification desiree. La revue mensuelle « Z en it» — comme 
beaucoup d’autres revues semblables du monde entier — reprCsentait 
une sorte de reponse, un foyer ou se reflCtaient Ies idies-forces de cette 
Cpoque-lâ : idCes culturelles, artistiques, sociales, meme politiques.

1 I.’emploi du terme • art nouveau > utilise par Ies autcurs zenitistes dans leur textes, en 
languc franțaisc a (16 abandonni en raison des connotations liistoriqucs et eslliitiqucs qui 
s’attachent disormais A cette terminologie. L’autcur a jug6 pr6f6rable d’y substituer le terme 
« le nouvel art ».

2 Le mcillcur connaisscur du zenilismc est sans do îi te Zoran Markus, qui a publii plusicurs 
articlcs traitant diffirents problemcs autour du zinilisme et de ses collaboratcurs. Des 
contributions siricuses ont 616 apportics igalcmcnt par Radomir Konstantinovic, dr La zar 
Trifunovie, Miodrag B. Protie, dr Zoran Konstantinovid et autres.

3 A cette epoquc-lâ Micic etait ddjâ vivement oppr6ci6 comme poite expressionniste 
(• Rythmcs de mes presages >, < Salvagc de l’Ame », « Le picM origine! •) et fut citi A c iti 
de Krlc2a, Crnjanski, Krklcc et Cesarec comme un de nos meilleurs icrivains modernes. 
Cf. M. Crnjanski, Dan, Novi Sad-Bcograd, I, 2, 1919, p. 30; M. Jarc, Ljubljanski zoon, 
I.jubljana, XLI, 1, 1921, p. 35 sqq.

En principe, tout esprit moderne et progressiste renommd en Europe 
a trouve son echo dans «Zenit» qui a aussi offert une nouvelle issue : 
d ’apres le programme de son fondateur et directeur Ljubomir Micid (1895 — 
1971) 3, « Zenit » a proclame la supremație du barbarog^nie qui doit envahir 
et'balkaniser l’Europe entiere en lui dddiant sa culture autochtone, pure. 
Dans le numero 38 de « Zenit » Micid publie son « Manifeste aux barbares 
de l’esprit et de la pensee sur tous Ies continents », dditd dgalement en 
franțais : «Au nom du barbaroginic -  vive la barbaritd, crdatrice de 
la culture nouvelle, dont l’essence est l’humanitd indcpendante. C’est 
le barbarogdnie de l’homme nouveau, muni des bombes d’esprit barbare 
e t du feu d’artifice des purs sentiments barbares... Le barbarogdnie
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a ordonn6 au sixieme continent, que sont ies Balkans, d’etre l’avant- 
garde des nouvelles f^condations barbares. Voilâ : la balkanisation de 
l’Europe ! .. .  Au nom de ce barbarog^nie et de son esprit, le z^nitisme, 
nous sommes aujourd’hui Ies barbares de la culture — nous sommes 
aujourd’hui Ies barbares de la civilisation». Par cons6quent: «Le zini- 
tisme est la revolution barbare de l’esprit, la revolution barbare de la 
pensie, la revolution barbare de tous Ies sentiments... ». Rista Ratkovic 
— un des derniers adhârents du mouvement, declare qu’on n’y pense 
pas au barbarisme en tant qu’antipode de la culture, mais comme moyen 
de guerison de la culture : «Ce n’est pas la machinisation de l’âme car 
la technique est son luxe necessaire ». Radomir Konstantinovid4, un poitc 
qui a sensiblement analys6 la poitique zinitiste, considere que le phino- 
m^ne du barbarisme et du barbarog^nie zinitiste reprâsente «la figure 
symbolique la plus fantastique et la plus controversee de la nouvelle 
culture serbe». II y voit l’influencc directe des mouvements d’avant- 
garde des ann6es 20 avec un nouvel esprit, revolte contre la civilisation- 
europâenne sous le poids du nouveau barbarisme de la civilisation de 
la machine.

Bien que dirigee vers Ies Balkans, « gloire de la jeune race », d’apres 
Marijan Mikac (no. 24 de «Zenit»), la revue a d^montre, des le premier 
num6ro, son caractere internațional publiant Ies manuscrits inedits dans 
la majeure pârtie en langue originale. A part quelques publications — 
romans, poemes, etc., et quelques manifestations comptementaires (expo- 
sitions, pr^sentations th^âtrales, confârences, etc.), la revue a d i  le seul 
porte-parole de l’id^ologie zenitiste et le seul soutien de son programme, 
de meme que Micii en est resti le seul ideologue, fidele â ses propres idies.

Le cercle des collaborateurs yougoslaves etait tres vaste au depart 
et important: Boăko Tokin, qui s’occupait surtout de cinema et qui a 
icrit, avec Micic et Ivan Goli, le premier manifeste du zenitisme, puis le 
fr^re de Ljubomir — Branislav, connu aussi comme Valerij, Vij ou Ve 
Poljanski d’apres le lieu de naissance, poete et peintre5, ensuite Rastko 
Petrovii, Duăan Matii'’, MiloS Crnjanski, Stanislav Vinaver, Dragari 
Aleksic, etc. Peu â peu et â cause de son exigenec, de sa fcrniet6 et de 
sa rigueur, Micii est ieste presquc seul. IPautre part, Ies collaborateurs 
itrangers se multiplient : dans le premier numero deja sont pr&cntK 
Marcel Sauvage, Paul Dcrmie, Anatolij Lunacarski, Igor Severyanin, 
et dans Ies autres — Hcrvartb Walden, Albert Ehrenstein, Ruggero 
Vasari, Theo van Doesburg, Fortunato, Depero, Florent Fels, Paolo

1 Radomir Konstantinovic, Ko Je barbarogenije, Treci program Radio Beogrnda, prin 
temps 1969, p. 9 sqq ; rCponsc de Z. MarkuS, Knjiievnc nooine, Bcograd, no. 379, le 5.12.1970. 
Voir aussi : R. Konstantinovic, Bice i jczik, Treci program Radio Bcograda, hiver 1972, 
p. 172 sqq.

6 Cf. R. Konstantinovic, op. cil.; 7.. Markul, Branko Ve Poljanski, (talerija Jova'n 
Popovic, Opovo, septembre —novembre 1974. A Paris Poljanski fut le repr6sentanl du • Zenit »; 
il a rencontrd lâ, parmi de nombreux personnages, Marinctti, lors d’une confeicnce futuriste 
et a eu avec lui une longuc discussion sur l’autonomic du zenitisme. Ses dessins en arabesqut' 
matissienne et la stylisation nette ont eu des reflels fantastiques ci liriqucs, contraires A 
l’esprit constructiviste de son frire. II a adopte une expression naive et hermdtiquc, et a 
redigd un Manifeste du panrCalisme, oii il abandonnait complitement ses iddes progressistes,- 
mjme revolutionaires pour ce temps-lâ. II paralt qu’il est mort avant la 2t a e  guerre mondiale, 
comme clochard parisicn.

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.inst-calinescu.ro



3 LA REVUE «Z EN IT » 219

Buzzi; Maxim Gorki ecrit â propos de la Revolution, Wasilii Kandinski 
sur l’a rt abstrait (texte prâpare specialement pour le «Z en it»), Ilya 
Ehrenburg sur la nouvelle litterature russe, W alter Gropius sur l’architec- 
1 ure internaționale, Andrd Salmon sur «L’Age et l’Humanitâ », El Lissitzky 
sur le nouvel art ainsi que Kasimir Malevich, Trotsky sur Mnine, Lajos 
Kossak sur l’architecture de la peinture, Jean Epstein sur le cinema. 
« Zenit » a publi6 aussi « Ng-oumi» de Max Jacob, Ies syntheses drama- 
tiques de Marinetti, Ies poemes en original ou traduits de Block, Pasternak, 
Essenin, Aseev, Maîakovski (traduit pour la premiere fois en Yougoslavie), 
puis de Claire Goli, Franz Richard Behrens, Gheo Mileff, Jaroslav Seiffert, 
Michel Seuphor, Celine Arnaud, Kurt Heynicke, Velimir Hlebnikoff, 
Adolf Hoffmeister — pour ne citer que quelques-uns. Les 43 numeros 
ont publi6 Ies reproductions de Pieasso, Grosz, Malevich, Kandinski, 
Schiele, Moholy, Nagy, PiskaS, Teige, Zadkine, Peeters, liosowick, Czaky, 
Robert Delaunay, Gleizes, Archipenko 6, Loos, mises en scene de Vsevold 
Meyerhold. La couverture du no. 11 reproduit le projet du monument 
de la IIP"16 Internationale de Tatlin — d’apres Markuă, reproduite ici 
pour la premiere fois hors l’Union Sovietique.

8 Micic a public unc monographic Archipenko. Plastique nouvelle, id. Zenit, Belgrade,
1923. Comprcnant d’une maniere tris complexe sa sculpture, il y parle de <l’optico-plastiquc •,
ce que Markul considere comme l’anticipation du terme l’art optique — op-art. C’itail unc
des premiires monographics sur Archipenko, â câți de celles de I. Goli. B. Cendrard, T. Daub-
ler, H. Hildebrant, ele. Micii possidait dans sa collection unc ceuvrc monumentale d’Archi-
penko. II apparticnt actucllement ă la viile de Belgrade.

7 Citi par Micii dans unc publication inidite, « bibliophilc » — commc i) appclait la 
sirie dc ses icrits d’apris la IIe guerre — , icrite en 1970 et offerte ă I. Subotii Ic 10 mai 1970. 
Ces romans icrits cn France avaient perdu leur impituositi.

Les relations tres fructueuses ont â e  celles qu’il a d^veloppdes avec 
Ies revues semblables — Contimporanul de Bucarest, Ma de Vienne, Devetsil 
de Prague, Objet de Vienne, Der Sturm de Berlin, Plamk de Sofia.

Les noms cites indiquent d^jâ l’orientation principale de « Z en it» — 
son option id^ologique et stylistique, varide mais dirigee vers la decouvertc 
d’un nouvel esprit progressiste. Ceci apparaît surtout dans le domaine 
social et politique ou fut soulign^e une d6termination profond&nent 
humaniste : c’6tait la premiere et derni^re arme avec laquelle Micid a 
essay6 de mener jusqu’â la fin sa lutte perdue, de meme que le seul 
argument qui a r6sist6, meme au moment de la persteution juridiciaire. 
Certains de ses pofemes et quelques numeros de «Z en it» ont 6t6 confisqu^s 
pour avoir trouble le moral public et inciți les citoyens â la revolution 
bolchdvique. Micic a du quitter Zagreb en 1923 et â la fin de 1926 Belgrade 
igalement. Partant par Fiume, et grâce â, Marinetti, il a traverse l’Italie 
et s’installa ă Paris. Pendant deux ans il a dirige une galerie d ’art â 
Meudon pour se devouer apres uniquement ă la vie litteraire. C’est en 
France qu’il a publie plusieurs romans. «L’Intransigeant», păru le 
24 marș 1929, a annonce « La Semaine â Belgrade », roman ou antiroman, 
d ’apr£s la dedaration de l’auteur : «Ma tâche est d ’ecrire et non de di- 
crire » 7.

Micie etait present par la parole dans tous les endroits opprimes — 
il a sollicite aide pour les affames en Russie dans le no. 7, a attaque 
les tueurs de Gheo Mileff, a compare la lutte des Marocains pour leur
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independance avcc la lutte des peuples balkaniques. . . «L’HOMME. 
C’est notre premier m ot» — 6crit-il dans le premier num^ro de «Zenit». 
Et dans le Manifeste du zenitisme, păru dans le no. 5 en fragment8, 
il declare : « Au-dessus des crânes humains ecras^s, nous tendons nos mama 
a tous, â travers Ies frontieres, â tous qui pensent comme nous : aux 
hommes ».

8 La revue n’avait pas reții des le debut sa pliysionoinie difinilive. son programme 
et sa mise en page: ce n’est qu’avec le no. 5 du mois de juin 1921 comporlant un fragment 
du Manifeste qu’ellc devient orientic plus clairement. Signe par trois auteurs Micic. Ivan Goli 
et BoSko Tokin et compost de trois parties. le Manifeste fut simullanement public en scrl«>- 
croatc, alleniand et franțais, comme publicalion no. 1 de l’edilion Zenit.

8 Dati le l c r  Mai 1921. ce tcxlc a fie public — d’apres les notes de la ridaction — 
dans les diverscs revues inlernationalcs : en allemand dans Der Slurm. en anglais dans SiN, 
en niarlandais dans Hei Ovczicht, en polonais dans Hlok, cn franțais dans La Vie des lettres.

10 Miloinir Njciic, Uinctnosl, Bcograd, no. 31, 1973, p. 58, identific dr Basinov avec 
Micii, tandis que Z. MarkuS est plus prudent : cf. Odjek, Sarajcvo, no. 22. 15 — 30 novembre 
1971, p. 21. Ayant cn vuc son style litterairc et ses attitudcs ii cette ipoquc, il est tris pro- 
bable que l’articlc est de la main de Micii. II n’a ccpcndant jamais avoui cela, mime devant 
le tribunal, comme il n’a jamais diclari d’itrc marxiste. Sa vie ultirieure a confirmi que l’hisi 
tation ne reprisentait pas un accident dans son comportenient.

11 Cette version franțaise fut publiic dans le no. 42 sous le titre «Aulour du zinitisme ».

Sa po&ie « BIM BAM BOM », avec une reproduction de Grosz, est datde 
le l cr Mai 1926 (ainsi qu’un des textes Ies plus important» pour l’ideologie 
z^nitiste : « La Zenitosophie ou l’energetique du zânitisme cr^ateur. No 
made in Serbia » 9) ce qui comporte unc reference â sa dedicace au prole
tariat. La po&ie evoque Ies toits rouges de l’amour, Ies bouquets des 
malheurs humains et Ies gibets au-dessus dequels bruleut «Ies banqucs 
populaires, Ies commerces populaires, Ies politiques populaires, Ies arts 
populaires, Ies corruptions populaires... ». Cette orientation progressiste 
a 6t6 surtout dvidente dans le texte « Le zenitisme â tiavers le prisme du 
marxisme», signe par le dr. M. Basinov1 0 : «Le zenitisme est fils 
du marxisme. Les paroles zenitistes coincident avec Ies parole» 
marxistes ». . . et « L’internationalisme de Zenit poite les gens â se 
sentir dans l’univers comme un seul peuple ». Publk* en 1926 dans le 
dernier numero (43‘‘), ce texte a vaiu â Micic d’etie poursuivi. C’̂ tait 
la fin de « Zenit » — et du zdnitisme aussi. Apres le retour de Micii! â 
Belgrade, juste avant la II6"10 guerre mondiale, tous ses points de vuc 
ont 6t6 profondement changes, jusqu’ă l’opposition : il est devenii croyanl, 
royaliste, en niant completement ses idees des annees 20.

Parmi les textes th^oriques (« L’Homme et L’Art », no. 1 ;« L'exprcs- 
sionnisme voyageant et le pont anticulturel», no. 3 ; « L’esprit du zeni
tisme », no. 7 ; « La peinture contemporaine nouvelle et prdsente », no. 10 ; 
« Le zenitisme en tant que totalisateur balkanique de la nouvelle vie et du 
nouvel art », no. 21, « L’imperatif categorique de l’ecole poetique zini- 
tiste», no. 13, etc.) l’essence des idees du mouvement, assez nette, se 
trouve dans le no. 26—33 de 1924, păru apres un long silence provoqud 
par de difficultes financieres : «La Zenitosophie» expose, en 14 para- 
graphes, les imperatifs de la ereativite de rextiaiationnel genial. Le 
paragiaphe 4 formule en dix points les juincipcs genei aux dont nous 
allons citer les plus clairs et interessants, portant certaines caiacteristiquca 
proches des traits surrealistes 11 :

1) Le zenitisme est le reveil de relementaire et des ressorts de 
l’action vitale innee dans tous les hommes.
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2) Le zenitisme reveille dans l’homme tont ce qui est g^neralement 
bumain, ou ce qui est SUR-PERSONNEL et tout ce qui est apparent6 
au BARBAROG^NIE.

3) Le zenitisme, par suite de son caractere dementaire et de sa 
synthese cr^atrice, est inseparable de tous ceux qui crient des choses 
grandes et neuves, qui travaillent pour l’humanit6 future.

4) Le zenitisme comme rdalite montre que Ies buts finaux des bom- 
mes ne peuvent etrc attcints, et il le montre avec plus de dureți â ceux 
qui peinent le plus pour rcaliser un nouvel ordre mondial et de nouveaux 
rapports entre Ies hommes.

6) Le zenitisme est l’imperatif energetique de tout travail du nouvel 
art, et il doit accompagner ceux dont la lutte mene aux buts collectif» 
de l’humanit^.

10) Le zenitisme est egalement de l’inergie negative, parce qu’il 
participe â la lutte inevitable contre l’esprit charlatan du troupeau des 
eunuques de culture.

Ces textes n’ont pas formule tout de meme unc esthetique claire, 
une attitude precise ou un criterc pom1 la qualification des oeuvres zenitistes. 
Au contraire, «Z en it» a largement encourage Ies tendances heterogenes 
surtout dans Ies arts plastiques — expressionnistes, cubistes et futuriste», 
art abstrait et constructiviste, celui russe, de Bauhaus et de De Stijl, 
et meme l’art naif et une soite de r^alisme poitique. Son giand merite 
i ta i t  l’ouverture vers Ies nouveaux courants et experimentations en art 
yougoslave. II s’agit de la eollaboration avec Mihailo S. P e tio v 12 dont 
Ies lino-gravures et Ies dessins, faits specialcment pour la revue, font 
preuve de la băute sensibiliti artistique qui se dirigcait veis l’abstraction 
et provenait du cubismc analytique. Petiov a public aussi une poisie 
qui reprcsentc une transposition litteraire des foimes plastique fațonn6es 
par lui.

11 Z. MarkuS, Metamorfoze zenita, Saoremenik, Bcograd, XII. 12, 1970, p. 485 sqq,.
trouve quc Pctrov a perdu son dan cn qnittant «Zenit» ct cnsuite «Dada Tank » ct «Ut» 
aussi.

13 Cf. Zenitistitko pozoriStc, Vreme, Bcograd, Ie 31 mai 1923, p. 5.

Parrai Ies plus modernes experiences de Tepoquc ont ete sans doute 
Ies tableaux de Jovan Bijelii refbMant Ies influences expressionnistes et, 
eu pârtie, futuristes. Sa peinture « La lutte de jour contre la nuit » a i i i 
reproduite au no. 10 de «Zenit » avec le commentaire qu’il s’agissait du 
seul expressionniste qui a su donner aux couleurs des valeurs musicalcs 
ce qui transforme ses peintures dans des symphonies. Micid m ettait en 
lu m ile  son coloris proche ă notre âme et â notre poesie inelancolique.

Deux autres artistes, collaborateurs â de nombieux numeros de 
« Zenit », ct consideres « artistes z6nitistes », ont ete Vera Biller et Josip 
Seisscl (Jo Klek). Le role de Vera Biller, qu'ou mentionne dans l’avant- 
garde hongroise de l’epoque, est surement mineur : ses oeuvies enfantines, 
lyriques, amusantes, ne depassent pas l ’effet de l ’art naif. Jo Klek a 
contribuc au zenitisme non sculement comme peintre et architectc, mais 
aussi comme dessinateur de costumes et de decors pour leth&itre z6ni- 
tiste. D’apr&s Ies reproductions de ses esquisses dans «Zenit » et une 
note de presse13 on peut reconstituer l’aspect geometrique de ses foimes,
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d ’uue clarte cristaline grâce au materiei — papier peint — et aux reflec- 
teurs qui dilimitaient un espace gâomâtrique tridimensionnel et cube. 
Klek avait esquisse aussi des projets pour un Z6niteum et une villa Zenit 
(no. 36), en ligne droite, sans aucune d^coration, trâs proches des id6es 
constructivistes, raides et claires du Bauhaus.

Micii! a suruommâ Klek «artiste zânitiste» pour la premiere fois 
ă l’occasion du vernissage de la premiere et unique exposition interna
ționale de Zenit, le 9 avril 1924 u . II a souligne Ies traits principaux — 
forme, couleur, et cspace — qui marquaient la peinture zânitiste et a 
sugg6r6 le nom arbos-peinture en portant de l’abrâviation : hartija (papier), 
boja (couleur), slika (image). Micii! a insistă sur Ies formes pures et Ies 
couleurs vivaces, sur l’âconomie du materiei, du travail et de l’action 
qui assuraient un plus grand effet â l’oeuvre.

Une autre exposition internaționale ou «Z enit» 6tait repr^sente, 
f ut organisme â Moscou au mois de marș 1926, sous le titre  «L ’Art râvo- 
lutionnaire de l’Occident». Les trois poetes autour du « Zenit » — Micii, 
Poljanski et Mikac — y exposaient leur materiei documentaire (livres, 
revues, photographies, affiches e tc .) l s .

14 Le texte de son discours fut publii dans le no. 35 de « Zenit i. L'exposition inter
naționale, organisme par Micii â I’Ecolc de musique « Slankovic > â Belgrade, ita it tris  impor
tante pour le milieu peu informi sur l’art contcmporain de grande valeur. A c i t i  des artistes 
yougoslaves dej5 citis, ont exposi aussi Vinko Foretic Vis et Vilko Gecan. Les participants 
itrangers etait : Kandinski, Delaunay, Glcizes, Prampolini, Charclioune, Paladini, Moboly 
Nagy, Archipenko, Zadkine, El Lissitzky, cnsuile des artistes des Pays Bas, Belgique, E tats 
Unis, AHemagne, Bulgarie, Danemark. Sans catalogue special, sauf une liste de participants 
et indication des courants d’art — zenitisme, expressionnisme, futurisme, cubisme, constructi- 
visme, purisme, il est impossible de refairc l’aspect de l’exposition. Un beau dessin — portrait 
de Ljubomir Micii fait par Petrov a ite  reproduit aussi.

15 C’ita it une grande exposition documentaire organisme par l’Acadimie des Sciences 
artistiques ayant ic but de faire connaltre aux peuples sovieliques l’art social de l’Occident, 
son attitudc engagie el ses promoteurs. Parmi d’autres, ont tte  prisents R. Rolland, A. France, 
E. Verliaercn, K. dapck, G. Duhamel, J. Romains, FI. Barbusse, H. Mann, I. Goli, B. Brecht, 
!•’. Masereel, M. Beckmann, G. Grosz, K. Kolwilz, puis la revue N a, un groupe de Bauhaus, etc.

16 Z. MarkuS, Zeni/is/ifAa poeztja, Delo, Beograd, XXI, no. 8, 1975, p. 1217 sqq.

L’architecture 6tait etudi^e par les zânitistes sous l’angle de son râie 
social et ayant en vue les possibilitis d’utiliser les formes balkaniques — 
« la motivation principale, et son sens, son su je t» — , donc, privâes de 
toutes dâcoration byzantino-grecque et de l’ornementation de mauvais 
gout. Elle devait etre «nude etpurecomme notre poâsie» — âcrivent-ils. 
Les m o d to  sont, â coti du style balkanique, le cubisme et le construc- 
tivisme.

Les freres Micii! et surtout Boăko Tokin ont beaucoup ic rit sur le 
cinema qu’ils considâraient comme l’art le plus adâquat â, la nouvelle 
civilisation. Ils cultivaient les contactes avec les fameux metteurs en 
scânes et acteurs. La musique, par contre, n ’ita it  pas itud iie  trop profon- 
dâm ent: une composition de Josip Chtoltzer-Slavensky, «Danse balka
nique », i ta i t  transcrite par l’auteur pour « Z en it» (no. 36) en 1925, mais 
il est difficile de dire si le compositeur a 6t6 influencâ par les zinitistes 
en la composant.

Ayant en vue que Micii! et ses collaborateurs les plus proches ont 
6t£ en premier lieu poetes, la plus grande importance fut accordie, comme 
de juste, â la poâsie. Zoran MarkuS considere 16 qu’elle ita it  sous l’influence
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directe du cinema, comme on peut le supposer, d ’ailleurs, du texte de 
Micid : « Radio, film et la verticale zenitiste de l’esp rit» (no. 23). Cette 
relation se rapporte â la siinultan6it6, dans la composition, de l’espace, 
du temps et de diffdrents ^vdnements qui s’entrelacent. Ivan Goll,poite 
cosmopolite, a tracd dans son article : «Parole comme principe. Un essai 
sur la nouvelle poesic» (no. 9) Ies coordonn^es de la poisie zânitiste, en 
parlant d ’une langue primordiale et simple qui devait etre transpos^e eri 
vers blancs et directes. Mici6, d ’autre part, s’est occupd de la construction 
de la po^sie zenitiste ct a recommande l’unite et la simplicite de chaque 
form e17. Les paroles doivent etre utilis^es comme Ies id^es, dans des 
associations, sans connotations philosophiques, â la limite du bon sens, 
sans aucune valeur symbolique, sentimentale ou commune. Une analyse 
approfondie — vers par vers — fournirait, sans doute, une image claire 
des r^ussites et des tehecs de telles id6es appliquâes â la po^sie; mais 
cela d^passe Ies limites de notre travail.

17 Dans < L’linpdratif calegoriquc dc l’icolc podtiquc zdnitisLc •, păru dans Ic no. 13 dc 
< Zenit », ainsi que dans l’avant-propos â son livre Char dc sauvelage, didii â Nikola Tesla, 
avec un sous-titrc : « Barbarogdniquc zlnilistc en 30 actcs », 2e ddition, 1922, avec une misc- 
cn-page tres audacieuse et intdressante, d’ailleurs comme toutes Ies autres publlcations 
zdnitistes. Micii s’occupait lui-mdme des Solutions typographiques ct graphiqucs.

’ 18 B. Konstantinovic, Treci program, printemps 1969.

Une classification des arts ^tait publiee dans le no. 42, indiquant 
une tendance constructiviste:

La poesic est le premier plan de la sym6trie 
La peinture est le deuxieme plan de l’asymetrie 
la plastique est le troisieme plan de la planosym^trie 
la musique est le quatrieme plan de l ’insymâtrie 
la danse est le ciquieme plan de la rythmosymetrie 
le drame est le sixieme plan de la polysym^trie 
le cinema est le septi^me plan de la contrasym^trie.

S u i t : «Le zenitisme, comme verticale et 6pine dorsale du nouvel l’art 
englobant tous Ies genres, est le huitieme plan, unique, en d^hors de la 
sym6trie et de la sursym^trie : un corps nouvcau et suinaturel c r ^  par 
le maximum de forces disponibles dans l ’hom m e».

Apres tout ce qui a 6t6 dit, on peut regarder de plus preș le phi- 
nomene « Z en it» et constatei’ que Ies textes theoriques ne se rapportent 
pas aux oeuvres d 'art c re ies; Ies realisations artistiques n ’offrent pas un 
materiei coh^rent, â la demarche qui voudiait reconstituer une estb6- 
tique zenitiste. Une originaliti complete ne s’est, donc, pas manifestde 
dans ce domaine, malgre la d6claration des z6nitistes et leur ddsir de crăci
un nouveau mondc zenitiste. Au contraire, il est necessaire et important 
de trouver Ies relations stylistiques et id^ologiques qui lient le zenitisme 
avec Ies tendances semblables dc l’6poque. Ce n’est que l’incorporation 
du zenitisme dans la situation des annies 20 qui rendrait possible la saisie 
de son caractere internațional et de son importance recile, et dans le cadre 
des activitfe europdennes et non isole, dans Ies Balkans uuiquement. 
Malgre l’opposition achame de Micic et des autres adhdrents qui n ’ont 
cherchc que l'originalit6 de son esprit et de ses rdalisations, nous partagcons, 
l’opinion de Konstantinovic 18 que le zenitisme est le resultat du climat
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europeen, au commencement des annees 20, domini par le trian gle: 
l’expressionnisme allemand autour de Der Sturm, le futurisme italien 
nihiliste et le dadaisme internațional anarchique.

En premier lieu, le zenitisme acceptait l ’un des imp6ratifs principaux 
de l’ideal expressionniste : assurer la renaissance spirituelle de l ’humanit6 
â l ’aide des nouvelles aspirations qui fluctuaient entrc l ’espoir extreme 
dans l’avenir et la compr^hension tragique de la realitd C’^tait un cri 
ardent pour la combativit6 qui fait renaître l’homme, cet homme qui 
apportera un mondc nouveau, plus humain.

En mettant ensemble ce sens expressionniste du temps, son humeur 
et sa critique violente, le zenitisme a r6iter6 — sans le vouloir — Ies reflets 
tardifs du futurisme assez maigres dans la production artistique, mais 
suffisamment vigoureux dans la lutte idâologique. Les zenitistes ont fait 
de leur mieux pour empecher toute identification avec le futurism e19, 
mais il est impossible de nier certains rapprochements possibles : â c6t6 
des similariUs formelles (publications, manifeste», organisations des soirees 
avec des discussions polemiques ou des conferences, pr^sentations th6â- 
trales, expositions, etc.), Ies experiences futuristes ont parcouru un trajet 
paralitic : l ’engagcment social a et6 plus paeifiqueet humaniste que chez 
Ies futuristes, la confiance plus grande dans la technique qui transfor- 
inera l’avenir et aussi l ’homme en cr^ant un « superman ». La confiance 
dans la civilisation technique et technologique qui mene en avant et 
Ies paroles zenitistes comme une machine, « actiouner eoînme un meca
nisme » — auraient bicn pu etre des slogans futuristes.

18 I. Sobolii, II barbarogenio dello zenitista, Bolaffiarte, Torino — Milano, no. 46, f^vrier
1975, p. 50 sqq.

“  Op. cit.

On pourrait dire que Micic a etc profondement impressionne par 
Marinetti, par son attitude de precurseur, sa stature d’homme nietzscheen 
qui exige l ’obeissance complete des autres ; en tont cas ees caracteristiques 
sont propres aux trois chefs — Marinetti pour Ies futuristes, Walden 
pour Ies expressionnistes et Micic pour Ies zenitistes.

Finalement, il faut precisei' que Ies liaisons entre le zenitisme et 
le dadaisme ont existe au debut, mais vite une veritable guerre edata, 
sans doute â cause de la peur des zenitistes d ’etre confondus avec le dada. 
Pour confirmer cette independance, Poljanski redacteur en chef de la revue 
DADA-JOK  (DADA-NON) utilisait Ies inemes moyens dadaistes mais 
pour prouver la difference entre Ies deux courants. Konstantinovi6 20 
avance la these selon laquelle Ies racines ideologiques etaient semblables, 
presque identiques. II n’identifie pas Ies deux mouvements, mais constate 
une meme negation totale, absolue et anarchique du monde europeen. 
Ils etaient contre le rationalisme et la civilisation europeenne, qui avaient 
transforme l’homme naturel en homme artificiel.

«Mouvement pour la synthese du nouvel art », le zenitisme n ’a pas 
formule un credo synthetique, comme il n’a pas reussi de mettre au jour 
des oeuvres synthetiques. Son importance doit etre depiste dans le domaine 
des idees artistiques — concernant l ’autonomie de la creativite et le 
role social des arts. En meme temps, ce courant a promu certains expe- 
riments et des oeuvres d’art qui portent le signe du 20e silele, en premier
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lieu de l ’art d’Octobre et d ’autres tendances constructives. Son râie â 
l ’âpoque n’a pas 6t6 compris : enCroație, on l ’accusait d ’etre naționaliste 
serbe, en Slovânie — de lutter contre le clericalisme, en Serbie — de 
propager le bolchâvisme. Ce n’est que de nos jours qu’on peut voir — 
sine ira et studio — ses limites et ses illusions, ainsi que ses mârites. 
II s’agit, au fond, d’un mouvement et d’une revue slave, ouverte aux 
influences et aux polâmiques, sollicitâ par l ’internationalisme et le balka- 
nisme local, luttant contre Ies moulins â vents appelds Occident rationnel, 
et croyant, comme Ies po^tes russes, guidâs par Maiakovski, que l ’Orient 
pourrait ouvrir Ies portes de l ’avenir. Avec la fuite de Miciâ â Paris, 
le zânitisme a cesse de rayonner, sans avoir laissâ de traces profondes 
dans la culture de son temps. Mais comme phinomine intellectuel, en tant 
qu’exploration idâologique, et comme tâmoin d’une certaine situation 
dans le monde artistique, le zânitisme s’avâre etre un petit point clair dans 
l’histoire brâve des avant-gardes en Yougoslavie.
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L’AVANT-GARDE ET L’HISTOIRE RETROUV^E

ADRIAN MARINO

Vouloir ricup^rer la puretâ, c’est remonter aux sources. Cette n6ces- 
sit6 essentielle de recup6rer la puret6 perdue devient ainsi un retour aux 
origines, â l’6tat primordial non corrompu, aux sources vives de la po^sie, 
soui!16e par la soci6t6, la culture, la littdrature : d^marche qui reprEsențe 
en meme temps une r6action de d6fense, une m6thode de r6g^n6ration et 
une solution au probleme de l’autonomie. II eat hors de doute que, de 
tous Ies mouvements spirituels et artistiques, l’avant-garde incarne le 
mieux, au XXe siecle et en Europe, l’id6e du retour pdriodique aux ori
gines. Cette notion apparaît chaque foia que s’impoae le aentiment pdnible 
du factice, du scl6ros6, du conventionnel. Les Nourritures terrestres (1897) 
d’Andr6 Gide l’annoncent: «II me paraisaait urgent de la faire [la littt- 
rature] â nouveau toucher terre et poser simplement sur le sol un pied nu », 
de meme que Gaudi qui, toujours â la fin du XIX® silele, affirmait que 
«1 'originalitd est un retour aux originea»1. Tous deux exprimaient un 
besoin impdrieux de rajeunissement qui se transforme tres vite en pro- 
gramme « r^volutionnaire ».

a) Les manifestes de l’avant-garde indiquent les voiea â auivre. 
En 1909, Marinetti exalte, d’entr6e de jeu, «la ferveur enthousiaate des 
616ments primordiaux ». La Declaration du mot en tant que tel (1912—1913) 
d’A. Kroutchonykh. mise sur l’âternelle jeunesse du mot nouveau qui, 
« comme Adam, donne â toute chose un nom ». De cette fașon, «la puret6 
premidre est râtablie». Der Blaue Beiter (1912) fait preuve de la meme 
nostalgie des origines, des «616ments primordiaux » (uralt) de l’art (Franz 
Marc). Les expressionnistes allemands recherchent VUrmensch, avant et 
apris la Grande Guerre. Leur aspiration â, une r6g6n6ration spirituelle 
de l’humanite se traduit par une pr6dilection pour VUrsprungliohe, pour 
VUrschrei, pour le contact «originaire », direct, immâdiat, du pofete avec 
son auditoire et avec la vie. La catastrophe mondiale renforce la volonti 
de «renaitre » de retrouver la simplicit6, la viriti, l’innocence primitives. 
Le Bauhaus caresse le meme reve regressif, et Dada 6galement: « .. .Nous 
retournons vers les âl^ments primaires. . .  »2, entendant par lâ, des atti- 
tudes et reactions 6touffees par la culture et par les codes podtiques.

1 Andri Gidc, Romans (Paris, 1966), p. 219 ; Pierre Cabannc, Le Sticle de Ptcasso (Paris, 
1975), I, p. 55.

1 Giovanni Lista, Fulurisme, Manifestes, Proclamalions, Documenls (Lausanne, 1973), 
p. 87; Manifestes faturistes rasses, choisis par Lion Robei (Paris, 1971), p. 29; Ben
jamin Goriely, Le avinguardie letterarie in Europa (Milano, 1967), p. 339; Paul Raabe, 
Die Zettschriflen und Sammlungen des literarlschen Expresslonlsmus (Stuttgart, 1964), p. 45 ; 
Ulrich Weisstein, Expresslonlsm: Sigle or “ Weltanschanung"? (Expressionism as an Interna
țional Literarg Phenomenon, ed. by Ulrich Weisstein, (Paris —Budapest), 1973, pp. 37—38; 
Walter Gropius, The New Archilecture and the Bauhaus, tr. angl. (London, 1968), p. 19, 25 ; 
Tristan Tzara, (Euores complites (Paris, 1975), I, pp. 551 — 552.

SYNTHESIS. IV, BUCAREST, 1977
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Le surr^alisme, enfin, lance son cri d’alarme devant une mortelle 
d^faillance. II faut opdrer, rdsolument, un « retour aux principes » pour 
sauver la po&ie : « Eien ne peut faire que l’activită po^tique, depuis plus 
d’un sitele aiguillte puis vraiment tendue vers la r^cup^ration des pouvoirs 
originels de l’esprit, consente â reprendre un rang subalterne » 3. Car l’acte 
po6tique releve de l ’activit6 spirituelle la plus primitive. D ’ailleurs, « aprâs 
des siecles de philosophie, nous vivons sur Ies idtes podtiques des premiers 
hommes ». II est donc indispensable «de remonter aux sources de cette 
poâsie en proc6dant pour cela comme en foret vicrge, soit en abattant tout 
ce qui pouvait faire obstruction â sa m arche»4. La position — grosso 
modo — est plutât celle de Vico que des romantiques et des poetcs-voyants. 
Le refus de la logique et de toute repr^sentation conceptuelle, le fait de 
rattacher la poteie uniquement â ses sources intuitives, imaginaires, et 
de l’assimiler â une manifestation instinctive, spontanee et — comme 
on le verra — « sauvage », en sont Ies preuves decisives. Le giand secret 
est lâ : remonter aux sources de l’imagination poteiquc et plus encore se 
maintenir coute que coute â l’intensit6 de cette purete.

• Andr4 Breton, Point du jour (Paris, 1970), p. 173 ; idem, Entrelicns (Paris, 1961),
p. 84.

♦ Andri Breton, Les Pas perdus (Paris, 1969), p. 82 ; Idem, Perspective cavaliere (Paris,
1970), p. 177.

s  Ilarie Voronca, Act de prezentă, 4d. Ion Pop (Cluj, 1972), p. 50, 200 ; Ion Pop, Aaan- 
gardismul poetic românesc (București, 1969), p. 100 ; Eugene loncsco. Notes et contre-notes (Paris, 
1966), p. 88, 94, 223.

1 Giovanni Lista, op. cit., p. 165; Tristan Tzara, op. cit., I, p. 421, 571.

La mystique de l a «terre vierge » fait de nombrcux adeptes, roumains 
entre autres : «retour vers la source premiere », «virginit6 renouvelte » 
(Ilarie Voronca), «expression primaire et genese nouvelle» (Sașa Pană), 
etc. Pour Eugene lonesco, qu’il faut classer plutot au chapitre des nte- 
avant-gardes, le retour permanent aux sources constituera une idte 
directrice5. .

b) L’obsession de la puret6 s’explique micux du fait qu’on voit 
Vhomo poeticus s’teiger en mythe : celui de l’innoccnce, de la naîvet^, 
de la simplicitâ et du naturel perdus, teat qu’il s’agit de r^cupărcr â tout 
prix. On s’est vite rendu compte du «rousseauisme » inh^rent â ces concep- 
tions. A cette nuance preș, que le retour aux sources traduit en fin de 
compte un reve de nature poteique, ou s’amalgament pureti, innocence et 
po6sie.

Ces notions traditionnelles (dont la fonction contestatrice n ’est 
diterm inte que par leur contexte et leurs fins pol^miques) parstenent bien 
des textes. Le Manifeste des peintres futuristes (1920) demande «avant 
tout de la sincteit6 et de la virginitd ». L ’esprit ludique est prisi parce que, 
pour Tristan Tzara, « il n ’y a que la joie qui soit simple et naturelle ». 
«Nous voulons une vie nouvelle, une vie plus simple, sans hypocrisie, 
sans mensonges ». « En art, Dada ramenc tout â une simplicit^ in iția le .. .  •. 
Le Second manifeste du surrâalisme (1930) se propose aussi de rendre » 
la pensie «â sa pure ti originelle», de l ’arracber â un servage tou- 
jours plus dur, op6ration qui va de pair avec la libteation des modes 
d’expression de la scldrose de plus en plus menațante. Par contre, il faut
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«rendrc le verbe humain â son innocence et â sa vertu creatrice origi- 
nelles ». Etat pur, 6tat natif, dtat innocent deviennent, une fois de plus, 
synonymes. D’une part, donc, la perfection tonte formelle, de l’autre «la 
pierre angulaire de l’ingenuite ». La faveur dont jouissent Ies peintres 
autodidactes, dits «naifs», s’explique par leur dddain des techniques 
codifiees, auxquelles ils opposent la spontan^it^ et la liberte de l’inspiration. 
Car l’innocencc est â la fois radicale, purificatrice, liberatrice et hautement 
creatrice : la pratique de la poesie n’est concevable collectivement que 
dans un monde libere de toute oppression, «oii la pensee po^tique sera 
redevenue aussi naturelle â. l’homme que le regard ou le sommeil»7. II 
serait facile de retrouver ces iddes dans certaines ndo-avant-gardes actuelles 
(l’art «bru t», par exemple). «La poesie est inadmissible», a-t-on dit 
derechef — parce qu’« on n^erit plus innocemment » 8. Un bref regard 
en arriere (qu’on se rappelle la polemique de l’avant-garde contre l’art 
et la littirature) met en pleine lumiere l’arriere-plan de cette constante.

7 Andri Breton, Manifestcs du surrialisme (Paris, 1965), p. 77 ; idem, Entretiens, p. 85, 
110 ; idem. Le Surriallsme et la pelnture (Paris, 1965), p. 291 ; Benjamin Peret, Le dishonneur 
des poites Paris, 1945, p. 61).

8 Deiis Roche, in Teorie d’ensemble (Paris, 1968), p. 277.
8 L'Annie 1913 (Paris, 1973), III, p. 163 ; Francesco Dai Co, Poitique de l’avant-garde 

et architectu:e dans Ies annies 20 en Russte, in : V.H. 101, 7—8/1972, p. 22 ; Manfredo Tauri, 
Urss/Berlin 1922: du populisme ă 11‘Internationale eonstructiviste t, idem, p. 56; Paul Raabe, 
op. cit., p>. V -V III.

c) Du monde vierge â l’enfance, il n’y a qu’un pas. C’est un autre 
mythe de l’avant-garde que celui-ci centri sur la jeunesse, l’« homme 
enfant», l’adulte qui veut rester enfant, ph^nomene de r^giession vers 
la source r^geniratrice, vers la Fontaine de Jouvence. L’enfance, on le sait 
depuis le romantisme, est heureuse, pure et vertueuse; elle ouvre des 
yeux dmerveilk-s sur l’univers. L’avant-garde, pour sa part, en souligne 
fortement la valeur poitique de l’enfant-poete, l’artiste se voyant volon- 
liers, d^sormais, sous des traits aussi ing^nus.

L’infantilisme a, par ailleurs, une signification critique. L’enfant 
se situe, en effet, aux antipodes des conventions et des mises en condition, 
de la logique et du bon sens. C’est un type non conformiste, qu’il faut 
sauver et perpdtuer. Une fois ses barrieres bris^es, «l’ceuvre d’ai t — observe 
Giorgio de Chirico, dans un texte de 1913 — entrera dans Ies rtgions de 
la vision — de l’enfance et du reve ». II faut donc conserver intacte la 
eapacitâ de sensibilitd fraîche de l’homme. Autrement, l’âme et la poesie 
se meurent : «Nous devons â nouveau apprendre . . .  de l’enfant qui vil 
(incore dans notre âme dessdchde» (A. Blok). En termcs d’avant-garde, 
l’enfant fait spontaniment de l’« art-contre » (par sa liberte et sa spon- 
1an&td innde qui se cabre contre Ies regles et Ies recettes) et un manifeste 
eonstructiviste allemand (1922) exalte justement cette revolte devant 
Ies produits rationnels de la conscience : «Nos sentiments sont jeunes, 
libres, purs ». Le vrai expressionniste, lui aussi, est jeune. Certaines revues 
et publications se nomment d’ailleurs Neue Jugend, Das junge Deutschland, 
Fie junge Kunst, Der jungste Tag, Dichtung der Jiingsten, Vom jiingsten 
Tag 9. L’art nouveau, et forc6ment celui d’avant-garde, est par excellence 
«jeune », vierge, frais.
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On oublie parfois la to n a lii  si juvenile de Dada : «Le mot Dada 
lui-meme avait pour nous dâjâ un nouveau sens : synonyme de pur, enfan- 
tin, direct, originaire ». Faisant fi de toute tradition — comme le precise 
encore Marcel Janco— le dadaiste d ta it« chaque fois comme un nouveau-n6, 
frais, inspire, pur et d irect». Pour ce « nourrisson d’un temps nouveau » 
(Wickelkinder einer neuen Zeit, H. Ball), pour tout ce mouvement bas6 
sur la « rigression ă Venfance » (F. Picabia), le monde est toujours â red6- 
couvrir. Le dadaiste est l’homme infantile devant lequel le monde nouveau 
s’6panouit et devant Dada la s6nilitâ doit plaidcr coupable, car « l’enfant 
sera l’accusateur le jour du jugement dernier ». Des lors : « Se surpasser 
en simplicite et en pu6rilit6 c ’est encore la meilleure d^fense»: supreme 
barriere contre la corruption, la caducit4 et le neant. « Quand nous ne 
soinmes plus des enfants — disait Constantin Brâncuși — nous sommes 
ddjâ m orts». L ’enfance est aussi la r^serve naturelle de l’authenticite: 
«Le langage, si on le petrifie dans Ies acad^mies, s’enfuit chez Ies enfants 
et Ies poetes fo u s» (Raoul Haussmann)10. Et si la po6sie s’assimile ă un 
jeu, c ’est dans la mesurc ou on la pratique de la maniere dont s’amusent 
Ies tout-petits.

10 Cf. Joseph-Emilc Muller, L’art et le non-art (Paris, 1970), p. 28 ; Marcel Janco, Dada 
crealeur (Willy Verkauf, Dada, Monograph of a Movement, Teiilcn, 1957, p. 35) ; Francis Pica
bia, Ecrits, 1913 — 1920 (Paris, 1975), I, p. 216; Hugo Ball, Die Flucht aus der Zeit (Luzern, 
1946), p. 92, 102; Carola Gicdion-Wclker, Constantin Brancusi (Basci—Stultgart, 1958), 
p. 219; Dada, 1916—1966, Haila Municipality, 1967, p. 41.

11 Andrt Breton, Le Surrialisme et la peinturc, p. 288 ; idem, Manifestes du surrialisme, 
pp. 54 — 55; ibideni, L’Amour fou (Paris, 1937), p. 59; cf. Patrick Waldberg, Les initiateurs 
du surrialisme (Paris, 1969), p. 19 ; Andrt Breton, L’Art magique (Paris, 1957), p. 223.

Le surrealisme continue sur la lanc6e de Dada. II glorifie, bien sur, 
la passion juvenile du jeu : « Les jeux d ’enfance pour lesquels nous retrou- 
vions, quoique sensiblement accrue, la meme ferveur qu’autrefois». Mais 
aussi, et surtout, les grands th^mes du mythe enfantin r6g6nârateur et 
sauveur : «L ’esprit qui plonge dans le surr6alisme revit avec exaltation 
la meilleure part de son enfance ». Car c ’est elle peut-etre qui approche 
le plus de la «vraie v ie ». Pour y  retourner, il faut refaire « le chemin 
perdu ou sortir de l ’enfance», recup^rer l ’6tat de grâce perdue par une 
«âpre conquete des pouvoirs perdus depuis l ’enfance». R6gen6ration, 
r6demption, refuge, donc, gestes doublds d’un refus instinctif de l ’existence 
«adulte», de ses raisonnements et de ses comportements sociaux, et pire 
encore, artistiques, forcâment traditionnels et officiels. En effet, l’ama- 
teurisme sup6rieur de «l ’art des naifs, des fous, des enfants » vint «temoi- 
gner contre l ’art officicl europâen »u , contre la routine artistique et litU- 
raire du monde « adulte ». Le surrealisme insistera par consdquent sur 
les pouvoirs cr6atcurs de l’enfant, proclamera sa foi illimit6e dans le g^nie 
de la jeunesse, de l’homme transforme — selon Hans Arp — en « d^miurge- 
<*nfant» (kindischer Demiurg), en «createur-enfant» (kindischer Schopfer). 
« Pour etre poete, il suffit de t ’en retourner â petits pas vers le temps ou 
tu mettais tos doigts dans le nez » (Aragon). E t il suffit de lire la Lettre 
ti une petHe fille d'Amtrique d ’Andre Breton (1952) pour virifier une fois 
de plus la persistance de ce mythe rdgressif, teint6 de rousseauisme, associe 
par le surrealisme au sens meme de l ’art, et auquel viennent encore se 
rattacher, de nos jours, les plaidoyers pour une « litt6iature mineure » :
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«II n ’y a  de grand et de rdvolutionnairc que le mineur. Haîr toute littc- 
rature du maître » 12.

12 Hans Arp, Ricliard Huelsenbcck, Tristan Tzara, Die Geburt des Dada (ZUrich, 1957), 
p. 82 ; Micheline Tison-Braun, Dada et le surrialisme (Paris, 1973), p. 18 ; Gillcs Dcleuse-FGlix 
Guattari, Kafka, pour une litlirature mineure (Paris, 1975).

13 Paul Gauguin, Noa Noa (Paris, 1966), p. 18, 20, 26; Arthur Rimbaud, (Euvres 
complites (Paris, 1963), p. 231, 240.

14 Giovanni Lista, op. cit., p. 76, 165, 171 ; Mario De Micheli, Le avanguardie artis- 
tiche del Novecento (Milano, 1971), p. 76.

15 L'Annte 1913, III, p. 50, 107; Vahan D. Barooshian, Russian Cubo-Futurism, 
1910—1930 (Mouton, 1974), p. 36, 95 ; Benjamin Goriely, op. cit., p. 34, 55 ; Vladimir Markov, 
The Longer Poems of Velimtr Khlebnikoo (Berkelay and Los Angeles, 1962), pp. 73 — 96.

d) Bien connues dans le domaine des arts plastiques, Ies relations 
de l’avant-garde avec l’esprit «p rim itif» exigent des pr^cisions sous 
l’angle litt& aire. Le mecanisme est partout p a re il: retour aux sources 
de la vie spirituellc et creatrice, ritabliesement des contacts originels avec 
la ria liU  et la vie, conception de l’enfant et de l adolescent comme «pri- 
mitif » de la sensibilit6 et de l’imagination. E t par consiqucnt : rcddcou- 
verte de la pl^nitude du langagc premier, renouvellement de l’a it  par 
la fraîcheur de la Vision non civilisie, refus de la culture, fuite dans l’exo- 
tisme et retour — par l’anarchie du primitivisme — â un dtat ant^rieur, 
non corrompu, de l ’evolution sociale. Toutes Ies avant-gardes font profes- 
sion de primitivisme, m ettant puissamment en relief leurs affinitds avec 
Ies « sauvages » et l’« art negre ». Gauguin iia chercher l’iddal, le bonheur, 
la puret6 â T a h iti: «Ecceurd par toute cette trivialitâ europienne.. .  je 
devenais chaque jour un peu plus sauvage». II fuit l’Europe pour 
«retrouver l ’ancien foyer, raviver le feu au milieu de toutes ces cendres ». 
Bimbaud fait de meme :« Je revenais â l’Orient et â la sagesse premiere et 
dternelle ». II esp^rait redevenir, lui aussi, sauvage. «Le sang paien re- 
vient » 13. Avec ces deux pr^curseurs, le bon sauvage contre-attaque en force.

Bien de plus surprenant, donc, que Ies futuristes italiens se pro- 
clament «Ies primitifs d ’une nouvelle sensibilitd » ( Manifeste des peintres 
futuristes, 1910), «Ies primitifs d’une sensibilit6 completcment idnovdc», 
suivant en cela l ’exemple de certains «fauves » (M. Vlaminck) et meme 
de C6zanne qui d isa it:« Je reste le primitif de la voie que j’ai ddcouverte »14. 
Pour instituer le nouveau, il faut retourner â l ’i ta t  sauvage, â la barbarie : 
«Nous, Italiens, nous avons besoin du barbare pour nous renouveler. 
Notre race a toujours domini et s’est toujours renouvelie aux contacts 
des barbares » (U. Boccioni); la rinovation exige cette transfusion de 
sang « comme dans l’organisme d ’un peuple en d^cadence l’invasion d’une 
race barbare». II faut «se rattacher aux barbaries primitives pour une 
eommunion plus intense avec Ies forces primitives toujours nouvelles ». 
Au meme moment paraît en Bussic un tra it i  d ’A. Chevtchenko, intituld 
Le nio-primitivisme, ses th^ories, ses possibilitis, ses rialisations (1913). 
C’est dans cette ambiance, toujours futuriste, mais russe cette fois, que 
naît l’un des grands paradoxes de l’avant-garde : la rdcupdi ation et l’infk- 
chissement du passâ par l’avenir, la transformat ion de la barbarie primitive 
en nouveauti, l’assimilation de la Budetlynastvo (=  «avenirismo ») au 
«retour aux temps primitifs et sans âge ou l’homme ita i t  marid avec 
l’harmonie de la n a tu re » (V. Khlebnikov)15. En matiere de po^sie, par
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exemple, on voudra retrouver le langage du mythe, de la magie, voire 
du chamanisme.

Le futurisme russe rcdecouvre ainsi, Ă son tour, le foss6 qui separe 
l’art de l’Orient de l’Occident. Le culte du pass6 archaîque et patriarcal, 
idyllique et paien, le gout du folklore produit une confrontation entre 
l’Europe et l’Asie qui d6passe de loin l’antagonisme naționaliste opposant 
le futurisme italien au futurisme russe, et qui l’a du reste provoquA 
C’est un fait que Ies avant-gardes russes se sentent solidaires de l’Orient, 
de la tradition scythe et asiatique (« Les Scythes, c’est nous ! Les Asiates, 
c’est nous !», A. Blok). Le manifeste rayonniste de Larionov (1913) 
jette le gant : « Nous sommes contre l’Occident »16. Une fois de plus, la 
Russie entend secouer « le joug honteux et absurde de l’Europe », protester 
contre « l’aveugle soumission â l ’Occident ». Alors que l’Europe, ipuisie, 
perpetue le conformisme artistique, l’Orient fait figure de source de vie 
et d ’inspiration fraîche. Apres 1912, ces id6es s’implantent solidement, 
pour resurgir apres la Grande Guerre, lorsque l’aspiration ă une renaissance 
artistique et culturelle, â un monde nouveau, se trouvera amplifice par 
une prise de conscience â la fois revolutionnaire et slave. Bref, les terivains 
russes se Raffirment capables de dipasser et meme de provoquer la ruine 
de la vieille civilisation bourgeoise de l’Occident17.

l s  Scrgc Fauchcrcau, Du futurisme russe, in : Europe, 552,'1975, pp. 55 — 56; L'Annee
1913, II, p. 180.

17 Benjamin Goriely, op. cit., p. 57, 78 ; Giorgio Kraiski, Le poetiche russe del Novecento 
(Bari, 1968), pp. 138 — 139; Btnedikt Livchits, L ‘Archer â un aii et demi, tr. fr. (Lausnnnf, 
1971), p. 213; Francesco Dai Co, op. cit., in: V.II.101, 7-8/1972, p. 22.

18 Mario De Micheli, Primilivismo e negrismo (op. cit., pp. 62 —68); Guillaume Apolli
naire, Les petntres cubistcs (Paris, 1965), p. 52; idem, Chroniques d’art (Paris, 1960), 
pp. 111 — 112; Kandinsky, Du spirituel dans l’art... tr. fr. (Paris, 1969), pp. 3 2 — 33; 
L’Anntc 1913, II[, p. 131, 110; BSntdikt Livchits, op. cit., p. 55; K. S. Malfvitch, De 
Cizanne au suprimatisme, tr. fr. (Lausanne, 1971), p. 86.

18 L’Annie 1913, III, pp. 112—116; Walter H. Sokel, Der lilcrarische Exprcssionismus 
(Stuttgart — Berlin — Koln — Mainz, 1966), p. 256; Ladislao Mittncr, L’espressionismo 
(Bari, 1965), pp. 65-66 .

Substituer au classicisme l’art primitif, considirc comme derniere 
nouveaut6 et ferment de reg^ndration, constitue, des 1910, une des lignes 
de force de l’esth6tique moderne. Les noms de Picasso, Derain, Vlaminck, 
Matisse, sont 6troitement attach6s â cette « decouverte # qui gagne toutes 
les avant-gardes. Apollinaire s’associe au mouvement, en faisant l’iloge 
des « sculpturcs 6gyptiennes, negres, ocâaniennes ». L’cnthousiasme touche 
Kandinsky, les fauves, le Blaue Reiter et, en Russie, Livchits et Mak- 
viteh. Culte de la naturc, geom^trisme et simplification du visible, a ttra it 
du primitif et du folklore : tels sont les grands thdmes i  la mode 18. Quant 
â Brâncuși, la sive puissante de la paysannerie roumaine coulait effective- 
ment dans ses veines ; pour lui, la sculpture classiquc restera toujours 
« du bifteck ». Le Vorticisme entend renouer, lui aussi, avec les ipoques 
primitives ; il n ’aura « aucun rapport avec la sculpture grecquc classique, 
mais continucra la tradition des peuples barbares de la torre » (Henri 
Gaudier-Brzeska, The Egoist, 6/1914). Tels expressionnistes reclament, 
imm&liatement apres la guerre, une « nouvelle barbarie » ” , tandis qu’en 
Roumanie, « la revolte de notre fonds non latin » commence & seduire 
certains esprits. L. Blaga exige « un peu de barbarie » (Gândirea, 10/1921),
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ne fut-ce que pour jeter le dtearroi dans «la sym^trie et l’haimonie 
latine ». A l’ali^nation moderne, on oppose une r6alit6 — la seule « viaie » — 
dont l’idole pr6historique ou africaine est Ie symbole. Revendiquer pareille 
ascendance c’est, ă la fois, professer son non-conformisme et renier la 
civilisation en l’outrageant: « Qu’on le sache une fois pour toutes, je ne 
veux pas me civiliser ». « Je suis une brute, une bete, un negre», disait 
Arthur Cravan 20. Mais toute rdbellion violente n ’est-elle pas « sauvage » 
du point de vue de l’esth^tique en vigueur ?

D ada fait sienne cette «barbarie » contestataire et cr^atrice : «Nous 
sentons que plus d ’un lien complice nous unit â la pensie prim itive .. .  II 
est certain que Ies dâbuts de Part contiennent dans leur alveole aussi ceux 
de l’âme humaine ». L ’art reprend la tradition de quelques lignes primitives, 
l’image interieure de l’artistc est tirde « des ceuvres des primitifs et des 
6poques de l’a rt absolu, n^gre, 6gyptien, byzantin, gothique». La po^sie 
surgit « naivement, sans explicat ion», et sa «racine profonde se confond 
avec la structure primitive de la vie affective. Dada a essay^ de mettre 
en pratique cette po^sie en reliant l’art n^gre, africain et ocdanien, â la 
vie mentale et â. son expression immediate, au niveau de l’homme con- 
temporain, en organisant des Soiries nigres de danse et de musique 
improvis6e ». Les poemes «negres» de l ’epoque 1916—1920 traduisent 
igalement ce tte « m en ta lii primitive ». Tristan Tzara voulut meme publier, 
en 1917, un livre intitula Art negre, musique, poisie, contes, dessins, sculpture, 
etc. et contenant des poemes africains ou maoris, dont certaines transcrip- 
tions cr^ent un effet « abstrait », «concret»: W apari, Toto-Vaca, etc. 
C’dtaient lâ des echantillons de langage « pur » qui serviront plus tard â 
des « collages » po6tiques 21.

Bien d ’autres dadaîstes se sont ralli^s â ces vues. Ainsi R. Huclsenbeck: 
«Dada symbolise la relation plus primitive avec la r^alite». Le 
concept traditionnel d ’«humanit6» est d ă ru it, et â sa place surgit 
l ’atavisme, le fond ancestral, instinctif : plongee en arriere, «i^gression 
dans l ’enfance et les temps primitifs » (H. Ball) qui constitue une d^cou- 
verte de premier ordre : «Par la connaissance de l’art prehistoiique, de 
l’art des enfants, des primitifs, des aits populaiies. . . on airivait â conclure 
que la croisade pour le retour â la Terre Piomise de la ci^ativit^ ^tait 
la plus importante trouvaille de Dada »(M. lanco). L’acte cr^ateur implique 
donc une rdsurgence «primitive» au sens le plus laige, et la nouvcaut6 
(Dada ou autre) n’est en verit^ qu’un recommencement, vne icdecouveite. 
Dada se veut un «n^oromantisme » (M. lanco). Quant â l’a it « nouvcau », 
il l’est tout autant que «les vases, les villes et les lois les plus anciens. 
II fut exerci par les peuples d ’Asie, d ’Amdrique et d ’Afiiqte, el finale- 
ment, par les hommes de l’dpoquc gothique» (Hans A ip )22. Dans cette

, 0  Arthur Cravan, Matntenant (Paris, 1957), p. 11, 92.
a l Cf. Jacques Gaucheron, Esquisse pour un porlrail, in : Europe, 555 — 556/1975, p. 51 ; 

Tristan Tzara, op. cit., I, p. 440, 441, 554, 555, 714 — 715; cf. Henri Bihar, Etude sur le 
Ihiâtre dada et surrialisle (Paris, 1967), pp. 153—154; Giovannl Lista, Encore sur Tzara et le 
futurisme, in : Les Lcttres Nouoelles, 5/1974, p. 139.

“  Robert Motherwell, The Dada Painters and Poels: An Anthology (New York, 1951), 
p. 51, 244 ; Hugo Ball, op. ctt., p. 79, 90, 109; Marcel lanco. Dada â deux vitesses (Dada 
1916—1966), p. V; Idem, Unbekanter Dada (Dada, elne llterarische Dokumentation), p. 18; 
Willy Verkauf, op. ett., p. 99.
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optique, qui est celle de l ’avant-garde dans son ensemble, le retour aux 
sources equivaut â un renouvellement profond et in^puisable.

On a souvent affirm i que le surr^alisme est un «primitif moderne », 
et il se trouve que Ies porte-parole du mouvement, Andr6 Breton en tete, 
ont maintes fois affichd cette prâtention : «II n’y a pas une oeuvre d ’art 
qui tienne devant notre primitivisme in tegral» (La Rivolution surrtaliste, 
4/1925). Lia motivation est profonde. Elle traduit d ’abord un mouvement 
de revolte inh6rent â ce groupe: «Nous sommes certainement des 
“Barbares” puisqu’une certaine forme de civilisation nous dcceure». 
D^gout profond qui entraîne la «purification des iddes qui sont â> la 
base de la civilisation europdenne » (La Rdvolution d'aboră et toujours, 
idem, 5/1925). E’hiritage classique est coup6 â la racine, et la so lidarii 
avec Ies cultures «traditionnelles » se voit ainsi fond^e sur « cette parenU 
negative de ne rien devoir — de tout refuser — â l’esprit greco-latin ».

On se rappelle l’insurrection de l’avant-garde contre la tradition 
artistique. La « reaction contre l’esthdtique grecque et Ies modes de pensee 
m6diterran6ens » se raccroche, en contrepartie, aux «ressources durables 
des arts dits prim itifs». De puissants facteurs moraux agissent en meme 
temps, visant â, «redonner â l’homme civilis6 la force des instinct s primitifs», 
â lui assurer une perpâtuelle jeunesse, â le soustraire aux contraintes, 
etc. D’autre part, retrouver la p rim itiv ii, c’est se d^barrasser, une fois 
de plus, des valeurs impos^es, s’enrichir de l’apport po6tique des langages 
et images spontanes, plonger en plein «merveilleux prim itif», p ilog i- 
q u e 23. D’ou, surtout chez Ies surialistes, l ’̂ soirism e des sources du 
savoir et de l’inspiration artistique, avec tout ce qu’une pareille tendance 
entraîne: l’appel messianique â l’Orient (Lettre aux dcoles de Bouddha 
VAdresse au Dalaî-lama: «Nous sommes tes tres fideles serviteurs. . .  » 
« Venez, sauvez-nous... », 1925), l’âloge enthousiaste de l’art sauvage ou 
celtique, l’extirpation de toutes Ies racines de la civilisation occidentale. 
Une «carte du monde ideale» (1929) trace pour ces touristes de l’esprit 
l ’itin^raire â suivre : le Pacifique, Ies îles Hawaii, l’Asie, la Chine, etc., 
Ies surrâalistes ita n t fermement persuad^s que la podsie y jouait le role 
qu’eux-memes voulaient lui assigner M .

23 Andrfe Breton, Perspective cavaliire, p. 129 ; idem, Le Surriallsme et la peinture, 
p. 169, 335 ; Paul Eluard, Donner â voir (Paris, 1939), p. 82 : Benjamin Piret, op. cit., p. 32.

24 Andrfc Breton, Entretiens, pp. 280—281 ; idem, La CU des champs (Paris, 1967), 
pp. 278 — 280 ; Paul Eluard, (Euvres complltes (Paris, 1968), I, p. 925; II, pp. 814 — 816; 
Patrick Waldberg, op. cit., pp. 21—22.

La voguc primitiviste gagne, d ’unc maniere ou d ’une autre, tous 
Ies mouvements d’avant-garde. Le manifeste polonais GGA proclame 
â son tour : «soyons prim itifs», tandis qu’en Roumanie, â Wntegral 
(Corneliu Mihăilescu, Arta neagră, « L’art negre », 4/1925) et au Contim
poranul, on rend hommage aux arts exotiques, Ies plus expressifs qui 
soient — selon Marcel Janco — parce qu’ils sortent organiquement des 
profondeurs, en dehors de «la culture du beau » (45/1924). Contimporanul 
organise dgalement une exposition internaționale, ou ils occupent une place 
de choix (50 — 51/1924). Le Manifeste activiste â la jeunesse (46/1924) 
demande qu’on id u is e  Ies p r o c e s  artistiques â d ’tanom ie des formes
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primitives »25. Par cettc voie, l’avant-garde renouc avec Ia tiadition 
naționale, folklorique du Sud-Est de l ’Europe.

e) Cette sauvagerie, mi-idyllique mi-pokmique, repr^sente par sur- 
croît une foime de r^surgence du vieux mythe paiadisiaque. Visiblement, 
tous ces mouvements souf^rent effectivement de l’obsession paradisiaque, 
d’une nostalgie de l’âge d ’or, de la tristesse lancinante d ’etre bannis de 
l’Eden. Grâce â l’avant-garde, cet antique topos proliif^re en plein XX® 
sifecle, car le Paradis, outre qu’il fascine par sa pureti originelle, constitue 
le domaine d’61ection de la liberte, de IVnergie vitale, de la cr^ation spon
tanee, du langage paradisiaque ineffable 2e. Chaque fois que Ies avant- 
gardes caressent le reve de la peifection, de l’absolu, du bonheur, de 
l’innocence et de la virginite, cette r^firence mythique i Murgit, ne fut-ce 
que sous forme de symbole ou de m6taphore.

La demarche sdculaire qui renverse neanmoins la signification pre
miere, dans la mesure oii cile tend â integrer le paradis per du, est parti- 
culierement importante. Les futuristes, dAjâ, passcnt aux aveux : «Moins 
semblables aux dieux, mais plus scmblabes â nous-memes, nous rcntrons 
en triomphateurs dans noirc paradis perdu : le paradis terrestre ». Associee 
au mythe de Internei retour, cette contr^e fabuleuse enchante, rassure 
et console : «De longtemps — au dire d ’Apollinaire — la terre ne portera 
plus d ’enchanteurs, mais les temps des enchanteurs reviendront» 27. Le 
grotesque expressionniste a, par mi ses fonctions, celle d ’arracher le 
masque du «paradis illusoire » de l’existencc quotidienne, de le remplacer 
par la conscience du «parfait paradis originaire». Cependant, c’est la 
valorisation po6tique du mythe qui dcmeure la plus sp&ifique : au paradis, 
tous les hommes seront poetes, l ’existence entiere deviendra poeme. 
D’oii l’homologation dadaiste : «Le langage des signes — dit H. Ball — 
est le vrai langage du paradis » 28.

26 Sașa Pană, Antologia literaturii române de avangardă (București, 1969), p. 548.
M  Mircea Eliade, Le Chamanisme (Paris, 1968), p. 93 ; idem, Mythes, rives et mystires 

(Paris, 1957), pp. 80—98.
27 Lgo Piscopo, Signification et fonction du groupe dans le fuiurisme, in : Europe, 551/1975, 

pp. 38 — 35; G. Apollinaire, L’Enchanteur pourrissant (Paris, 1909), p. 21.
M  Paul Pdrtner, Literatur-Revolution 1910—1925 (Darmstadt, 1960), I, p. 327; Hans 

Richter, Lada, Art and Anti-Art (New York, 1965), p. 44.

L’ampleur de l’audience dont ce topos jouit auprcs des surr&rlistcs 
donnetoutela mesure de la vitalit^ de ce mythe. L'âge d'or, le film do 
Bunuel et Dali (1930), propose « un vdritablc âge d’or totalement opposd â 
l’âge de boue que traverse l’Europe ». Critique acerbe, d^termin^e par le 
d t a d e  retremper les esprits â la source de l’int^griti spirituelle et une 
soci^t^ regdndrde : «II ne tient peut-etre qu’â nous de jeter sur les ruines 
de l’ancien monde les bases de notre nouveau paradis terrestre ». L’utopie 
râvolutionnaire renforce ainsi le retour r^dempteur aux premiers temps, 
la volont6 de r^cup^rer les forces originaires de l’esprit, â l’espoir du 
miracle, â la « parfaite illusion de fouler le sol du paradis terrestre ». Exem- 
plaire pour d^finition, sa valeur devient paradigmatique. Pour Max Ernst, 
les formes d’Arp « nous reportent au temps des paradis per dus ». Le mythe 
d^gage en outre un parfum messianique : « Tout paradis n’est pas perdu », 
car il existe une « richessc in^puisable en possibilit^s futures », le grand 
levier du progres de l’humanit6 sera « Ia croyance irraisonn6e â l’achemine-
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ment vers un futur edeniquc». Batir un «nouveau paradis» demeure 
un grand mirage qui magnetise l’Europe entiere, de l’Ouest â l’Est (voyez 
le poetisme tcheque, par exemple)29.

21 Andrt Breton, L’Amour fou (Paris, 1937), p. 88 ;idem, Point du jour (Paris, 1970),
p. 25 ; ibidem, Perspective cavaliere, p. 151 ; Patrick Waldberg, op. cit., p. 16 ; Andri Breton,
Ode ă Charles Fourier (Paris, 1961), p. 76; Marketa Brousek, Das Poetismus (Miinchen,
1975), p. 59, 97.

30 Xaviire Gauthier, Surrialisme et sexualiti (Paris, 1971), p. 71, 96; J. H. Matthews, 
Theatre in Dada and Surrealism (Syracuse, 1974), pp. 194 — 195, 198.

31 Manifesles futuristes russes, p. 41 ; AndrA Breton, Entretiens, p. 264, 268, 273 ; Tristan 
Tzara, Le surrialtsme et l’apris-guerre (Paris, 1966), p. 63 ; B. PAret, op. cit., p. 24, 31, 52, 57.

f) Ea survivance du mythe prend d ’autres formes encore. L’aissons 
de cote ici des variantes comme l’androgyne primordial ou le scenario du 
roi pecheur 30, pour souligner la fonction, acquise par le mythe, de source 
directe et essentielle de la po^sie, Conformement â une certaine tradition 
romantique, Ies deux domaines se contondent et ce des le niveau 
du langage. Selon le futuriste russe D. Bourliouk, «le mot est lie â la vie 
du mythe et seul le mythe est criateur du mot v iv an t». Le mythe est 
la racine et le point de convergence de l’architype, du symbole, de l’image 
et du verbe poetique. Pour Andre Breton, son contenu est double : mani
feste et latent. Ce dernier aspect interesse au premier chef Ies artistes, 
car, en effet,« ce contenu latent est lui seul qui constitue la matiere premiere 
de la po&ie et de l’art. Le mythe est ce que ce contenu devient â travers 
eux ». Le « pape » du surrealisme est d’ailleurs persuada de «la vigueur 
^temelie des symboles». La survivance du mythe est d ’ailleurs hors de 
doute : «N ’en deplaise p a s .. .  chez l’homme la pensie mythique, en 
constant devenir, ne cesse de cheminer parallelement â la pensee ration- 
nelle». Sous l’influence directe du surrealisme, le concept moderne de 
po6sie se rattache de plus en plus aux forces spirituelles de l’humanite 
prim itive: «Pensee non dirigee, mythe — observe egalement Tristan 
Tzara — activite metaphorique et reve sont donc pour le primitif des 
formes vivantes correspondant â ce qui pour nous est englobe sous 
le terme general de poesie ». Relier celle-ci â l’aurore de la vie, â l’enfant, 
au sauvage et au mythe 31, constitue une tendance quasi universelle dans 
Ies avant-gardes.

L’optique « mythologique », propre surtout au surrealisme, s’enrichit 
d ’eiements au gout du jour. Deja Ies futuristes, Vicente Huidobro et 
autres, observaient que «certains poetes contemporains sont en train 
de crecr une mythologie, la mythologie de la machine ». Dans Ies milieux 
surrealistes, on croyait fermement que « c’est la mythologie qui change », 
qu’« une veritable mythologie moderne est en formation », « en marche ». 
Aragon propose, â cet egard, «un sentiment moderne de la nature », 
le «sentiment du merveilleux quotidien ». Andre Breton pense que « le 
surrealisme est le seul â maintenir et ă renouveler, en preparant l ’dclosion de 
nouveaux mythes deja reperables quant â leur valeur morale », le « vieux 
fanatisme humain du legendaire, du somptueux et de l ’irrepressible ». 
Sous l’influence (probable) de Georges Sorel, le surrealisme se proclame 
encore un «mode de cr^ation d'un mythe collectif », qu’il s’agit de conci- 
lier avec «le mouvement plus general de liberation de l’homme » par 
l ’intcrpenetration du reve et de l’action, selon le schema : «transformer
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le monde» (Marx), «changer la vie» (Rimbaud). Tel serait, en sub- 
stance, le plus grand mythe collectif de notre 6poque 32.

La redecouverte de la magie obeit â la meme logique : elle s’inscrit, 
elle aussi, dans ce vaste mouvement de retour aux puissances originaires, 
â la mentalit6 primitive, dans le culte de techniques capables de donner 
libre cours & la volonte, au reve surreel, aux forces cr6atrices, au-delâ 
dd toute restriction rationnelle. Si l’avant-garde n ’a point innove sur 
ce terrain, elle a neanmoins consolide la tradition. Meme Dada 6pargne 
la magie, et pour cause : ne veut-il pas la restaurer pour exprimer sa 
foi dans l’instinct cr6ateur, en « un art direct, magique, organique comme 
celui des primitifs et des enfants ? » 33 Tris entich6 de magie, forme 616- 
mftntaire de la religion, le surr6alisme — et notamment Andr6 Breton, 
qui 6crit en collaboration avec Gerard Legrand L’Art Magique (1957) — 
y voit un instrument d ’« investigation et d ’intervention extra-rationa- 
liste », une m6thode de concevoir l’a rt comme « objectivation sur le plan 
mat6riel d ’un dynamisme de meme nature que celui qui a pr6sid6 â la 
cr6ation du m onde». Tels proc6d6s surr6alistes (collages, masques, etc.) 
retrouvent ainsi la fonction que leur assigne la pens6e sauvage. Entre 
le poete, le sorcier et le fou il y a une parent6 fondamentale : tous trois 
sont des visionnaires, des etres envoyes du ciel, d6tenteurs des secrets 
des puissances infernales et de pouvoirs surnaturels, ayant le don des 
langages initiatiques. Les ressources po6tiques de la langue cabalistique 
dite des oiseaux, par exemple, seraient, toujours d’apres Breton, «inappr6- 
ciables » 34.

33 Vicente Huidobro, Futurlsme et machlnisme, tr. fr. in: Europe, 551/1975, p. 162; 
Maurice Nadeau, Documenls surrialistes (Paris, 1948), pp. 171 — 183; Andr6 Breton, Les Pas 
perdus, p. 94 ; Aragon, Le Paysan de Paris (Paris, 1926), p. 56, 145, 158 ; Andrfe Breton, 
L ’Art magique (Paris, 1957), p. 229 ; idem, Position politique du surriallsme (Paris, 1971), 
p. 11, 58, 95; ibidem. La CU des champs, p. 29.

33 Hans Richter, op. cit., p. 54 ; Marcel Janco, Dada criateur (Willy Verkauf, op. cit., 
p. 33).

34 Andr6 Breton, Perspectiue cavaliîre, p. 142—144; B. P6ret, op. ett., pp. 50—51; 
Andr6 Breton, La CU des champs, p. 303 — 304.

31 Andrt Breton, Manifestes du surriallsme, p. 139; idem, Entrellens, pp. 276 — 277; 
iiridem, Perspective cavaliire, p. 233 ; Michel Carrouges, Andri Breton et les donnies fondamentales 
du surriallsme (Paris, 1950), pp. 21 — 96.

L’appel â l’6sot6risme, â l’« occultation profonde, v6ritable du, 
sutr6alisme», du premier Manifeste (1924) d6passe donc largement le 
m6pris, si puissant soit-il, du succâs social. Ce mouvement prescrit avant 
tont une attitude d’initi6, analogue â celle des sorciers et des chamans qui 
«sous le sceau du secret, propagent les mythes propres â la tribu ». II 
demande qu’on perce l’enigme de ceux-ci et, en g6n6ral, qu’on sonde et 
d6voile les arcanes et les profondeurs de l ’univers, les correspondances 
entre les parties de l’univers, les correspondances entre le microcosme 
et le macrocosme. L’int6ret du surr6alisme pour l’astrologie, la Kabbale, 
l’alchimie, la m6taphysique et pour bien d ’autres pratiques 6sot6riques 35 
s’explique en d6finitive par la volont6 de mettre un terme â la d6ch6ance 
humaine, de rentrer au paradis perdu, de r6tablir toute sa puissance ori- 
ginelle. Par ce biais, l’avant-garde prolonge une antique lign6e, et voilâ 
qui n’est pas sans lui con^ferer une dimension spirituelle insoupțonnee.
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L’esprit des avant-gardes s’aehemine ainsi veis une tres importante 
riconversion. Tout en contestant et en d^molissant la tiadition scl^ros6e, 
on finit de la sorte par en retrouver une tradition, vne autre tiadition, 
sa tradition. C’est lâ, apparemment, un paiadoxe suppkmentaire : l’esprit 
n^gateur, profonddment antitraditionnel de l’avant-gaide, diboucho sur 
une solution de rechange, instituant une nouvelle tradition par le retour 
aux origines qui lui sont organiques. Chaque retour en arriere constitue 
un autre point de d^part, le commencement d’une nouvelle s^rie: reculer 
pour mieux sauter. De ce fait, l’avant-garde s’inseie toujours dans une 
certaine succession; elle emprunte et transmet. «Toute oeuvie — disait 
Picasso — procede toujours plus ou moins d’une autre» ” . En aucune 
maniere, la filiation, sur quelque plan de la tradition et de la litt^rature 
que ce soit, ne se trouve radicalement interrompue. II y a de toute fațon 
un point d’insertion ou de convergence, une affinitd ou un prolongement, 
qu’on ne saurait ignorer, ni occulter. Lorsque Ies avant-gardes «histori- 
ques» font preuve de luciditi, elles ne peuvent pas ne pas acquiescer â 
l’id6e d’une certaine «tradition».

Elles en ont conscience et souvent meme la soulignent avec une 
insistance surprenante : une sorte de terreur m^taphysique de se voir 
suspendues dans le vide. Remplacer une tradition par une autre — oui; 
se situer en dehors de toute tradition — non. Et d’ailleurs, ce serait impos- 
sible. A partir de l’expressionnisme, qui se place delib6r£ment dans une 
perspective ancestrale, ce mode de penser devient friquent. Tristan Tzara 
declare : «Nous voulons continuer la tradition de l’art negre, ^gyptien, 
byzantin, gothique et d^truire en nous l’atavique sensibilite que nous 
a liguie la d^testable âpoque qui suivit le Quattroccnto ». Dans leur 
aspiration â la nouveaute et â la pureti, Ies artistes modernes prolongent 
le passi, l’6volution Ies poussant lentement au-delă des apparcnces et de 
la realiti. Ainsi, la poussie rivolutionnaire de Dada est «inscrite dans la 
tradition des mouvements litt^raires du passi» 37. Si tout cr^atcur «pa- 
r a î t» rompre avec celui-ci, Breton pricise nianmoins.- « Je dis : . . .  parait 
rompre, car cette entite mystirieuse : la tradition, que d’aucuns tentent 
de nous repr^senter comme tres exclusive, a fait preuve depuis des sM es 
d’une capacitd d’assimilation sans bornes » 38. fabsorption de la magie 
et de l’exotisme en est la preuve Evidente. Par consiquent, l’avant-garde 
peut tout englober, s’annexer ce qui lui convient, selon le systeme de 
silection qui lui est propre. L’exotisme rejoindra l’internationalisme et 
l’universalisme. Plongeant ses racines dans l’univers entier, l’avant-garde 
renforce â sa maniere le concept, lui-meme traditionnel, de Weltliteratur.

31 Pierre Cabannc, op. cit., I, p. 281.
37 Tristan Tzara, op. cit., I, p. 394, 398, 696 ; Ulrich Wcisstein, op. cit., (Expressiontsm..., 

pp. 23-24).
33 Andri Breton, Position polilique du surrialisme, pp. 17 — 18; idem, Perspective cava- 

Itlre, p. 128.

Le cas de la Roumanie, oii la littdrature demeure par ailleurs axie 
sur le passi, est particulierement ^difiant. Le Manifeste activiste de Con
timporanul (46/1924) associe l’economie des formes primitives aux «arts 
populaires, â la poterie et aux tissus roumains ». On parle couramment, 
dans Integral, de «tradition », au double sens de synchronisation constante
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avcc le cours de l’histoire, et de « continuii^ dans le temps » des materiaux 
poitiqucs. L’art d’avant-garde poursuit une synthese entre Ies donndes 
de toujours et de partout, et Ies experiences modernes (Integral, 1/1925). 
Point de vue que partage Ilarie Voronca, chez qui l’idee de continuii, 
et donc l’impossibilite d’une revolution r6elle, demeure toujours prâsente 
(idem, 4/1925). Pour lui, la doctrine surrialiste constitue un «retour 
tardif â une source du pass6»39. Ion Călugăru, pour sa part, rapproche 
une idole africaine d’une sculpture populaire roumaine (idem, 6—7/1925). 
Voyez encore l’oeuvre de Brâncuși, si traditionnelle, mais aucunement 
tradiționaliste, qui, en renouant avec l’âme roumaine primitive, remonte 
â un passâ bien anterieur â celui que pronerait une esth^tique ddibirtoent 
tradiționaliste. Le premier est une source vive, spontanee et ftonde. Le 
second ne serait qu’un schema, un dogme, un code normatif, que l’avant- 
garde ne peut des lors assimiler.

”  Sașa Pană, op. cit., p. 548 ; Ilarie Voronca, op. cit., p. 48.
40 Benjamin Goricly, op. cit., p. 172 ; Vahan D. Barooshian, op. cit., p. 74 ; Giovanni 

Lista, op. ctt., p. 97, 402 ; Giorgio Kraiski, op. cit., p. 239 ; Ana Pizzaro, Vicente Huidobro, 
un poeta ambioalente (Concepciân, 1971), p. 56 ; L’Annte 1913, III, p. 113.

On fera des observations analogues sur le plan des g6n6alogies, 
des prâcurseurs (reels ou inventes), de l’identification retrospective â 
tous Ies actes de non-conformisme, de revolte et d’innovations de l’histoire 
litt6raire. La rupture la plus radicale n’exclut pas un certain repechage, 
dont la mission essentielle est de dimontrer une anticipation, d’apporter 
une confjrmation. Edcupdration toujours tres elective, qui equivaut ă 
la fois â un geste poiemique et â un signe de permanence, donc de 
validite. Cette «tradition» soigneusement choisie, purement subjective, 
tend â se retrecir, â s’individualiser de plus en plus, sans jamais disparaître 
pour autant.

L’habitude de dresser des listes d’ancetres — qui produisent d’autant 
plus d’effet qu’elles sont surprenantes — remonte aux futuristes. Dans 
Risposta alle obiezioni (I  poeți futuriști, 1912), Marinetti reconnaît pour 
patrons. . .  Dante et Poe, selon la methode, desormais classique, qui 
consiste ă isoler, â decouper un fragment, une idee, une intuition, puis 
â Ies integrer dans un nouveau contexte, pour leur faire jouer un râie 
pleinement anticipateur : «Le futurisme a existe chez tous Ies novateurs 
du monde. Un grand, un enorme, un merveilleux Italien des temps anciens 
a etc le plus grand futuriste : L6onard de Vinci». Eimbaud devient 
ainsi «le premier futuriste», devance ailleurs par Mallarme, Leopardi, 
Baudelaire et meme par Voltaire. Dans un manifeste du Nouveau LEF 
(1928), on lit que « Pouchkine etait en son temps un des futuristes Ies 
plus enflammes, un profanateur sacrilege de tombes, un destructeur de 
canons, un goujat». Une nuance «naționaliste» perce, parfois, dans cette 
rdcup6ration. Pour Vicente Huidobro, le futurisme fut anticipă par un 
Espagnol (Gabriel Alomac) et par un Amâricain (Vasseur). Et quand on 
voudra dimontrer â> tout prix une these, on procidera â> une lecture simul- 
tanie de toutes Ies oeuvres du pass6, â l’aide d’une grille synchronique : 
de cette maniere, Vortex se retrouve partout; il peut remonter, en effet, 
jusqu’au paliolithique 40.
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L’e cas du dadaîsmc est identique. II reconnaît ouvertement ses 
parent^s, ses affinitds, ses « maîtres ». « Ne suffit-il pas de dire : Rim 
baud +  Lautrdamont; Jarry ; la plus pure et complexe expression de l’art 
franșaisî»  En m atiire de po&ic «revolutionnaire», Jarry — toujours 
selon Tzara — «a 6t6 un pr^curseur». Dada prolonge et synthâtise le 
romantisme, le dandysme, le dimonisme. Son langage, concret ou abstrait, 
passe pour une sorte de m dopte, voisine de «la cadence ancestrale des 
lamentations sacerdotales de l ’Orient et de l ’O ccident» (Hugo Ball). Qn 
a par!6 aussi, â propos de Dada, d’« indiff^rence quasi-bouddhique», 
de Lao Tzeu, e tc .41.

Le surrealisme amplifie la meme methode. II postule un surrealisme 
avant la lettre, existant de fașon intermittente, spontanee, i  l’dtat 
« sauvage», pourrait-on dire. Le signal est donnd par le premier Manifeste 
(1924) qui râcupere Young, Swift, Sade, etc., pour une raison ou pour 
une autre. Les listes peuvent changer, la motivationrestepareille : «Remon- 
tant l ’Art, le Surrialisme se devait de le rappeler â ses origincs . . . »  : 
Paracelse, Rousseau, Sade, Fourier. L'Ode a Charles Fourier releve de la 
meme pr6occupation, qui se diversifie suivant les contextes : «l ’inquietudc 
la plus durable et la plus moderne» (Arnim), «la marge de contestation 
la plus grande » (Sade, Lautreamont, Rimbaud, Jarry), «la grandc tradi- 
tion frangaise » de la revolut ion, celle du roman noir, l ’alchiraie, les poup6es 
Hopi — «la plus Eclatante justification de Vision surrealistc », les fatrasies 
m6di6vales (Tristan Tzara fut aussi obsede â la fin de sa vie par Villon, 
Rabelais), etc. « Le surrealisme n’a pas fait mystere de ce qui pouvait 
nourrir ses racines. ». Quant â la technique proprement dite de rdcupd- 
ration, elle varie considdrablement: collages epigraphiques, montages 
de citations, ddcoupage de fragments, etc. Un texte d’Eluard, Poisie 
involontaire et po^sie intentionnelle (1942), est fait d ’un bout â l ’autre 
de citations42.

Apres les anndes 20, l ’Est de l ’Europe suit le mouvement, en decou- 
vrant une foule de pr6curseurs etrangers et nationaux. En Pologne, la 
«tradition » reconnue est form6e par Rimbaud, Mallarmd et Apollinaire, 
lui-mâme â moiti6 polonais. On lira  ̂ cet egaid le texte representatif 
de Ștefan G a ck i: Vers un classicisme nouveau (1925) 43. En Roumanie, 
meme symbiose ou synthese entre les grands maitres occidentaux, franțais

11 Tristan Tzara, op. cit., I, p. 412, 420 ; idem, A/fred Jarry, in : Europe, 555 —556/1975, 
p. 73 ; Hugo Ball, op. cit., p. 103 ; Giovanni Lista, Tristan Tzara et le dadaîsme italien, in: 
Europe, 555 — 556/1975, p. 186.

12 Andr6 Breton, Manifcstes du surrealisme, pp. 38 — 39; idem, L’Art magique, p. 222; 
ibidem, Point du Jour, pp. 130—131 ; ibidem, Entretiens, p. 98 — 99 ; tbidem, Arcane 17, p. 84, 
Michel Carrouge, op. cit., p. 74 — 77; Jean-Louis Bidouin, op. cit., p. 50; Georges Bataille, 
Le Surrealisme au jour le jour, in Change, 7/1970, p. 90; Paul Eluard, op. cit., I, 
p. 1131-1132.

43 Zdzislaw Rylko, Apollinaire et les IMories de Tacant-garde poetique en Pologne, in La 
Reoue des Leltres Modernes, 8/1969, p. 73.
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sui’tout, Rimbaud en tete (Unu, 41/1931), et Ies sources locales. Parmi 
celles-ci, citons Urmuz, proclami le « Jarry roumain »; c’est le « pr6cur- 
seur» par excellence, qui pretera son nom â une revue d’avant-garde 
(fond6e par Geo Bogza en 1928). Une autre revue, Unu, lui consacrera 
un numdro (31/1930). Le Manifeste d'Unu (1/1928) invoque Ies noms de 
Marinetti, Breton, Vinea, Tzara, Ribemont-Dessaignes, Arghezi, Theo 
Van Doesburg. Mais on decouvre aussi N. C. Mihaîlovski, ce «pr6curseur 
lointain » (Integral, 4/1925). Ailleurs, Ies noma qui font autorit^ sont ceux 
de Baudelaire, de Whitman, de Shaw, mais Ies palmares different d’une 
publication â l’autre44. Le meme « collage » tradition — avant-garde est 
pratiquă par Ies n^o-avant-gardes actuelles 4 5 : on a, d^cidiment, affaire 
â un ph6nomene d’invariance46. Bref, il s’agit pour l’avant-garde d’une 
d6couverte de l’histoire, de son «histoire ».

44 Sașa Pană. op. cit., p. 558; Ștefan Roii, Ospăjul de aur (București, 1968), p. 208; 
Ion Pop, op. cit., p. 138.

45 Adrian Marino, Essai d’une diținition de l'avant-garde, in : Revue de l’Universiti de Bru
xelles, 1/1975, pp. 111-112.

44 Pour la thâorie et la mithodologie du «reptehage » des prtcurseurs voir: idem, Le 
eomparatisme des tnvariants: le cas des avant-gardes, in : Cahlers roumains d’ttudes UtUraires, 
lllVlfi. DD. 81-95 .
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Un anniversalre

GEORGE SAND ET LA RO UM ANIE*

* Allocution rentrte (â l’occasion du Centenaire dc la mort de George Sand, le 8 juin 
1976, ă Nohant, sous la Prisidence de Monsieur Alain Poher, Prtsident du Sinat)

** En franțais dans le texte

ȘERBAN CIOCULESCU

Permettez â un arriere-petit-fils du Paysan du Danube de prisenter 
le plus ardent et respectueux des hommages â la mâmoire de celle qui 
donna droit de cit6 dans la littdrature, entre autres â Franțois le Champi 
et aux paysans berrichons. Celui qui vous parle joint â son hommage 
personnel, celui de l’Acad^mie Roumaine, celui de l’Acad^mie des Sciences 
iSociales et Politiques de la R6publique Socialiste de Roumanie et celui 
de l’Association de l’amitie roumano-frangaise. Au temps lointain dijâ, 
ou mon pays n’avait pas encore conquis son ind^pendance, le livre fianțais 
tenait pourtant le haut du pave dans Ies librairies de Bucarest et de Jassy, 
en Valachie et en Moldavie. Le Catalogue des Livres frangais qui ^taient 
donufe en lecture ă la libiairie de C. A. Rosetti et Winterhalder, â Bucarest, 
en 1846, contient 18 titres d’ouvrages de George Sand; s’y ajoutent 
16 autres dans Ies deux premiers suppkments de la meme annde. L’6cho 
des romans de George Sand tint, comme chez vous, en France, du sensa- 
tionnel et â la fois, de l’humain, la plus rare des conjonctions astrales. 
En 1840, l’etudiant roumain en droit, Georges Filitti, ecrivait â son 
ami, Louis Steege, futur m inistre:

«S ijenevous ai pas cncore r^pondu, mon cher ami, pien (? 
en premier lieu â M-me Sand. Mais ne craignez pas quc je vienne vous 
bâtir des romans. II s’agit tout simplement d’un de ses romans, Ltlia, 
do bouleversante m^moire que j ’ai relu par une espece de ddfi quelques 
jours avant la r^ception de votre premiere pr^cieuse le ttre ... »**.

Retencz cette expression: Lăia, «de bouleversante m^moire?, 
bouleversante non point uniquement pour ses nombreuses lectrices, qui 
y reconnaissaient leurs propres tourments et aspirations, mais igalement 
pour maint lecteur d’Europe et d ’Outre-Mer.

L’oeuvre de George Sand, durant la vie du grand romancier — je 
n’ose pas dire dans sa r^sidence meme, de la grande romanciere — cette 
reuvre, dis-je, fut fr^quemment traduite des l’an 1847, quand părut 
la version ^Indiana  et jusqu’â nos jours. II y eut de traduits, entre 1847 
et 1873, durant la vie de l’auteur, 9 romans et un recueil de nouvelles.

Le premier des traducteurs, Pierre Teulesco, achevait ainsi son 
introduction â la version d'Indiana :

1YNTHESIS, JV, BUCAREST, 1977
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«Dans la grande republique que forme aujourd’hui la litt6rature 
franșaise, Madame George Sand se distingue par ses âcrits, parce qu’elle 
sait mieux parler au cceur et que le coeur l ’a toujours emportă sur l ’a r t ; c ’est 
pour cela que je me suis propos6 de publier une sirie de ses 6crits; je 
commence mon travail par Indiana ».

Voilâ encore une fois un homme, un lecteur d'Indiana, tout comme 
une femme, sensible â la voix du cceur, qui faisait passer toutes Ies id^es 
t6m6raires qui mirent l ’illustre ecrivain en conflit avec ies officiels de 
son temps.

Vous rappelez-vous le portrait que fit de lui-mâme le baronneț, 
Sir Ralph Brown, le h6ros inhibă ^Indiana, qui n ’osa lui dăclarer son 
amour qu’au seuil de leur double tentative de mort volontaireî Permettez- 
moi que je donne lecture au fameux passage :

« J ’etais ne pour aimer ; aucun de vous n’a voulu y  croire, et cette 
rneprise a decidă de mon caractere. II est vrai que la nature, en me donnant 
une âme chaleureuse, avait fait un singulier contre-sens ; elle avait mis sur 
mon visage un masque de pierre et sur ma langue un poids insurmontable; 
elle m’avait refus6 ce qu’elle accorde aux etres Ies plus grossiers, le 
pouvoir d’exprimer mes sentiments par le regard ou par la parole. Cela 
me fit egoiste. On jugea l ’etre moral par l ’enveloppe extirieure, et, comme 
un f ruit sterile, il fallut me dessecher, sans la rude âcorce que je  ne pouvais 
d6pouiller. A  peine n6, je fus repoussâ du cceur dont j ’avais le plus besoin. 
Ma mfere m’61oigna de son sein avec digout, parce que mon visage d ’en- 
fant ne savait pas lui rendre son sourire. Ă  l ’âge ou l ’on peut â> peine 
distinguer une pensie d’un besoin, j ’etais d ijâ  fl6tri de l’odieuse appellation 
d Egoiste ».

Je ne vous eusse pas lu tout ce remarquable paragraphe, s’il n ’avait 
eu sa repercussion dans le COBUT du plus grand des romanciers roumains, 
Liviu Rebreanu. En marge de ces lignes, il ecrivait de la plus menue 
des âcritures ces quelques mots r^velateurs :

«Nici eu nu m’aș fi descris mai adevărat».
En franțais :
«Moi-meme je n’aurais pu me dâcrire plus văridiquement».
Songez que, faute d'Indiana, il manquerait ă l ’histoire de l ’oeuvre 

de Rebreanu, la clef de son coeur.
Permettez-moi, avant de clore, de me poser cette question, toute 

naturelle pour un Roumain, extreme rejeton du meme tronc latin :
« Est-ce que George Sand qui connut tant de monde, qui s’^panchait 

et se r6pandait pour tous, est-ce qu’elle connut un ou plusieurs des 
6tudiants roumains qui tournaient autour de ses grands amis, Lamennaia 
et Leroux* » Je ne saurais y  repondre, mais j ’incline pour l’affirmative. 
En tout cas, elle connut et aima le costume de nos paysannes, iia, comme 
on appelle la chemise ou plutot la blouse brodăe et paillet6e, qui plut 
aussi î  Matisse qui en fit plusieurs tableaux cdebres.

Dans son beau livre, Lelia ou la vie de George Sand, Andrâ Maurois 
qui d^nicha â cette occasion plus d’un texte inedit, de la Bibliotheque
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naționale, departement des manuscrits, d^tacha de l’agenda de son hiroîne 
une feuille du 29 fevrier 1876. C’etait si peu de temps avant ses derniers 
jours ! La grand’mere, entour6o de son fils et de ses petites-filles, se 
prepare un costume, comme pour un bal masqu6 au sein de la familie. 
Eh bien ! Lolo, sa petite-fille, comme elle-meme Aurore Dudevant, plus 
tard Madame Fr6deric Lauth, 6tait costumee «en Valaque ».

Ici meme, ou flotte encore l’âme genireuse de celle qui fut votre 
grande George Sand, grande berrichonne, grande franțaise, grand g^nie 
universel, dans ces merveilleux parages, tourna en ronde, sous le tendre 
regard de l’aieule, un soir de fete, sa petite-fille, costumee en paysanne 
roumaine.

C’est sur cette image riante, chere â mon coeur, que je clorai ma 
parole, tout en m’excusant de sa longueur et que je r^itererai mes hom- 
mages 6mus â la grande âme que nous fetons aujourd’hui.
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Chronique

LE HUITI^ME CONGRES DE LITTERATURE COMPARĂ

Le VI11C Congres dc l’Association Internationale de Littârature Comparie, lenu ă 
Budapest Ies 12—17 aollt 197G, a repris Ies dtbats sur Ies questions d’histoire littiraire com- 
parie ct dc thtorie littiraire qui avaient fait l’objct des prtcidentes rencontres. Cette fois-ci, 
l’intirfit des travaux porta sur Ies caracteres idiologiques ct sociaux des grandes mutations 
intervenucs dans Ies littiraturcs europeennes avec la Renaissancc, l'ipoque des Lumiires ct 
â l’aubc du XXe siicle, ainsi quc sur le phinomine de l’telosion d’une litt^rature naționale 
dans Ies jeunes Ctals africains ou asiatiqucs. Un tel thime devait cnglober l’examen du rapport 
entre Ies concepts de național ct universel, consiquences directes de l’apparition des nouvelles 
littiraturcs. Les problimes thioriqucs ont i t i  reunis sous une rubrique â part : celle des pers- 
pcctivcs inidites ouvertes â la litterature comparie par Ies itudes stylistiques, simiotiques, 
sociologiqucs ou d’histoire culturelle.

En ce qui concerne la contribution dc la diligation roumaine aux travaux du congres, 
cile a i t i  appreciec par Ies membres des autres diligations coinme toutc aussi dynamique ct 
itoffie que celle fournic au congris pricident, du Canada. Les spteialistes roumains (Zoe 
Dumitrcscu-Bușulcnga, Al. Dima, I. C. Chipmia ct N. Balotă) ont prisidi aux dibats et 
prisenti des exposes tant dans le cadre du thăme relații aux grandes mutations littiraires euro- 
piennes, quc sur des questions de thioric littiraire. Par exemple, la communication traitant 
des courants dc la Renaissancc (Zoi Dumitrcscu-Bușulcnga) a ete suivic d’un exposi des rap- 
ports dc l’humanismc sud-est curopten avcc 1’humanisine occidental (I. C. Chi(imia); le sitele 
des Lumiires a fait l’objct d’etudes portant soit sur la diffusion dans l’espacc ct en profon- 
deur des structures sociales de la nouvcllc ideologie (Paul Cornea), soit sur la diversiti des 
Lumiires europiennes (Ion Zamfirescu); enfin, les problimcs de l’avant-garde ont i t i  examinis 
dans des exposis conccrnant ses traits d’cnsemblc (Adrian Marino), les notes spteifiques du 
symbolisme roumain, franțais ct russe (Mihai Novicov), ou les liens de Brancusi avec la spi- 
ritualiti roumaine (Dan Grigorescu). Dans le domaine dc la thioric littirairc, les membres 
de la diligation roumaine ont aborde les divers aspects dc la stylistique comparic (N. Balotă) 
ct la signification de certains procidis littiraires contemporains (Silvian losifescu) ; ils ont 
proposi une nouvclle systimatisation de la littirature comparie (Al. Dima) ou ont mis en 
lumiirc Ies rapports de la litterature comparie avcc l’histoire des mcntalitis, partant de l’ana- 
lyse du rdlc tenu par les ceuvrcs littiraires dans la formation des hommes excinplaires dans 
la cullurc roumaine ct les autres culturcs curopicnnes (Alexandru Duțu).

Les discussions dans les sianccs pliniires ou de comiți ont i t i  parliculiircmcnt animics ; 
elles auraient conduit ă des ichangcs dc vues cncorc plus ficonds si le temps qui leur avait 
i t i  riservi ne s’itait aviri par trop court. Pcut-itrc qu’une iniportancc accrue accordic aux 
tables rondes des futures riunions inlernationales scrait ă meme dc favoriscr Ies dibals si nices- 
saires dans un domaine oii sont confrontics des cxpirienccs artistiques d’une grande diversiti.

II convient de souligncr la contribution, unanimement appriciie, du rigisseur principal 
des travaux, Gydrgy M. Vaida, ayant ditermini la riussite de ce congris, tout en permettant 
aux participants de mieux connaltrc les rialisations du pcuple hongrois. Une exposition de 
livres a mis cn lumiire les derniires impressions dans ce domaine de plusieurs pays. Nous avons 
tiri une satisfaction toute particuliire en constatant l’intirât accordi aux numiros que les 
revues spicialisies roumaines — • Synthesis •, « Cahiers roumains d’itudcs littiraires », « Revista 
de istorie și teorie literară » — ont didiis au Congris.

L’Asscmblie ginirale de l’AILC a procidi â l’ilection d’un nouveau prisident, dans la 
personne du pr Roland Mortier (Bruxelles). Son comită a i t i  renouveli et quelqucs-uns de 
ses assesseurs riilus — le pr Zoi Dumitrescu-Bușulenga, entre autres. Conformimcnt â la 
dicision eolleetive, le prochain congris se tiendra en Autrichc.

Sans aucun doutc, le Congris de Budapest marquera un tournant dans la sirie de cette 
sorte dc riunions internationales, grâce ă l’accent qu’il a mis sur l’itude des mutations 
enregistries par l’histoire des littiraturcs et grâce aussi au fait d’avoir saisi les relations nom- 
breuses des phinomines artistiques avec l’existence humaine de chaque jour — direction de 
rccherche soulignie par le professeur Bela Kdpcczi dans sa belle parole de clâture. Et dans 
cette voie, nous avons la ferme conviction qu’une importance majeure s’attache â l’itude inter- 
disciplinaire.

SYNTHESIS, IV, BUCAREST, 1977
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L’histoire et la literaturo ont fourni depuis toujours des donntes aux legendcs ; c’est 
â ccs deux disciplines de collaborer afin de siparer la v£rit6 historique des interventions de 
rimaginaire et d'expliquer la formation des images qui semblent exprimer toute une dpoque 
ou m toe une teape de civilisation. C’est le cas du cilibre < Dracula » qui continue de vlsiter 
l’imagination des lecteurs denosjours, d’alimenter Ies reportagcs fantasmagoriques et, parfois, 
Ies annonces des agences de tourisme. Deux livres rteents reconstituent Ies 6v6nements histori- 
ques du XVe sitele, quand Vlad Țepeș a arrîtâ l’avance ottomane et a sauvă l’Iitat roumain, 
et ses campagnes contre Ies villes saxonnes qui se sont vengts en diffusant des anecdotes terri- 
fiantes ayant comme personnage central un nommă < Dracula >, prince de Valachie, amateur 
de repas pris parmi des cadavres et d'cxteutions capitales aptes ă gutrir son < spleen •. Le pre
mier livre, de NICOLAE STOICESCU, Vlad Țepeș, Editura Academiei, 1976, 238 p., met un accent 
special sur l’activită politique et militaire du prince, tout en signalant la survivance du hăros 
dans Ies Ugendes populaires roumaines. Lesecond, par ȘTEFAN ANDREESCU, Vlad Țepeș (Dra
cula ). între legendă și adevăr istoric. Editura Minerva, 1976, 300 p. (steie « Confluences ») n’ignore 
pas Ies dătails de la vie du prince et de ses luttes, mais s’avtee plutât prtoccupi par rtcho de 
sa geste dans Ies chroniques byzantines, dans Ies versions slaves de ses faits — oii l ’auteur 
reconnalt Ies dtbuts de l’historiographic roumaine en Transylvanie — et dans Ies versions alle- 
mandes tris hostiles ; l ’analyse s’arrâle au roman de Bram Stoker et aux anecdotes contem- 
poraines, pour refaire, en conclusion, «l’effigie » du prince. Des risumts en anglais se trouvent 
â la fin de tous Ies deux livres.

La litlirature el l ’art offrent leurs lemoignages aux commenlaires subtils de WILHELM 
NYSSEN, Bildgcsang der Erde. Aussenfrcsken der Moldauklosler in Bumănien, Trier, Paulinus- 
Verlag, 1977, 208 p. +  un splendide album de 24 illustrations. En partant de l’idte que Ies 
fresques extteicures des monasttecs bâtis en Moldavie redonnent en couleurs la milodie des 
chants qui răsonnent ă l’intărieur des tglises, l’auteur accompagnc chaque illustration du texte 
poitique qui l’a inspirt. Le livre nous restitue Ies aspccts majeurs d’une synthise de civilisation 
et expliquc l ’apparition briliante de cette oeuvre en Houmanie.

Moins connu par Ies spteialisles itrangers et Irop pcu mis en vcdettc par Ies historiens 
de la littirature roumaine, le doctcur loan Piuariu Molnar a Stă un « Aufklărer • par excellence ; 
il ne doit pas manquer de la galerie des « philosophes • et des intellectuels qui se sont engag^s 
dircctement dans l’aclivită politique et dans Ies actions qui devaient mener ă l’affirmation des 
droits poliliques de leurs peuples. Un livre dense et trfcs solidement appuyâ sur Ies docu- 
ments vient comblcr cette lacune : MIRCEA POPA, loan Molnar Piuariu. Cluj-Napoca, Editura 
Dacia, 1976, 222 p. L’analyse de l’oeuvre de ect «encyclopădiste » roumain qui a dtployt 
sori activiti surtout ă Sibiu, en Transylvanie, ddvoile des aspects significatifs des Lumiires 
en Europe centrale et sud-est europeenne.

Le premier volume des ceuvres de Wcrner Bahner vient de paraitre; le ripută specia
liste a rduni ici des cStudes qui se referent â Dante, Boccaccio, Basile et Cervantes, A la pint- 
tration de la langue parlte dans Ies littteatures nationales et ă l’oeuvre des humanistes rou- 
■nains (Naționale Clemente Im Sprach- ilnd Geschichtsbcwusstsein der rumănischen Chronisten 
des 17. Jahrhunderts). Un volume unitairc qui prisente des aspects fondamentaux des culturcs 
romancs â l’tpoque humaniste, entre la Rcnaissance et Ies Lumitres : WERNEH BAHNER, 
Eormen, Ideen, Prozesse in den Literaturen der romanischen VOlker. Bând I : Von Dante bis 
Cervantes, Berlin, Akademic Vcrlag, 1977, 285 p.

. Un instrument de travail indispcnsable A tout specialiste qui s’interessc â la periode 
de grandes mutations de la fin du XVIII® — debut du XIX e sitele vient de paraitre, en 
offrant aux lecteurs le resultat d’un travail arride dirige par le distingue historien de la litti- 
rature roumaine losif Pervain. L’tnumeration compacte des references faites dans Ies periodi- 
ques allemands de Transylvanie aux activilts intellectuelles des Roumains devoile aussi bicn 
l'horizon des Saxons de cette provincc roumaine que Ies objectifs communs des leltres eclaires 
<le Transylvanie : IOSIF PERVAIN, ANA CIURDAHIU, AUREI. SASU, Bomănii in periodicele germane 
din Transilvania, 1778— 1840. Bibliografie. București, Editura științifică și enciclopedică, 
1977, 286 p.
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Non sculemcnt la gcnăsc d’unc ccuvrc repr^scntativc pour le mcuvcmcnt des idăes 
au X V Ille  silele ou son accueil en Europe occidentale cxpllqucront l'attcntion quc Ies compa- 
ratistes accordcront au livre rdeent de PAUL VrHNihr, hlcrtcquuu ct L’Esprit des Lois 
ou la raison impure, Paris, Scdcs, 1977, 148 p., mais surtout la remise en discussion de la 
prâsence du grand ăcrivain dans le mondc moderne ct contemporain, d’un licmme qui sut 
cultivcr <1 la fois Ies vertus de prudcnce et rcsthătlquc du secret ».

L’originalitd de la dămarchc du professeur A. O. Aldrldge s’impose immfdlatemcnt 
5 l’altention du lecteur de son livre sur Voltaire ; de tonte ăvidcncc, l’autcur a voulu refairc 
Ies nombreux liens entre la vie ct l ’ceuvrc du grand philosophc et Ies milicux intcllcctuels ct 
politiques qui ont eu le privilJgc de sa prdsence. En ccmbinant la litUraturc ccmparfe avcc 
Phistoire des idfes, le professeur amăricain nous offre unc biographic stimulante et unc contri- 
bution rcmarquable dans la săric des dtudes qui ont ddfini la place de Voltaire dans la culturc 
europdcnne : ALFRED OWEN ALDUIDCE, Voltaire and the Cintury of Light, Frincctcn Vniversily 
Press, 1975, 443 p.

« II est bien clair que l ’Europe, toute travaillăc qu’elle a ătă par Ies modelcs absolu- 
tistes, pcut fitre prăscntăc dans son devenir socio-politique comme lentăc par diffărcntes for- 
mules qui ne bănăficiaicnt point ăgalemcnt des memes presliges ». En răcapitulant ces modiles, 
Robert Mandrou soumet 5 unc nouvellc analyse le rayonncment cullurel franțais, Ies formes 
de la prisence anglaisc ct la răsistance des traditions (qui nous scmblc etre Pun des aspecls 
Ies plus instructifs de la diversiW des modelcs au X V Ille siecle), ainsi qu’ils se degagent de 
la dialectiquc entre cc quc la version premiere allcmandc de ce livre appelait « Slaatsrâson 
und Vernunft » : ROBERT MANDROU, I.’Eutopc • absolutiste ». Raison ct raison d'Etat, 1619 —1775, 
Paris, Fayard, 1977, 401 p.

Historicn des idics et critique littăralrc averii, Z. Ornca a răuni plusieurs ăludes sur 
Păpoque d’entrc-les-dcux guerres, sur des «hypostascs socialistes roumaines » ct sur plusieurs 
livres contemporalns dans un volume qui projette toujours Ies debats intellcctuels roumaihs 
sur une toile dc fond qui rcmlmore Ies grands courants de la civilisation contcmporainc 
curopicnnc: Z. ORNEA, Confluenfe. București, Editura Emincscu, 1970, 299 p. Parmi Ies noms 
auxqucls Pauteur se rifirc frequemment figurent Eugen Lovinescu, C. Dobrogeanu-Gherea, 
Titu Maiorescu, Petre Andrei, Lucrcțiu Pătrășcanu, Pompiliu Conslanlinescu, Lucien Goldmann, 
ou des revues comme « Viata românească •.

ALEXANDRU DUȚU

M1HAI MORARII — CĂTĂLINA VELCULESCU, Bibliografia onalilicâ a cărților populare 
laice (Bibliographie analytique des livres populaircs laîes), 1™ pârtie, București, 
Editura Academici, 1976, 242 p.

Apris unc păriodc dc relative slagnation, la litlăralure roumaine ancienne connalt 
un net regain d’inttrtt, qui se manifeste par le nombre accru des itudes, des edilions ct 
des bibliograpbics. Citons ainsi Ies rechcrches monographiqucs sur des ecrivains appartenant 
aux premiers siicles de la liltăraturc roumaine icrite (Introduction ă l’oeuvre de Ion Neculce 
par Valeriu Cristca, Miron Costin par D. Velciu et Ena.-hc Puiu), sur des livres populaircs 
(C. Ciuchindcl, Le conte d’Archirios le philosophe), ou sur des courants qui ont traversă cettc 
fpoque (Al. Duțu, Humanistcs roumains et culturc europtenne ; Dan Horia Mazilii, Le Baroque 
dans la littirature roumaine du X V IP  sitele), ele. Citons surtout la răcente parution dc la Biblio
graphie analytique de la littirature roumaine ancienne. Tomc l er, Lcs livres populaircs latcs, 
reprăsentant Ic premier volume d’unc ample bibliographie qui comprendra cncore la Biblio
graphie analytique dc l’historicgraphic roumaine ancienne, ct la Bibliographie analytique des 
belles-leltrcs. Le prăsent volume inaugurc cettc vaste cnlrcprise bibliographique ct historio- 
graphiquc en offrant l ’invcntairc, la description ct la prăsentation bibliographique de 8 livres 
populaires: le Roman d'Alexandre le Grand (Alexandria), Alcidalis ct Zilidc, Arghiros et 
Hiline, Bertholdo, Erotocrite, la Vie d’Esope (Esopia), Philtrote et Anthuse, Archirios et Anadan. 
Cc travail, qui a năccssită l’ătude dc 190 manuscrits dc la Bibliothăquc dc PAcadămie, 
plus une vingtaine appartcnant â d’autres bibliothăques dc Bucarcst ou de provincc, est de la 
plus grandc utiiită pour lcs rechcrches consacrăcs ă la littirature roumaine ancienne, dont Ies
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livres populaires constituent 1’un des chapitrcs Ies plus sidulsanls. Venus du sud, par la filiere 
byzantine et grccquc, aprăs avoir subi tine phase d’adaptation dans Ies pays de culture sud- 
slave avec lesqucls Ies principautăs roumaines itaient en ttroite rclation, ils ont dtd 
traduits, copiăs et lus jusqu’ă unc ăpoque rtccntc, au XIX® sitele, reprăsentant une nour- 
riture spirituclle fort prisec, apte u salisfaire Ies besoins de littărature de la population. 
Les livres populaires ătaient goOtes et apprăciăs pour leur contenu ăthiquc ălevă, pour la valeur 
Educative et morale de leurs cnseignemcnts, qui alliaient la saveur et la sagesse d’autrcfois 
A une agrăablc fantaisie. Bon nombre d’entre eux sont năs en marge de la Bible, visant ă mettre 
A la portic du lecteur le sens des paraboles ou d’autrcs sens plus cachts au moyen d'ălăments 
narratifs parabibliqucs, apocryphes, ou tout simplcment pour satisfairc les besoins de beau 
et d'imaginairc des masses. Le plus ancien des livres de celle catigorie a ătă Barlaam et 
Joasaph, dont quclqucs fragments ont cti introduits, en slavon, dans les Conseils de Neagoe 
Basarab ă son [ils Theodosie, avani quc l ’trudit Udriște Năsturel ne le traduise intigralement 
en roumain en 1648; plus tard, le boyard oltinien Vlad Bolulcscu devait en donner une 
nouvelle traduction d’aprăs un intermidiaire italien. C’est au X V le sitele igalcment que fut 
traduit, du serbe, le Roman d’ Alexandre le Grand, la plus ancicnne copie roumalne se trouvant 
dans le Codex Neagocanus (1620). Alcidalis et Zilide a i t i  traduit en 1783, Bertholdo en 1774, 
Erotocrite en 1785,1a Vie d’Esope en 1703, Philtrote ct Anthuse en 1813, etc. L ’itape actuelle 
des rechcrclies, reprăsentee par l ’ouvrage dont nous nous occupons ici, y compris l’itude de 
la diffusion des manuscrits, pour laquelle ies annotations marginales du temps se sont avărăes 
particulitrement rivilatrices, montre quc le plus lu des livres populaires a i t i  le Roman 
d’Alexandre le Grand (42 manuscrits), suivi dans l’ordrc de Archirios et Anadan (39 mss.), 
la Vie d’Esope (21 mss ), Philerote et Anthuse (15 mss ), Erotocrite (13 mss.), Bertholdo (7 mss.), 
Arghiros et Helene (6 mss ), Alcidalis ct Zelidie (5 mss.). Au lotal, les auteurs ont dănombră 
150 manuscrits. La II® pârtie de la Bibliographic prisenlcra l’invcntairc de 10 autres livres 
populaires, corrcspondant ă un nombre i  pcu preș egal de manuscrits.

En giniral, la Bibliographie est composic mithodiquement. Ellc consacre ă cliaque 
livre populairc trois sections : 1) manuscrits ; 2) iditions ; 3) articles, de sorte qu’ils binificient 
d’une informalion ;i peu prts compltte. Toutcfois, si l’on songe que Moses Gastcr comprenait 
ricn que dans le II® tome de sa Chrestomathie 12 livres populaires et que I. C. Chițimia et 
Dan Simoncscu ont, dans leur anlhologie, ile v i le nombre de ceux-ci ă 20, le chiffre de 18 
livres laîcs qu’englobcra ractucllc Bibliographic (malhcureusement, la Note sur l ’idition est 
trop pcu explicite pour nous pernicttre d’cn juger en plelnc connaissance de causc) nous paralt 
assez riduit par rapport ă ce qu’oflre l’abondant matiriel rcnlermi dans les manuscrits rou- 
mains. C’ila it l ’occasion ou jamais, ă notre avis, d’invcntoricr tous les livres populaires, ct non 
seulement ccux consacres par la tradition, ce qui aurait abouti â un ilargissement conside- 
rable du concept de «livre populairc » (du reste, les auteurs menlionnent en note quclques-uns 
des livres qui ne sont pas traităs). Ajoutons quc les auteurs ont cxclu unc sărie de «dits • 
(jitii) el de livres religicux (destinăs ă ttre invcnloriăs dans un prochain volume), quoique 
plusicurs d’entre eux n’aient de religicux quc le titre. 11 en est ainsi du Dit du Iris glorieux 
Salomon, conservă dans un manuscrit de Cluj (4390— BCU), qui est une admirablc pitec ăpique, 
au conlcnu nctlement laic, relalant les aventures văcues par Salomon pour răcupărcr son ăpousc 
infidălc, săduite de • bonnc grâce • par Ic roi de Chyprc : un vieux thăme homtrique, comme 
<>n Ie voii. Nous devons egalcmcnt fairc des răserves sur l’inclusion dans Ia categorie de «livre 
populairc » de Arghiros et Htlene, livre imprimă par Barac ii Sibiu en 1801 sans avoir circulă 
antărieurement, quc l'onsachc, sous forme de manuscrit. Le fait quc par la suite il ait ătă 
diffusă largement, par un grand nombre d’ăditions et de copies, ne saurait, sclon nous, lui 
confărcr ce statut, car ă ce coinptc cclui-ci pourrait ătre răclamă tout aussi bicn par d’autres 
«euvres de Barac, voire d’Aron ou d’Anton Pann. Une autre observation d’ordre gănăral est 
le fait quc le nombre des bibliothequcs contcnant des manuscrits de livres populaires est bicn 
plus grand quc celui auqucl se sont arrătăs les auteurs. Pour răaliscr une bibliographic vrai- 
ment complăte, ccux-ci auraient dil inclurc dans leurs rccherches les bibliothăques ăpiscopalcs, 
diffărcntcs archivcs ct collections parliculiăres, etc. : c’est ă cc prix qu’ils auraient pu mettre 
la bibliographie ă jour, au lieu de la laisser au niveau atteint en 1970. Pour donner un exemple 
concret, nous mentionnerons l ’ouvrage de C. Ciuchindel sur Archirios et Anadan, qui fait ătat 
de 45 manuscrits renfermant ce conte, contre 39 manuscrits indiquăs par la Bibliographic. 
lin outre, nous en avons cncorc signală quclques-uns dans un comptc rendu sur l’ouvrage 
susmentionnă («Viafa românească», n° 11/1976), auxqucls nous en ajouterons un dc plus ici 
nifime, auqucl ies auteurs n’ont pas cu recours : mention en est faite par N. lorga dans son 
arlicle Un cinice ardelenesc nou (Un nouveau chant Iransylvain), dans « Revista istorică «, V III, 
1922, n° 10 -12, p. 161 — 162, oii il signale l’cxistencc dans un manuscrit de Satu Marc, entre 
d’autrcs, d’une Ilistoire d’ Archirios. Quant aux ădilions roumaines do la Vfe d’Esope, il nous
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scmblc inttrcssant d'ajoutcr qu’une bomit pârtie des Fables ont Hă publites 11 ans avant 
Ia prcmitrc (dition gtntralcmcnt admise comme tellc (La vie el Ies cnseignements d'Esope, 
parue 5 Sibiu, chcz P. Bart, en 1795), ă savoir dans Ies J'ables choisics de Nlcolae Oțălea, 
parues ii Vicnne en 1784, comme nous l ’avons dimontrt dans notrc article Vn livre ancten 
inconnu («Steaua», n° 6/1976, p. 35).

Enfin, en quclques points, la Bibliographie demande 5 etre complttte. Alnsi, pour 
Arghiros et llilin c  de Barac, Ies auteurs ont omis d’cnrcgistrer la 2e  tdition de l’ouvragc, 
parue en 1802, qui a ( t i  signaltc par Viadimir Paschicvlcl dans «Junimea literară» XIII, 
1924, n °9—10, p. 435 — 442. IIs auralent pu, de mCme, citcr quclques articlcs de rtfirencc 
comme ceux de Gcorgiu Pop dans «Transilvania», XXII, 1891, n°5, p. 139—144; n°G, 
p. 173 — 183; n° 7, p. 198 —203; n° 8, p. 231 —236; de P. Milian dans la mtrnc rcvue, XXIV, 
1893, n° 3, p. 75 — 80; n° 4, p. 110—117; de loan Pop Reteganul dans Cărțile săteanului 
român, II, 1886, livre II, p. 17 — 26, oii il est dit : « Quolque Gaster souticnnc quc rouvrage 
est traduit du hongrois, j’estimc que Barac pouvait le connaltrc sans ic traduire, car ă quelques 
variations pris je le possidc moi-mcmc en au moins deux rtcits populaires».

La bibliographie d'Erotocrite peul elle aussi ftrc compldtte. En effct, Ies auteurs ne 
menllonnent pas lemanuscrit de la bibliothtque du Music de la languc roumaine (aujourd’hui 
Bibliothtque de l’Institut de linguistique et d’histoire litttralrc de Cluj) dtslgni par V. Grccu 
sous Ie sigle Ms.M, ni Ies copies d’Anton Pann. La bibliographie anttricure mentionne, de 
mdme, un inanuscrit du m£me livre (n°181) conservi dans la collection Gaster de Londres, 
deux autres falsant pârtie des collcctions Odobcscu el G. Lahovari, ainsi qu’un quatriime 
signale par N. lorga dans Studii ți documente, XIV, p. 22. Enfin, l ’tludc de N. Cartojan, 
Le poime erelois Erotocrite dans lalitteraiurc roi nainect sa source inconnue, parue en 1931, a btnt 
ficit d’autrcs comptes rendus quc ceux mcntionnts, par exemple celui de Mario Roques dans 
«Romanța », LXII, 1936, p. 285 — 286 et celui d’Emil Turdcanu dans «Dreptatea », IX, 1935, 
n°2443, p. 1 ; d’autre part, l’dtudc du mime autcur Le modele franțais de TErotokritos, poime 
crttois du X V II e siiclc, parue dans « Revuc de litkrature comparic », comptc aussi, parmi Ies 
comptes rendus qui lui ont dtd consacrts, celui de N. Bănescu dans « Byzantinische Zeit- 
schrift », 1936, s. 36 et celui de N. Bees dans « Byzanlinischcncuegriechischc Jahrbucher », 
1937, s. 175.

Abstraclion faite de ces menues inadverlanccs, inhfrcnlcs imn ouvrrge de ces dimensions, 
la Dibliographie analytlque des livres populaires roumains prisente une importance scientiflquc 
et documcntaire considtrablc, â la fois signe et instrument de travail du renouveau d’inttrtl 
qui se manifeste pour la lltttrature roumaine ancicnnc.

M IRCF.A POPA

FELIX KARLINGER, Etn rumănisches Volksbuch des 16. Jh.: Dcr Gang .Mariac zu den Qtia- 
len, Salzburg, 1976, 35 p.

Romaniste connu, specialiste en probltmes de folklore, notamment ceux en rapport avec 
Ies livres populaires, autcur d’une exccllcnle Einluhrung in dic romanischc Volkslitcratur (Miin- 
chen, 1969), le Pr Fclix Karlinger a inaugurt une nouvclle collection de Texte romanischer 
Volksbiichcr par une £tude sur l’unc des plus anciennes apocalypses de la littiratnrc roumaine, 
Cuvint de inblarc pre la munci (« Propos sur la dcsccnte aux eufcrs »), dont le texte a ttt 
dicouvert dans le Codex sturdzanus de 1580, sous forme de copie d’une version antfrieurc. 
Dans l’tludc qui accompagnc la traduction allcmande (p. 23 — 33), rautcur passe en revuc 
tout le probleme de l’apocalypsc roumaine, intdressante par le fait qu’ellc a acquis d’asscz 
bonne heure la fonction d’« amulcttc • — de mCme que d’autres textes apocryphes (comme 
la Lettre d’Abgar) — et qu’ellc a £16 diffuste jusqu’au sitele dernier cn des milliers d’excm- 
plaircs. t.c Pr Karlinger insiste particulitrcmcnt sur la « prthistcire » du texte cn question, 
inontrant que Ie sujet cn a ttt  puist dans une autre apocalypsc, celle de saint Picrrc, datant 
du IIe  sitele, par l’intermtdiaire de l’apocalypsc de saint Paul (IV® sitele). L’apocalypse dc 
la Sainte Vicrgc, traduite en roumain d’aprts un inlermtdiaire sud-slave, conserve Ies donntes 
esscnticllcs de l’original grec; Ic Pr Karlinger Ies ttudic par rapport aux autres versions 
connues â l’lieure actucllc (mais qui n’avaient pas f ti mises ă conlribulion dans l’ancien 
ouvrage de synlhtse de N. Cartojan) et surtout par rapport au texte correspondant de l’apo
calypse tthiopicnne. L’ttudc comparte dc toutes ccs versions montre quc le texte roumain, 
qui est relativcment fidtle ă l ’original, manifeste unc nettc tcndancc ă Ia simplification et A 
la concision : argument cn plus pour rcculcr la date de sa rtdaction [jusque vers la premitre 
moitlt du XV le  sitele.
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Line bibliographic bien mise 5 jour accompagnc l’Atudc cl la Iraduction, compktant 
eureusement cc premier volume de la collection Texte romanischcr Xolksbucher, dont la 
enue scicntifique irriprochablc merite d’etrc soulignde.

MIRCEA ANGHELESCU

MAX I.UTIII, Das \ olksmărchcn als Dichtung. Ăsthctik und Anthicpolcgic, Eugen Dicdrichs 
î Vcrlag, Dusscldor(-K6ln, 1975, 224 p.

: Le dernier livre du Dr Max Liithi, professeur de folklore A 1’UnivcrsitA de Zurich, 
reprend cn Ies amplifiant d’anciennes et permanentes prdoccupations de l ’auteur conccrnanl 
le conte fanlastique dans Ies cultures traditionnelles de l’airc linguistique indo-europicnne 
(avcc un inl£r6t special pour l ’Europc).

L’effort de syntliisc de l'ouvragc gravite autour de deux coordonntes : anthropologique 
et esthitique.

La coordonate anthropologique a pour objet la dcscription de l’image de l’homme telle 
qu’elle peut etre recomposie A parlir du conte. Cctte image s'avire-t-elle unitairc et rtelle? 
La riponse est doublement affirmative. L’image du htros de conte — isold, mais rdussissanl 
quand mtme â vaincre grâce A diffirentes interventions ; A la fois sauvt et sauveur; etc. — 
correspond, affirme A juste titre le Dr Liithi, ă des permanences structurales de l’homme. 
De cc point de vuc, un vieux problimc d’ordrc praxiologiquc se posc : le conte possedc-t-il 
une valeur educative? Oui, ripond A nouveau l’auteur, ripostant avec bonheur aux thiscs 
de criticisme moderne, qui dinoncent le conte comme un facteur d’cncouragement pricoce 
de l ’agressivitd, de l’esprit d’obddiencc ct de la passivite, de refus de la vie rtclle, etc.

Sous le rapport thdorique, l’auteifr procide surtout par axiomes. 11 considere a priori 
que tout genrc liltiraire, de par cettc notion mâme, se constitue en fait esthilique. Des lors 
ayant dtmontrt que le conte fantasliquc peut tlrc ddfini comme un genre, l ’auteur estime 
qu'il a ddmontre du meme coup l'entite esthitique du conte. Nous doutons qu’un tel raison- 
nement puisse convaincre tout le monde.

Nous dirons donc que le principal mirilc du livre riside dans sa ca păci ti A diceler 
A travers Ies textes, empiriqucment, des traits pcu perceptibles au premier abord : formes 
d'ironie cachies dans la profondeur des structurcs, procidts de manipulation des pcrsonnages, 
cnchevjtremcnt de systcme antinomiqucs (impcrfections dans la perfection, polaritis binaires 
au sein de constructions trinaires) ct ainsi de suite.

Sans le difinir A proprement parlcr, le Dr Liithi corjoit «le beau dans le conte» 
suivant deux modalitis essentiellcs : d’une part, ct tant qu’information le designam comme tel 
explicltemcnt : hommes beaux, choses bcllcs mcublant A cux tous l’cspacc inldricur des textes. 
La caractirisation de cctle inodalitA donne lieu A des observations pertinentes (godt de 
l ’abstrait, effets frappants, valeur positive, importancc esthitiquc de l’invocation des milaux 
pricicux, ctc.), itayies de nombreux cxcmples (soulignons, dans Ia silection de ccux-ci, l’effort 
pour maintenir autant que possiblc rauthcnticitd de l’cxprcssion orale). La scconde sphArc de 
la phinomânaliti du beau dans le conte — poursuit l ’auteur — n’cst plus donnie, mais diduc 
tible. Ellc sc rifire aux particularitis de ccnnotatton du genre sur le plan pcdtique. La pertincncc 
des analyscs sur lesqucllcs s'appuicnt ces thAscs (avcc des rifircnces, entre autres, A Mircea Eliade 
ct A M. Pop) est incontcstablc. Unc seric d’observations fort justes vicnl nuanccr la terminologie 
consacric dc la Mărchcnforschung. Ainsi, l’auteur adopte A bon droit, A l'instar de Martin 
Luscrkc, le concept de « prAfiguralion Achouec » (l’ichcc des deux frires ainis prifigurc, mais 
cn sens inverse, Ic succes de l’rislca). Symdtriqucmcnt, l’auteur croit pouvoir disccrner un 
concept d’« imilation cchouAe » (la tentative cchouAe de la mAchantc fille d’imitcr la bonnc). 
Les deux concepts sont cn mcsurc dc fairc progresser Ies rechcrchcs dc structurc.

Toutefois, la rAussitc la plus Avidcnlc du livre nous scmble consisler dans son apti 
lude — fdt-cc. ici cncore, implicitemcnt — A nous fairc saisir le conte, A travers la synthisc 
dc son aulcur, comme une construction d'ikmcnts divers, complAmcntaircs ct antinomiqucs, 
perceptibles A tous Ies niveaux : a l’Avidence, au manquc dc niyslirc vient s'opposcr 1’AlAmcnl 
mystArieux (mimc si Ic « miraculcux », Ic • fanlastique • ne sont pas traiti cn cux-mimcs par 
l ’auteur); l’aspiration A la perfection sc heurte A la multilude des dAfauts, des erreurs, des 
manquements, des infractions aux tabous commis par Ies heros; la profusion des moyens dc 
construction du texte est conlrebalancfc par l’indigcncc relative des elasses de moyens rhAto- 
riques miscs cn ceiivrc, et ainsi dc suite.
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A de rarcs exccplions preș (l’analyse du principe de ripelitionlvariation et de l'opposition 
Sein/Schein), Ies deux grandcs coordonnies de l’ouvrage sont traities soit sipariment, soit sans 
corrilations spicifiques. Et ceci n’est pas l’effet du hasard.

En effct, en dipit de son titre et du programme exposi dans ses paragraphes liminaires, 
ce livre n’est ni une esthitique, ni tine anthropologie du conte. Les notions auxquelles il a recours 
ne sont pas claircment difinics. Ainsi, par motif, l’auteur cntend « un germe d’action qui porte 
en soi quelque signe de merveilleux ( . . .) ,  dans le sens oti celui-ci est caractiristique potir le 
conte । (p. 131). 11 ne definit nulle part le concept de thime. Quand il se proposc nianmoins 
de Villustrer, les exemples auxquels il recourt diffirent csscntiellemcnt. Ainsi, l’auteur dinomme 
thime aussi bien une construction antinomique du type Sein/Schcin qu’une proposition sapi
ențiale telle que «la richesse pervertit l’homme ». Ajoutons que la catigorie de l’esthitique, qui 
constitue pourtant l’objet primordial de la recherche, n’est pas abordie explicitement dans le 
cadre du modilc stylistique, compositionnel, anthropologique effectiveinent assigni au conte. 
Enfin, aussi paradoxal que cela puisse paraitre, le genre meme n’est pas difini en tant que 
catigorie, bien qu’il constitue un point de rifirence permanent et explicite potir tout l’ouvrage.

Le livre du Pr Max Luthi nous apparalt donc, disons-le une fois encore, non pas comme 
une esthitique, mais comme une description — une excellente description — de la rhitorique 
du conte.

La conclusion, nullcment nigligeable, qui se digage de la dimonstration de rauteur est 
que les divers ilimcnts de cettc rhitorique — meme s’il ne nommc pas cclle-ci ainsi — ne sont 
pas caractiristiques par eux-mimes pour le conte populaire, ă l’exclusion de tout autre genre ; 
en ichange, leur coexisience — modilc virtuel de la variiti dans l’uniti — peni fournir la 
substance d'une difinition csscntielle de la catigorie envisagic.

Mcntionnons que l’ouvrage ne s’adresse pas aux seuls spicialisles, mais au public cultive 
en giniral.

La densiti du texte traduit la parfaite aptitude de 1'auleur â mailriser son sujet et la 
remarquable luciditi de sa pensie. La phrase est iligante et tiinoigne d’une rielle virtuoși ti 
dans le maniement du style «intcllectuel ».

R A D U  N IC U LE SC U

K1.AUS-I1ENN1NG SCHROEDER, Die Geschichte vom trojanischen Krieg in der ălteren rumă- 
nischen Lileratur, Wilhelm Fink Verlag, Miinchen, 1976, 217 p. +  11 fac-similis

l.’Histoire dc Troic a i i i  connue en Roumanie autant par certains clironograpltes que par 
des variantes indipendantes reprisentant soit des extraits de ceux-ci, soit des traductions 5 
partir d’une autre sourcc. Ces textes sont analysis par Klaus-Henning Scltroeder dans un livre 
reprisentant le fruit dc l’une des recherches les plus remarquables qui aient jamais i t i  consacries 
par un ilrangcr ii notre litlirature nncienne, recherche d’autant plus miritoire qu’il s’agit 
d’une ttude arduc, supposant une connaissance approfondic de la langue roumaine d’il y a 
trois ccnts ans.

Pour comincncer, rauteur passe briivement en revue le sort des ricits de la guerre 
dc Troie dans la culturc dc l’Occident, dans le mondc byzantin ct dans la littirature slave. 
Quclques pages de synthisc fort bien composies risument les principales itapes de divelop- 
pement de la culture roumaine ancienne, notamment en ce qui concerne ses liens divers avec 
]es aulrcs pcuplcs, voisins ou plus iloignis.

Ullistotre dc Troie comprise dans le premier chronographe traduit en routnain — par 
le moine Mihail Noxa, du monastire de Bistrifa (Ollinie), cu 1620 — reproduit sous une 
forme abrigie le texte midio-bulgarc dc Manasses. Oulrc les deux manuscrils connus jusqu’ă 
prisent (dont 1’un se trouve ii Moscou ct l’autre 5 Craiova), K.-H. Schroedcr en signale un 
troisiime, qui est conservi, il la Bibliothique centrale de Jassy.

Un autre chronographe, nioins connu, est celui traduit au milieu du XVI1‘‘ siiclc par 
le logothile Staicu de Tlrgoviștc d’apris un manuscrit russe (premiire ridaction, 1512 ; seconde 
ridaction, 1617) qui, outre ses sources sud-slaves, avait ulilisi des sourccs occidentalcs par 
rintcrmidiairc de la chronique polonaise dc Martin Bielski.

L'IIisloirc de Troie est igalenient comprise dans le chronographe de Dorothie de Monem- 
basic, ridigi en grec ii Jassy, il la cour dc Petru le Boiteux (seconde moitii du XVle siicle), 
publii ii Venise cn 1631 et traduit cn roumain, cn Valachie, dans la seconde moitii du XVII8
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siecle. Ccttc traduction itait connuc par cinq manuscrits; K.-H Schroeder cn a dâcouvcrl 
un sixiăme, copii en 1828.

Cependant, l ’ăcrit qui a connu la plus grande diffusion a dti la traduction en roumain 
du chronographc grec de Matei Cigala publid ă Venise en 1632, traduction faite en Moldavic 
dans la seconde moitii du XVI1C siecle par Pătrașco Danovici, «troisiime logothite ct scribc 
pour Ies dcritures grecques »

Lcs plus de vingt manuscrits rcnfcrmant le chronographc du typc Danovici ont itc 
exccllcmment ddcrits ct classifids par Iulian Ștefăncscu cn 1939 ; aussi K -H. Schroeder s’arrâte- 
t-il en particulicr sur un manuscrit du XVIII® sitele conserve ă la Bibliothăque Naționale dc 
Paris, signalt par O. Dcnsusianu et par C. C. Giurcscu, mais qui n’avait pas dtt utilisă dans 
lcs ouvragcs dc spccialitd jusqu’ă ce jour.

L’autcur mentionne ăgalcmcnt lcs copics rcnfcrmant Ia version autonome dc VHistoire 
de Troic d’aprts lcs chronographes du typc Danovici, ainsi que le fragment intcrcală dans Ic 
texte d’un exemplairc du Roman d’Alexandre le Grand ct celui compris dans Ies Histoires 
ecclisiastiqucs et politiques ccrites par le moine Andronic, du monasterc de Neamț, cn 1850.

La scule version autonome dc VHistoire dc Troie analyste en ddtail est la traduction 
d’une adaplation d’aprts Guido dcllc Colonne. En mtme temps que Paul Ccrnovodeanu (dans 
un article publit dans « Revista de istorie și teorie literară >, 1976, 1, p. 29 — 36), K.-H. Schroeder 
a identific un sccond manuscrit comprcnant cctte version ct il a dtcouvert la sourcc 
de celle-ci, qui n’cst pas grecquc, commc on le croyait, mais russe.

Mentionnons que des passages sur la guerre dc Troie se trouvent aussi dans lcs Histoires 
d’Hărodotc, dont la traduction cn roumain est connue par un seul manuscrit, conservei au monas
terc dc Coșulca.

Les textes de VHistoire de Troie mentionnăs ci-dessus sont reproduits dans le livre de 
K.-H. Schroeder cn roumain ct en traduction allemande, dc sorlc qu’ils pourront clre consulte» 
mîme par des chcrchcurs ne possedant pas la langue roumainc des XVII®—XVIII® siiclcs. 
Chaquc texte est accompagnă d’un bref commentaire sur ses caractdristiques linguistiques el 
sur ses rapports avcc le texte original d’aprts lequel il a i t t  traduit. Lcs sources slavcs et grec
ques ătant dejă compriscs dans le contexte plus large des nombrcuscs histoires dc la guerre 
dc Troie, lcs variantes roumaincs sc situent maintenant ă leur tour dans la tradition dc ce sujet 
si răpandu.

Bien qu’ils rcprtsentent avant tout des ouvragcs d’histoire, les chronographes manqucnt 
rarement dc recourir â des moyens litttraircs ; cc caracttrc est particulitrcment marqut dans 
les rtcits de Ia guerre de Troic qui cn proviennent ct ont H i diffusts commc textes indăpen- 
dants. Copios et rccopits un grand nombre de fois au long des XVII®, XVIII® et XIX® sitclcs. 
ccs rtcits doivent incontestablement Sire rangts parmi les livres populaircs, cncorc que leur 
airc de diffusion ait i t i  plus restreinte que celle du Roman d’Alcxandrc le Grand ou dc la Vie 
d’Esopc.

Ouvragcs massifs traduits du slavon, du grec ou du russe, lcs chronographes, qui ont 
joue un râie important dans la lilttrature roumainc ancicnne, n’ont pourtant btntficit jusqu’ă 
cc jour que d’ttudes fragmentaires (ducs ă N. Cartojan, I. D. Ștefăncscu, D. Strungaru, P. Ccr
novodeanu et autres). C’cst pourquoi nous attcndons avcc inttrtt la parution dc la monographie 
annonctc par P. Cernovodeanu.

La prtsentation intthodique el competente, par Klaus-Henning Schroeder, d’un frag
ment dc ccs chronographes constituc un tvtncmcnt marquant dans les rccherchcs sur la littt- 
raturc roumainc ancicnne.

CĂTĂLINA V E LCULESCU

D. POP, C. SĂTEANU, Dic rumănischc Folklorc in curopăischcn Kontcxi (Le folklorc roumain 
dans le contexte curopten), « Zcitschrift fur Balkanologie i, XI (1975), Heft 1

Cet arliclc constituc un exposă d’cnscmblc, s’adrcssant ă dc largcs cattgorics dc lecteurs. 
sur I’originc ct les caracttrcs sptcifiques du folklorc roumain.

En faveur dc I’originc daco-latine dc la culture mattricllc ct spirituellc roumainc lcs 
auteurs invoqucnt des arguments tant linguistiques (continuită dc sens du lexique dăsignant 
des objets ou des notions du domaine dc l’cthnographie et du folklorc) que littiraires (simi- 
litudes, pouvant aller jusqu’ă l’idcntită, cn ce qui concerne le systime de versification, Ic 
refrain, lcs images, pour 1’enscmblc des textes comparăs).
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Ce qui, dans 1’uniti du folklore balkanique, fait la spicificiti du folklorc roumain, Ies 
auteurs le dAduisent dialcctiquement d’un certain nombre de traits caractAristiques auxquels 
ils reconnaissent une valeur d’individualisation : la manitre — abstraction faite des problAmes 
de dogme — de traitcr 1’elAment religieux ; l ’unitA globale du folklore sur tout le territoire 
<‘u pays ; la pridominauce, sans distinction des genres, du facteur lyrique.

V IO R IC A  N IȘCOV

W1LHELM MARTIN ESSER, Abenteuer und Râtsel einer curopăischen Sage: Trlstan — Sig- 
frid — Jason, Alloys Henn Verlag, Kastellaun, 1976, 155 S.

Es ist nicht leicht, ein Werk wie das von Esser in den Rahmen der Litcraturwissen- 
schaft einzuordnen, denn es schlăgt in verschiedene Spezialzweige der Forschung ein, ohne si eh 
ganz einer Teildiszlplin zu verschreiben. Mochte man prima vista das Buch der Motivkunde 
zuordnen, so erwclst sich baid, daD es dem Autor weniger um die engere Funktion konkreter 
Motive geht, sondern daD sein Interesse viei mehr bestimmten Figuren und Situationen in 
parallelen Erscheinungen gilt.

Wăre das Werk — das sich iibrigens sehr fesselnd liest — nur der Motivforschung dedi- 
zicrt, so konnte man ihm den Vorwurf nicht ersparen, daD trotz der Fulle verarbeiteten 
Materials eine Reihe von Texten und Stoffen, die fiir den Gcsamtkomplex zweifellos von 
erheblicher Bedeutung sind, wie zum Beispiel die verschledenen Drachentoter im religiosen 
Bereich (vor aliem etwa die Gestalt des hl. Georg), weitgehend ausgespart werden. Auch 
die Auswahl ganz bestimmter Miirchen, die Beschrănkung auf einzelne Varianten muDte dann 
als umstritten gelten.

Aber Esser selbst formuliert: „Das Ziel ist kein geringeres als der exakte Nachweis, 
daD crslcns die Tristansage — entgegen den bisher vorgebrachten Theorien von ihrem ,,kel- 
tischen“ oder „franzfislschen" Ursprung — zunăchst aus germanischen Quellen geflossen, 
gcnauer gesagt: mit den Berichten liber Sigmund/Sigfrid/Sigurd grundidentisch ist, und zweitcns 
wird gczeigt, daD sich die Frage nach der Herkunft dleser umfangreichcn Stoffe auch nicht 
mit der „frankischen" Theorie und Uberhaupt nicht mit nur-germanistischen Mitteln beant- 
worten laDt. Die L6sung des Entstehungsproblems ist vielmehr nur in wesentllch geweitetem 
Rahmen, d.h. nur durch Hlnzuziehung mindestens ebenso ergicbiger nichtgermanischer Quellen 
inbglich. Hlerhin gehort u.a. eine stattliche Reihe bislang vollig unbeachtet gebliebcner, z.T. 
mundartlicher Texten in Ita lien ...“ .

So stellt das Buch primăr einen Versuch dar, einen literarischen Stoff hinsichtlich 
scines geistcsgeschichtlichen Kerns aufzubereiten und native Slnnzusammenhange, die sich 
im Ablauf von Jahrhunderten durch mancherlei Variationen und Kontaminationen auDerlich 
oft crheblich verănderten, in ihrem urspriinglichen Aussage-Willen und Gehalt zu rekonstruieren. 
Dicser Vcrsuch, das sei vorweggenommen, ist weitgehend geglUckt.

Der Autor hat fiir die Aufgabe, die er sich gestellt hat, ein imposantes Material aufge- 
boten und durchgcarbeitet, und man wird ihm fUr die Akribie, mit der er bei der Analyse 
der vcrschiedenen Motive und Seitenmotive — besonders auch dem „Zaubertrank", dem 
..Schwerlmotiv" und „Lager und Ring der Dămonin" — Dank und Anerkennung nicht 
versagen. Schwieriger ist die Frage hinsichtlich des Kapitels Uber den Drachenkampf zu 
entscheiden, weil hier einerseits verschiedene — von Esser nicht herangezogene — Varianten 
eine abweichende, ja tcllweise sogar kontrăre Funktion besitzen, und weil andererseits die 
Polygcncse dicscs Motivs eine fast zentrifugale Wirkung auf jeden Versuch einer Beweisfilhrung 
ausiiben muD.

Das wichtigste Ergcbnis liegt wohl im komparativen Element von Essers Studie, der 
es fraglos gelungen ist, auch enlfernt Liegendes zueinander in Zusanimcnhang zu bringen und 
geislige Verwandtschaften in antiken und mittclalterlichen Stoffen, in germanischen, keltischen 
und roinanischen Erzăhlungcn zu verdeutlichen. Der Aulor hat hierzu auch cine Reihe von 
iibersichtlichen Tabellen erstellt, die das Ablesen der Zusammenhăngc und der Abwcichungen 
erleichtern. Bel der groDen Flille des gebotcnen Materials bedauert man frcilich das Fehlen 
eincs Registcrs (das vom Verfasscr freilich fiir cine zweite Auflage in Aussicht gestellt wurde), 
und die Gefahr, daD der Leser den Faden verlicrt, ist nicht gering, so sicher auch Esser durch 
das Labyrinth ausufernder Seitenmotive fQhrt.

: Bcdauerlich, aber vielleicht nicht zu vermeiden, ist, daD manche Fragen und Probleme, 
die mehr an der Peripherie liegen, nur angeschnitlen aber nicht ausgefilhrt werden konnten,
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wie etwa „ . . . c in  allmăhlicher Ubergang von den urtumlich blutsaugenden Vampiren zu 
den Walhailniădehen. . .” (S. 135). Vielk-n hl wăre fiir die Einordnung gewisser Phănomene 
in die VVellsicht und Geisteshaltung verschiedcner Epochen eine năhere Analysc solcher Seiten- 
motive aussagekrăfliger gewesen als die verbal tnismăBig breile Darslelliing von Niederschlăgcn 
des Sloffes in llalien, wie es anhand der „Pulzclla Gaia” , des „l.iombrnno" und des „Fiije 
de Iu marenare" gezeigl wird.

Dus Forlfiihren der Sloff-Analyse liber die Grenzen des Miltelalters berauf ist zwar 
insofern informativ, als es das Eorlleben beslirnmter Vorslellungen und Darstellungen im 
Lit(:rarischen und im Bereich der oralen Erzăhltradition erweisl, nber es zwingt anderei-eits 
zu einer slarken Einsehrănkimg in der Auswahl, die nur subjektiv ausfallen konnte. Zugunden 
der obcn erwabnten italienischen Gcschichlen und eines rălurmanischen Mărchens muBte aut 
die Epik der Renaissancc und auf die iberischen Rittcrromanc der Amadis-Nachfolge verzichlet 
werden. Audi vermiBt man schmerzlich, daB gegenuber dem antiken Jason-Sloff neuere 
Variantcn aus dem Balkanraum fehlen.

Einen anderen Einwand, den der Hezcnsent noch vorbringen mochte : zu einem GroBteil 
der Symbolc, wie sie im europăischcn Erzahlbereich begegnen, gibt es Spiegclbilder, die zum 
Teii genau das Gegenteil beinhalten kdnnen ; so : zum Beschlafen durch einen Dămon (S. 154) 
etwa das Beschlafcn eines damonischen Wesens durch einen Menschen ohne dessen Wissen, e t c . . . 
Das heiBt: die meisten Symbolc sind doppeldeutig. Freilich bringt dieser Doppelsinn der Sym- 
bole — positiv und negativ — oft mchr Verwirrung als Klârung, aber fiir die Grundthematik 
„Menscli und Natur im Krăftespiel licbter und dunkler Măchte" ist eben diese Doppelnatur 
von nicht zu unterschătzender Bedeutung.

SchlieBlich sci noch darauf verwiesen, daB der Exkurs iiber den rătoromanischen 
Mărchenhelden La Hamie ein Motiv anschneidct, das in fast allen Landschaften Frankreichs 
verbreilcl ist. Wir konnten auch eine provenzalische Variante dazu verbffentlichen (F. Kar- 
linger/G. Greciano, Provenzalische Mârchen, Diisseldorf, 1974, S. 134). Das ursprunglich 
La Ramce-Motiv weicht von dem rătoromanischen erheblich ab und hat nur bedingt mit dem 
Sigfrid-Stoff zu tun.

Derartige Einwănde oder offen gebliebene Wunschc wollen jcdoch nicht das Verdienst 
von Esser schmălern, der mit seiner klugen und sorgfăltigen Studie nicht nur fiir die im Titel 
angesprochencn Sagenkomplexe neue Zusammcnhănge gesehen und aufgezeigt — und fiir 
eine Rcihe von Einzclmotiven und Rcquisilcn (wie etwa Flugelschuhe und Tarnkappe) auf- 
schluBrciche Darstellungen geboten hat, sondern der auch fiir die immer wieder faszinierende 
Begegnung mit der Welt mylhischer Sagen die notigen Voraussctzungen zu einem tieferen 
Verstăndilis zu schaffcn gewuDt hat. Eine Eigenwilligkeit und Originalilăt dieses Buches, das 
sicii nicht auf ausgetretenen Pfaden bewegt, enthalt sicher auch mancherlei Problematik, 
aber die darin ausgesprochencn Gedankcn werden eine weitere Beschăftigung notwendig machen.

Wichlig wărc allerdings fiir ein Fortspinnen auch, die iiber das ganze Buch verstreute 
Bibliographie zusamnienzufassen und zu komplettieren.

FELIX KAHLINGEB
(Salzburg)

BAZVAN THEODORESCU, Un millinalre d’art au Bas-Danube, Bucarest. Editura 
Meridiane, 1976.

Dans ce livre, l ’auteur donne suite i  sa synthise Bizanț, Balcani, Occident, la începuturile 
culturii medievale românești (Editura Academiei, 1974), oii il s'ttait appliqui â saisir la struc- 
ture des relations politiques et des institutions au premier mlllănaire de notre ire. Răzvan 
Theodorescu offre ainsi un aperțu complet d’une ^poque, un tableau vaste dont le besoin 
s'eet vivement ressenti, d'autant plus que le premier mlllinalre, qul a vu naltre le peuple rou- 
rnain et sa langue, garde eneore, jalousement, blen des mystires.

L ’auteur se garde bien de passer en revue l ’ipanouissement d’une seule tendance artb- 
tique, et il iv ite  de classifier chrenologiqnement Ies monumente ;son livre n’a rien d’une hb- 
toire de la etramlque, de 1’archUecture ou de 1’ornement, prtsentts dans des chapitres sA- 
P « b . i  la maniere des manuels clasaiques. 11 essaye d’esquisser Ies traits majeurs d’une civi- 
llsation, ă travers ses aspects artbtiques Ies plus slgnificatlfs, et son poids sur la forraa- 
tion de l ’art roumain mtdUval. L ’auteur, il faut le dire sans tarder, offre au lecteur une syn- 
thăse iclairante, dans laquelle la finesse des observations s’allie â un admirable sens de l ’ensetnble.
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En par lanț du < Bas-Danube », l'auteur ne dimarque pas une aire gtegraphique; îl se 
rtfire aussi aux regions que le Danube n’arrose jamais, comme la Transylvanie. II a en vue 
une aire artlstique et culturelle, et le terme est destină â recevoir un sens beaucoup plus large 
que celui que la comprihension ^troite des mots aurait exigi. En falt, le fleuve — importante 
voie de communication, frontiere des empires, barriire devant ies invasions — est devenii 
depuis 1’AntiquiU l’axe central d’un monde balkano-carpatique qui s’est remodeU profondi- 
ment pendant le premier milltnaire de notre ere.

En premier chef, Răzvan Theodorescu jette une lumidre pinitrante sur ies rclations 
artistiques fort itroites et jamais coupăes entre cctte culture du < Bas-Danube» et le monde 
romain ou byzantin. La diverșii de ces relations est im oignte par la richesse des vestiges 
dont l’auteur fait M at: soit qu’il s'agit des basiliques palio-chritiennes retrouv6es en Dobroudja, 
ou bien des figures qui s’adossent au patere d’or appartenant au trișor de Pietroasa, soit 
qu’il analyse en ditai 1 la poteric imaillte que Ies fouilles ont fait sortir des tombes des 
XIe  et XIIe siicles, etc., on voit toujours se maintenlr la fa cu li d’assimiler Ies produits 
d’un art de souche midi terranâenne, qui favorise l’anthropomorphisme et dont le ginie plas- 
tique n’a jamais tari.

Dans ces conditions, on ne saurait voir dans Ies emprunts fondamentaux que Ies nou- 
veaux âtats iodaux roumains ont fait â la tradition culturelle et artistique byzantine, le 
caprice d’un prince ou bien l’option qu’une conjoncture de moment eât imposte. Ce phenomăne— 
• Byzance apris Byzance » selon l’cxpression si juste de N. lorga — acquiert la valeur de 
dernier terme d’une longue aventure liistorique, la consiquence lointainc mais iniluctable de 
l’appartenance de cos territoires â l’ancienne româniți orientale.

Faisant front â ces influenccs romano-byzantines, s’affirment toujours, avec une rude 
puissance, Ies echos des peuples barbares. L’auteur s’est piu ă italer Ies objets qui nous en 
sont parvcnus, im oins authentiques d’un goOt rtsolument anti-classiquc. Les runcs des hy- 
pogees de Murfatlar, les exorbitants tresors gothiques ou gepides, les fibules digitales slaves, 
les bijoux avares peuvent recevoir des significations multiples ; mais quelque diverse que făt 
l’origine de tous ces objets, on voit se priciser l ’idie d’une Vision cominune qui les edt em- 
preignis tous de la mime passion pour le dteor abstrait et pour l’ornementation giomitrique

A c6te de ces deux tendances, Răzvan Theodorescu cite aussi une troisiime, qui efit 
aussi offert son apport â la culture m airielle et artistique du Bas-Danube : il s’agit de l’Oc- 
cident qui par l’intermidiaire de l’Europe Centrale aib.iit influă sur la struclurc de Ia vie poli- 
tique et, surtout, sur Ies usages de la cour, tout aussi bien que sur le style de certains objets 
d’art sotnptuaire du temps de l’Mablissement des btals roumains.

A notre avis, la nouveaui du travail de Răzvan Theodorescu pour l’historiographic 
roumaine d’art riside dans le fait que ces directions stylistiques tellement diverscs ne sont 
pas vues en tant que « monades » autonomes, dont le contact serait nul, mais, par contre, 
on peut s’y rendre compte de la multitude des connexions que ces faetcurs de style eussent 
entretenues de bonne heure.

Â travers ses 300 pages, le livre fait ressorlir avec une remarquablc n c ttc i les domi- 
nantes qui ont fațonne le destin artistique d’un monde, d’oh toute domination canonice a 
i i  d'emblie exclue ; c’est un monde oii le contraste et l’irregularii se sont figes, oii le fol- 
klore et la cour coexistent, enfin c’est un monde qui se tronve comme baigne dans un • climat 
d’art internațional » — selon I’expression de l’auteur.

Bref, 11 s'agit d’une synthise sur le râie et le sens des contacts culturels que nos rcgions 
ont entretenus pendant plus d’un millănaire, tels qu’ils se laissent apercevoir par l’Mude des 
vestiges archiologiques, C’est une perspective un pcu inhabituelle, mais elle permet de 
comprendre la dămarche hardie de l’auteur qui n’a pas hisiti de răunir dans un m£mc 
volume la description des tresors barbares du VIe  sitele et l ’analyse des fresques ornant Ies 
parois de l’iglisc voîvodale de Curtea de Argeș datant du XIV® sitele. Eneffet, Răzvan Theo
dorescu tâchc et reussit d’entrevoir au-delă du fait artistique un fait de culture, et au-delă 
du style une spiritualii.

C’est pourquoi ce livre, dont la riche Information et la puissante originalii se trouvent 
com plttte par l’admirable silection et la q u a lii de l’illustration, peut fitre signai comme 
une ceuvre d’une grande porție scientifique, d’autant plus qu’elle se rapporte â un domaine 
encore insuffisamment itudii.

ANDREI CORNBA
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ATHANASIOS E. KARATHANASIS, 'II î>ZiyYwsioc, -Z 0 ^  Ẑ? B ^ TIOC. Thessajonique, 
1975, 386 p. T  8 photographies.

Parmi Ies Icoles de la diaspora grecque, celle qui s’est appelie Collige Flanginien d’apris 
le nom de son fondatcur, Thomas Flanginis, et dont l’activiti s’est diroulie de 1665 â 1797 
occupe une place de premier plan. Cette tcole fut crtJe ă Venise, le centre le plus important 
de la diaspora hellinique, pour ripondre aux besoins d’instruction non seulement de la commu- 
naute grecque si importante de la S6r6nissîme Ripublique, mais de tous Ies Grecs itablis sur 
Ies territoires sous domination ottomane ou vinitienne. II itait, en outre, dans Ies intentions 
du fondateur que l’icole constitue un moyen de lutte culturelle contre Ies tendanccs de con- 
version au catholicisme, qui se manifestaient de plus en plus activement chez Ies Jtsuites. 
D’aulre part, elle visait â former ses Jlives grecs dans un esprit de divouement envers la Rtpu- 
blique vinitienne, elle-mime en conflit avec la trop active Congrigation jisuite. Placte sous 
l’influence directe de l’Universiti de Padoue, l’Ecole Flanginienne allait se falre remarquer 
par l’esprit humaniste de son enseignement, par Ies larges perspectives scientifiques qu’elle 
offrait ă ses flâvts et par la nouveauti des melhodes pidagogiques mises en ceuvre (par exemple, 
l’enseignement • alilo-didactique >). Au cours, de son existence, le Collige Flanginien a cons
titui une pipiniire de professeurs pour d’autres institutions d’enseignement du monde grec, 
notamment pour l’icole de la communauti grecque de Venise, et elle a formi d’innombrables 
jeunes Grecs, dont plusieurs se sont distingucs d’une maniere ou d’une autre dans le cadre 
de la culture nio-hellinique.

On ne disposait jusqu’â prisent d’aucune monographie digne de cette briliante insti- 
tution pidagogique. Les contributions plus anciennes de loannis Veloudos (1893) et de K. D. 
Merdzios (1939) sont non seulement pirimies, mais lors meme de leur parution elles n'ont 
reprisenle que des itudes superficielles sur l’organisation, l ’activiti et l’importance de l’icole. 
Le prisent ouvrage, dQ au jeune mais ficond spicialiste du nio-hellinisme Athanasios E. Kara- 
thanasis, examine en profondeur et sous tous ses aspects la longue histoire du Collige Flan
ginien. Le livre est divisi en trois sections : 1. Fondaiion et fonctionnemcnt de l'Eeole Flangi
nienne; 2. Son ioolution el son importance; 3. Personnalites remarquables formles par le Collige 
Flanginien. Un ipilogue est consacri au sort de l’icole et â l’hiritage ligue par Flanginis — sa 
principale source de revenus — apris 1797. En annexe sont publiis 13 documents parmi les 
plus significatifs (12 en ilalicn et 1 en grec) concernant l’bistoire de 1’icole.

L’itude est fondee sur les investigations personnelles de l’auteur dans diffirentes archlves 
et bibliothiques : Archivio di Stato di Venezia, Museo Civico Correr, Biblioteca Nazionale 
Marciana, Archivio Antico dell’Universitâ di Padova, ainsi qu’ă la bibliothique de l’Instltut 
grec d’itudes byzantines et postbyzantines de Venise. Ces investigations exhaustives ont mis 
au jour un grand nombre de documents inidits. L’itude fournit d’innombrables pricisions et 
donnies nouvelles concernant la familie, la vie et l ’activiti de Thomas Flanginis (1579 — 1648), 
le fondateur de l’icole ; elle dicrit le mode d’organisation et de fonctionnement de l ’icole, passe 
en revue ses professeurs les plus iminents et expose en ditail l’activiti culturelle des person- 
nalitis qui en sont sorties au cours du XVII' et du XVIII' siicle. Quelques-unes des meilleuns 
pages du livre sont celles consacries â l’activiti littiraire des membres de l’icole. Cest au 
Collige Flanginien qu'est n i le recueil de poimes Graecia obseguia, composi en 1695—1696 
mais publii seulement en 1716, qui avait pour but de pousser les Vinitiens, en exaltant leurs 
victoires milltaires en Orient, ă lutter pour Ia cause de la libiration de la Grice; ce recueil 
comprend des criations poitiques en grec, en latin et en italien. D’un tout autre contenu, 
mais non moins important pour l’bistoire des lettres nio-grecques est le recueil Fleurs de dlootion, 
publii en 1808 par les anciens ilives du Collige Flanginien. Les deux recueils sont en liaison 
directe avec l’activiti d’un cinacle littiraire ni sous les auspices du collige et portant, selon 
la mode vinitienne du temps, le nom de Acadimie des invulnirables (Illaesi).

L’Ecole Flanginienne itait, par diffirentes voies, en rapport avec la vie culturelle et 
l'histoire des Pays roumains. La monographie de A. Karathanasis offre de nombreuses donnies 
InMites concernant les relations culturelles roumano-grecques et des personnalitis de ces deux 
cuttures et peuples; elle s’avirera certainement des plus utiles, sous ce rapport-lâ aussi, pour 
blen des recherches sur la culture roumaine ancienne.

NI C O U I -ȘSB B A N  TANAJOCA
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ȘTEFAN ZABLOCKI, Front the Pre-Renaissance to the Enlightemment (Od prerenesansu do 
olwiecenia), Warsaw, 1976, 274 p.

Written between 1969 and 1974, the studies that make up the present volume, though 
apparently heterogeneous, converge to demonstrate by means of comparative argumenta the 
important role played by ancient traditions in the development of Polish literature. The reason 
is that European culture of Latin language and, through it, the ancient Greek-Latin literature 
exerted emulating modelling influences on the literary phenomenon in medieval Poland. Con- 
vinced that in order to undcrstand the complex socio-cultural interpenetrations, the 
generative transfer between cultures, it is not enough to dctect the borrowings and 
to indicate the sourccs more or less precisely, St. Zablocki tries to explain by reference to 
severa] literatures the multiple significances of tradition within the spiritual context of the 
epoch when the influence operated. Thus hc reaches the conclusion that until the romantic 
stage, ancient literature, in differcnt interpreting hypostases, served as a starting point for 
almost all aesthetic revolutions.

To illustrate this statement the author investigates in the first part of the book the role 
of ancient literature in the transition from the thinking and aesthetics of the Middle Age to 
Renaissance humanism. After a brief and well-informed historical survey, in The genesis 
and the evolution of the notions of the Middle Age and Renaissance as opposed epochs, with an 
introductory purpose. St. Zablocki deals in the following cssay, Prc-Renaissance in the Polish 
literature of the XVth and XVIth centuries against a European background, wilh the coordinates 
of ideas and time specific of early Renaissance in Poland. Going deeper in the nature and fre- 
quency of the cultural factors in this period makes him formulate clear cut distinclions between 
the native ground and South-Eastern Europe. The interest in ancient tradition, apparent in 
Italy as early as the XHth and XlIIth centuries, i.e. pre-Renaissance, is separated in time by 
a period dominated by scholastics and mystical thinking. The situation is different in Poland 
where pre-Renaissance, more belated, turns 'with no obstacles or breaks into the XVth cen- 
tury humanistic Renaissance ; medieval humanism blends here with the beginning of the in
fluence of Italian Renaissance, a fact frec of consequences for its subsequent development.

The studies which make up the second, denser part of the book, cover the XVIIth 
and XVIIIth centuries ; the author tries to elucidate the genetic problems of the baroque style 
and enlightening classicism. He underlines here too the continuity of evolution from the 
structure of Renaissance to the baroque culture, as a natural consequence. Defining the baroque 
characteristics in On the beginningsof the mannerist style in the poetry of the Renaissance, Zablocki 
finds one of its sources in Latin Renaissance literature, in Poland, as in other European coun- 
tries. The demonstralion is carried through by an enumeration followed by a generalizing 
conclusion, the imagery present in the neo-Latin poetry of the Renaissance and developed 
in the essential baroque coordinate. Classical harmony was thus abandoned for ornamentation, 
(epigrams, epitapbs, epithalamiums in Iove lyrics).

The arguments are obviously brought by the second survey — The appcarance of the 
mannerist theme of the metaphor and its stgnifiance on the background of the aesthetic conceptions 
of the epoch. As early as the second half of the XVIth century aesthetics had prevailingly moral 
foundations. The poet wanted to arouse admiration by the originality of the poetic individua- 
lity, of the talent. And since the imitation of the ancients being passed over, something 
else was necessary. The mannerist (read baroque) theory of creation is based on the system 
of moral philosophy of neo-Aristotelian theory which Îs part of a broader conception of life and 
art. That is why it was accompanied by Jesuit aesthetics. The baroque metaphor ensured the 
expressive originality and richness of the literature in Latin, the value of the Work consisting 
in the science of its construction and not in learning, as during the Renaissance. Similar evl- 
dence, though of a different nature, can be found in Paradoxes of sarmatlsm, in which the 
different acceptations of the notion in different epochs are exposed.

Solid cultural grounds, with their origin in ancient classicism, are to be found in the 
following epoch, beginning with the XVIIIth century, especially as enlightennig classicism 
directly connected with Renaissance. In Germany, for example, the ancient tradition took 
the forms of neo-Hellenism and induced the criticai consideration of Latin culture. In Poland 
the worhip of Hellas flourished again in the XIXth century at the dawns of the romantic 
period. Enlightening classicism radiates especially at Stanislăw Augustus’ court as a proper 
cultural policy ; the stlmulating intellectual role of literary papers isstudied in significant details.

The conclusion of St. Zablocki’s book is that the Polish literary phenomenon during its 
four century life was in direct or mediated connectlon with the development of culture in the 
tother European countries, especially in those of Latin culture. In this process, which has
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been insufficiently investigatei! so far, important are the elements of ancient culture, taken 
over in modified acceptations according lo the specific context of the respective epoch. That 
is a useful book with obvious historical and literary contributions, and rich in suggestions.

STAN VELEA

DIM. PĂCURARII,' et CLAUDE PICHOIS, O carte și șapte personaje (Un livre et sept per- 
sonnages), București, Ed. Cartea Românească, 1976, 186 p.

Dicouvcrls par D. Popovici dans son ancicn arlicle, Etudcs franco-roumaines, de la 
revue Studii literare. I, Sibiu, 1942, p. 1 — 56, Ulysse de Maisillac et Ange Pachmija, Ies deux 
imigrants franțais itablis cn Rounianic, ayant une riche activitc dans de divers domalnes 
(le dernier itant aussi important par sesliaisons d’amitii avec Baudelaire) ont rivcilli, le dernier 
temps, l’intirit d’autres spiciallstes pour la recherche de leur biographie et de leur ceuvre, 
surtout pour le fait d’avoir contribui â la populariti de Bolintineanu par mi Ies lecteurs fran- 
țais. A ces itudes signies par Aurel Martin, Bolintineanu vu par des icrivains franțais dans 
Gazeta literară, 1 et 8 oct. 1964 ; Petre Costinescu, Comment est apparu â Paris le volume 
« Brisesd’Orient s de Dimitrie Bolintineanu, dans « Revista de istorie și teorie literară », tome 16, 
nr. 1/1967, p. 149 — 151 ; Documents et manuscrils littiraires, voi. I, publiis par Paul Cornea 
et Elena Piru, București, 1967; D. Păcurariu, Un philo-roumain oublii: Ulysse de Marsillae, 
dans Etudes et ivocations, București, 1974, p. 42 — 66, on a ajouti rcccmmcnt un tris Intires- 
sant livre contenant le dossier de la traduction du volume Brises d’Orient de Bolintineanu en 
franțais. Le livre, signi par Dim. Păcurariu, professeur â l’Universiti de Bucarest et par 
Claude Pichois, professeur â l’Universiti Vanderbilt de Nashville (U.S.A.), est une originale 
mise en page de nouvelles de l’ipoque concernant l’odyssie de la traduction de ce livre et des 
hommes qui ont contribui â sa rialisation. Etant favorisis par un tres riche matiriel d’archive 
(documents, lettres, photos, articles) tant de Roumanie que de France, matiriel publii dans 
l'Annexe de l'ouvrage, ies deux auteurs ont rialisi une admirable fresque de l’ipoque nous 
offrant en mime temps des renseignements pricieux concernant cette etape des relations 
littiraires franco-roumains. Lcs sept intellectuels roumains et franțais engagis dans la tra
duction et dans la publication du volume de poisie de Bolintineanu â Paris deviennent de 
vrais personnages du livre, la riconstitution de leurs timoignages et de leur activiti formant 
Ies ditails rivilateurs d’un procis oublii.

Tout est parti de l’idie de Bolintineanu de faire iditer â Paris un volume bilingue de 
ses poisies et dans ce but il icrit en 1864 A G. Marianu, itudiant roumain â Paris de faire 
un sondage aupris des maisons d’idition. Dans ce but il envoie aussi un acompte de 1500 
francs au banquier Lemaltre et la traduction faite par lui-mime et revue par Ulysse de Mar- 
sillac. A câți de Marianu, qui s’occupe pratiquement de cette affaire-ci, on voit Ies autres 
personnages qui vont contribuer ă cet ivinement. Du câți franțais, Leon Plie, ami du poite 
et ancicn partisan dc la cause politique roumaine, Henri Chantel, poite et journaliste qui fait 
la derniirc rivision de la traduction du volume, Philarite Chaslcs, professeur universitaire 
ct critiqlie liltiraire qui rialise la priface de la traduction, et du notre pays, Ulysse de Mar- 
sillac, qui a fait la premiire rivision de la traduction et Ange Pechmija, ami de Bolintineanu 
et militant pour la connaissance de la littiraturc roumaine au-delâ de notre pays. Ces deux 
imigrants franțais des Principautes Danubiennes ont effectui un immense travail de popula- 
risalion de la culture roumaine dans leur patrie en informant Ies hommes de lettres franțais 
par des articles sur Ic mouvement littiraire dc notre pays. Ils sont, pour ainsi-dire, des «cria- 
leurs d’atmosphire f.

Ulysse de Marsillae a i t i  professeur au Collige National et â l’Ecole Militaire de Buca
rest, itant aussi le fondateur et le directeur des journaux La Voix Roumaine (1861), La Voii de 
la Roumanie (1861 —1866), Le Pays Roumain (1867—1871), Le Moniteur Roumain (1868—1870), 
Le Journal de Bucarest (1870—1877). II a publii aussi un ouvrage thiorique, Lețons 
de litliralure, destini ă l’enscignement, une histoire de l’armie roumaine (Bistoire de l'Armie 
roumaine, 1871) et plusieurs articles destinis â faire connaltre au publique roumain des 
icrivains franțais comme Girard de Nerval, Chateaubriand, Henry Murger, Victor Hugo, Al- 
fred de Vlgny, et aussi ă faire connaltre au publique franțais des auteurs roumains. II a pu
blii dans le Journal La Voix de la Roumanie une suite de feuilletons sur la langue, l’historio- 
graphie et la littirature roumaine (Heliade, Asachi, Bariț, Alecsandri. Gr. M. Grandea, 
M. Milo, Al. Pelimon, Hasdeu et bien sâr, Bolintineanu). A son tour, Ange Pechmija, qui a 
i t i  plusieurs annies le chef de la correspondance diplomatiquc roumaine, est celui qui tradult
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en franțais le cycle Doine d’Alecsandri el aussi une s^rie de balades roumaines et comme 
ceuvres originales Ies nouvelles Rosalie et Histoire lamentable de Poupie.

On crce en France, par Pactivit6 mende par ces passionnes journalistes, une vraie vague 
d'int<r6t pour la Roumanie (Ph. Chasles est en correspondance avec Marsillac en rcccvani de 
celui-ci des informations precieuses conccrnant la Roumanie), l’apparition en 1866 du volume 
Brises d’Orient de Bolintineanu chez l’editcur parisien Dentu representant Papogee de ce mo
ment. L’ev^nement a ele marqui par des comptes rendus £logieux â l’adresse du poete et de 
son pays, icrits par des hommes de leltres comme Henri I.avoix (Le Moniteur Universel), 
Andrt Leftvre (L'illustration), Thâodore de Banvillc (Revue du X IX 1 steele). A cetle occasion 
on a donne des cours et des conferences publiques â Sorbonne, d^di^s A la langue et â la 
littirature roumainc (Ph. Chasles) qui ont abouli â des manifestalions dc sympathie des 
dtudiants roumains et macedoniens; Bolintineanu entreprend des interventions pour qu’on 
crie une chaire de lanque roumainc au Colkgc de France, dont Ic titulaire devrait etre Chasles. 
idie abandonnâe â causc de la chutc de Cuza, le prince r^gnant.

1 Rexhep Ismajli posside, comme traducteur, un assez riche palmares. II a transposc 
en albanais des podsies de J. Privcrt et de A. Bosquet (deux volumes dans la mime collection 
«Drita» des Editions Rilindja) et il a traduit de noinbreux podtes yougoslavcs. En ce qui 
concerne la litUrature roumaine, on lui doit la traduction de quclques poisics de G. Bacovia 
et, dans une variante autre que celle du prisent volume, la traduction du Luceafărul d’Emi
nescu (ces traductions ont păru dans le journal litt^rairc « Fjala »).

2 Asdreni, poete albanais connu, auteur de plusicurs volumes de vers, doit sa formation 
poitiquc â la Roumanie, oii il a v^cu la plus grande pârtie de sa vie (1888—1947). Sa crtation, 
roniantique avant 1912, comprend un grand nombre dc po^sics d’inspiration patriotique. 
Apris 1912, il a assimilâ Ies procidds symbolistes, parnassiens. etc., enrichissant consid^rable- 
ment son horizon poetique.

3 Lasgush Poradeci, Pun des pofetes lyriques albanais contemporains ies plus douis, 
disciple d’Asdreni, s’est formi lui aussi en Roumanie et demeure l’un des hommes de lettres 
albanais connaissant le mieux la litUrature roumaine en gincral et, en premier lieu, la pocale 
de M. Eminescu, qui a du reste forme le sujet de sa th^se de licence.

Enfin, la traduction en franțais du volume Brises d’Orient a une significalion speciale 
dans la destinde des liaisons franco-roumaincs, Hant Ic risultat de la collaboration des mâmes 
sept intellectuels, collaboration qui a eu des cons£quences tres favorables pour Ies deux peu- 
ples, cc qui â i t i  admirablement mis en dvidcnce par Ies deux autcurs.

M IRCEA P OPA

MIHAI EMINESCU, Ylli i dritis ( •L ’Etoile du mălin »), traduction par Rexhep Ismajli, Edi- 
tions Rilindja, Collection Drita, Prishtina, 1976, 81 p.

Le nombre impressionnant de traductions dont a beneficie Ia po^sie de Mihai Eminescu 
s’est accru d’un nouveau volume, cn albanais, dft au specialiste en langue albanaisc ct cn philo- 
logie balkanique de PUniversiti dc Prishtina (R. S. F. dc Yougoslavie), Rexhep Ismajli *. Le 
volume comprend 20 po^sies, une postface (La potsie de M. Emtnescu, Traduction et selection, 
Brive ehronologie de la oie et de l'oeuore de M. Eminescu) et, en guise d’exorde, la po^sic blen 
connue de Marin Sorescu, Trebuiau să poarte un nume (« Ils devaient porter un noni •), sur le 
th£me du mythe d’Eminescu dans la culture roumainc. Lc traducteur a utilise le volume dc 
M. Eminescu, Poezii, 2* id ., texte stabil par Perpessicius, preface ct notes de G. Munteanu, 
București, 1966; il a egalement consulte le volume dc traductions en differentes langucs 
M. Eminescu, Poezii, Poems, Poisies, Gedichte, Stihi. Poesias, București, 1971.

Mattrisant aussi bien la tradition poetique ct Part de Pexprcssion, tcls qu’ils se sont 
developpes dans la litteraturc albanaise, qu’il est a Puise avec Ies phenomâncs liltcraires 
roumains, R. Ismajli chcrche, dans sa postface, a mcttre ic lecteur albanais sur la voie qui 
lui offrira la meilleurc approche de la poesie eminesciennc. A cetle fin, il souligne Ies lignes 
de convergence des deux litteratures, roumaine et albanaise, dues non seulement ă Icur appar- 
tenance au m£me espace europeen, mais aussi au fait qu’cllcs sont entrecs toutes Ies deux 
dans Pepoque moderne sous Ies auspiccs du romantisme et qu’ellcs possedent en commun des 
tralts sp^cifiques pour la zone plus restreinte du sud-est dc PEuropc; un dernier trăit qui 
Ies rapproche, ce sont Ies siinilitudes ividentes entre Ies litteratures populaires des deux 
pays. L’un des m^rites de la postface est de pr^ciser quc Pon insiste trop sur Pinfluence de la 
potsie d’Eminescu sur deux poites albanais Asdreni 2 ct Lasgush Poradeci ’, alors qu’en
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rtalitâ îl s’agit plutit d’affinitis de struclure poitique (manifestes surtout dans Ic cas de 
Poradeci). La mise en ividence de ces affinitis protondes, qul dipassent le cadre de In simple 
forme des vers, alnsl que l’analyse du mot roumain dor (« disir nostalgique »), intraduisiblc en 
giniral, mais qul a un correspondant presque parfait dans l’alb. mall, et que la discussion 
autour des termcs clis, si proches, de la poisie de Poradeci et de celle d’Eniincscu, rcprtsentent 
une contribution importante aux cfforls pour initier le public lettri albanais a la poisic d’Emi- 
nescu.

En ce qui concerne la traduction proprcment dite4, on relive la volonti de R. Ismajli 
de rendre aussi fidelement que possiblc l’univcrs poclique d’Eminescu, ainsi que sa comprthen- 
sion profoncle des sens Ies plus subtils de cette pocsie. La musicaliti, si caractdristiquc pour la 
poisie d’Eininescu, soulhe evidcmmcnt des difficultes plus siricuscs. En ichange, on note 
d’excellentcs riussitcs dans le domaine de la prosodie : Ies poisies â vers octosyllabiques, 
trochaîqucs (mais aussi iambiques), Ies plus nombrcux dans l'anthologie, trouvent tont na- 
turellement des correspondants dans la pocsie albanaise, qui a emprunti aussi ce rythme â 
la poesie populaire6. Parfois cependant la traduction accentue trop, a notre avis, l’inspiralion 
populaire de la poisie d'Eminescu, qui chez le poite est sublimdc et dicantie, alors que le 
traducteur introduit des diminulifs, des exclamations, ainsi que la particule albanaise o. Or. 
ccs dfmcnts soni spicifiques pour la pocsie de la Renaissance albanaise, inspirte â son tour par le 
folkiorc național contcmporain de la criation iminescienne, dont le langage a sembli â l’auteur 
le meilleur iquivalcnt. Le r£sultat est une expression parfois trop chargic par rapport ă 
l'adinirablc simpliciti de l’original. La infime tendance explique la traduction de certains 
titres : Diana a i t i  traduit par Zana : roum. rină (nom d’un personnage populaire prisent 
ă la fois dans le folklore dc Roumanie et d’Albanie). Or, dans Ies deux langucs, Ic mot dirive 
du lat. Diana et c’est bien â cette divinite du pantheon classique que se refere la poesie d’Emi
nescu, el non pas au personnage populaire. De mfime, Crăiasa din povești (• La Reinc des 
contes >) n’cst pas chez Eminescu un personnage populaire, comme celui choisi pour le litre 
albanais, Bukura e dheut («La Belle de la torre •). Dans Luceafărul (tHypirion •), le couplc 
CătăUn-Câtălina est remplac<S par Trimi-Vasha (dans une traduction approximative, • Le Gars 
et la Fille »), couple prisent dans toutes Ies poisies populaires albanaises d’amour ; par li. 
le traductcur a trop soulignfi le caractere terrestre du couple, en opposition au mondc astral 
d’Hypfrion.

4 La confrontation avec l’original des poisics transposfies en albanais dans le present
volume montre que Ic traductcur a adopți une mithode dc traduction analoguc ă celle dcfinic 
dans ces termes : «Translating consists in reproducing in thc receptor languagc the closest na
tural equivalent of the sourcc — language message, first in the terms of meaning and secondly 
in terms of style » (E. Nida, and Charles R. Taber, The Theory and the practice of translalion, 
Leiden, 1969, p. 12).

6 V. Ramadan Sokoli, Prozodija dhe melrika jont popullore, dans ■ Xcndori «, 8, 1958, 
9, 1958; Arshi Pipa, Albanian Meirics, dans « SOdost-Forschungen «, XXXIV (1975), 
p. 211-233.

Un probii inc de premiere importance est, bien entendu, celui du choix des poemes. 
Pricisons â ce sujet que la presente anthologie de la criation imincscicnne en traduction 
albanaise a fiți priccdfe dc deux autres, dues â Dh. Pasko (M. Eminescu, Vjcrs/i«, Constanța, 
1939) et 5 Vchbi Bala (M. Eminescu, Poezi, Tirana, 1956). Or, ces deux ouvrages sont quasi 
introuvables, au point que meme l'acluel traductcur n’a pu Ies consuller et, en conscquencc, 
ignorant Icur contenu, il n’a pas structuri son propre rccueil de maniere ă Ies completcr. Si 
l’on confronte Ies trois volumcs, on s’aperțoit que 1'anthologic dc Dh. Pasko (23 poisies) 
et celle de R. Ismajli (20 poesies) sont assez proches l’une dc l’autrc comme composilion. 
Lcs deux nianifestent une priferenec pour Ies poesies d’amour sur un rythme populaire. Le 
volume dc V. Bala ne comprend que 12 poisies, d’unc composition plus hclerogene. Ainsi, 
cerlaincs poisics existent en deux ou trois versions: plus proches du stylc original chez 
Dh.Pasko et V. Bala, mais parfois au prix d’un appauvrissement du sens. R. Ismajli, en rcvanche, 
accorde la premiere importance au contenu, dont il saisit mieux toutes Ies nuanccs (par exemple 
dans O mamă, Revedere, Lacul). II en va de mfime pour Luceafărul, traduit Ylli i dritis 
(< L’Etoile du mălin »), en comparaison de la traduction de V. Bala : celle de R. Ismnjli trans- 
pose avcc plus dc soin lcs couches successivcs de significations et de symbolcs de l’original. 
Dans l'enscmblc, l'ouvrage dont nous rendons comple a un contenu homogene, peut-ctrc mfime 
quelque peu unilateral.

Soulignons, pour conclurc, lcs difficultis considărables auxquelles s'cst hernie l’auteur 
dc la traduction : l’absence d’un dictionnaire roumain-albanais ou albanais-roumain ; l ’absence 
egalcmenl de diclionnaires poitiques ou d'auteurs. II faut reconnaltre toutefois, ainsi qu’en
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fimoigne d’aillcurs la Postfacc, quc Rexhep Ismajli a fait de son mieux pour supplier par ses 
propres rechcrches â ccttc pinuric d’instrurnents de travail. Aussi certaines de ses traductions 
sont-cllcs d’excellenles paraphrases, aussi prochcs quc possible â tous Ies points de vue 
de l’original. Citons â cet dgard Ies traductions de : !n fereastra dinspre mare, De cite ori, 
iubito, La mijloc de codru, Rugăciunea unui dac, Glossa, Peste virfurt, Ce te legeni, Se bate miezul 
nop/ii, ainsi que, tout particulicrcment, la traduction de la deraiere strophe de Floare albastră.

CĂTĂLINA VATAȘESCU

MICHAEL IMPEY, The Present State of Romanian Studies in the United Sates and Canada 
Reprintcd from the Modern Language Journal, voi. LIX, No. 5 — 6, Septembcr — October, 
1975, pp. 262-272

It is almost imperative nowadays, when Roinanian-American cultural relalions arc 
expanding, to revicw the current activity of the specialists in Romanian in the U.S.A. and 
Canada on multiple levcls. It stipplies data and estimates the efforts made, points to the pers- 
pectives of these studies. This particularly useful informalion and estimation is the subject 
of the review article written by Michael Impcy, chairman of the Romanian Studies Group of 
the U.S.A., “capablc, among other things, of representing all the relevant disciplines in the 
Humanities and Social Sciences at the național level” (p. 271), whosc first Bulletin appearcd 
in 1973 (sec ‘‘Cahiers roumains”, 1976, no. 3, p. 166). The author aclually proposes to add 
fresh data to those supplied by Language and Arca Studies". Fast Central and Southeaslern 
Europe, conducted by a special committec (SECSES) of the American Council of Learncd 
Societles (general editor : Charles Jelavich), Chicago and London, 1969, for the period down 
to 1965, concerning scveral sections : Litcrature, Folklorc, and Ethnomusicology, Linguistics, 
Non-Slavic Languages. The progress recorded by Michael Impey in the fcw ycars clapsed 
since the above mentioncd survey is rcmarkable and promising. “ Substanțial if not exactly 
dramatic progress has bcen made’’ (p. 264) in the average yearly student cnrollment at all 
levels of Romanian language instruction. Suitablc instructional malcrials for American 
students (grammar books, pamphlets on various topics : in advanced grammar, dictioiiaries, 
conversation guides, etc.) have bcen publisbed or arc under prinț. The number of lecturcs on 
Romanian culture and at ihc same time the sharc of clements of Romanian culture in inter- 
disciplinary courscs has increased. The first dissertalions “which deal directly or indirectly with 
Homanian literature” (p. 266) as wcll as studies dcdicatcd to Romanian writers (p. 268) have 
been published or will bc soon publishcd. Efforts (though not entirely salisfactory) have becii 
made to translate important Romanian writers (menlion should bc nvide heie of the recent 
Selected Pocms of Tudor Arghezi, translaled by Michael Impey and Brian Swann, Princclon 
Universily Press, 1976, 223 p.). An oldcr tradition of the investigation of Romanian folklorc 
(pp. 269 — 270) was continued. Finally, first steps have been made to undertakc the difficult 
task of bibliographical information.

Michael Impey’s review articlc is not a mere cnumeration of all these achievcments. 
Criticai observations arc pertinent: the scarcity of matcrials translatcd from Romanian lite
rature, the poor quality of some of these translations (p. 267), "the lukewarm treatment of 
Romanian folklore” (p. 269) by some specialists.

Howcver, there is good hopc on the progress of studies and researches on Romanian in 
the U.S.A. and Canada, duc to the joint efforts of Romanian cultural ambassadors in these 
countries (Romanian lecturcs, visiting Romanian scholars) and American-traincd personnel, 
who turn Romanian language and literature into a permanent subject for American students 
and researchcrs.

ILEANA VERZEA

ZORAN KONSTANTINOVlC, Phânomenologie und Liicraturivissenschafl, Sktzzen zu einer 
wissenschaftstheoretischcn Bcgrilndung. Miinchcn, Listvcrlag, 1973, 245 p.

Dans l’introduction ă son Esthitique, Nikolai Hartmann formulait quelques-uns des 
espoirs qu’il avait placts dans la ph6nom6nologie comme mode d’investigation de l’art, mais 
aussi ses diceptions quant aux recherches des phânominologucs dans ce domalne. Hartmann
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avait i t i  marqui lui-mJme par la pensie de Husserl ct il ilait bien naturel que, dans le texte 
susmentionne, il fit rcmarquer que « ce mode de recherche comporte pour Ie moins Ies conditions 
methodologiques d’un succes possible ». Selon l’auteur de YEstIMque, rien ne saurait favoriser 
davantage l’accis A l’essence de l’art que la tendance â se rapprocher autant que possible 
des phinomenes eux-mimes, de Ies examiner de pris et dans toute leur variiti, pour revcnir 
cnsuite aux qucstions gintrales. Mais ces dimarches de la phinominologie n’ont pas donni 
Ies risultats attendus, pour la bonne raison que l’analyse des plienomtnes arlisliques n’a ite 
menic que sur le plan du sujet et de l’acte. Moritz Geiger a analyse en particulier le moment 
de «ragriment» (Wohlgefallcn ) kantien, sans aller au-delâ de l’analyse pure de l’acte el, 
indirectement, de l’objet du plaisir esthclique, sans aborder notammcnt l’itude de la structure 
ct des valeurs de cet objet. Bien que Husserl, au nom de la logique et de la gnoseologie, se 
soit 61cve contre Ies presuppositions de philosopliie immancnte du psychologisme et de l’idi- 
alisine n6o-kantiens d’oii il etait parti, ses disciples, notamment dans leurs recherches d’ordre 
litteraire et artistiquc, ont eu pcine ă se debarrasser des ancienncs tendances. C’est pourquoi 
l’appel de Husserl — « :u den Sachen selbsl» — est reste jusqu’â un cerlain point lettre morte.

L.’Esthetique de Nikolai Hartmann a ete publiee en 1953. Vingt ans plus tard, Ies pers- 
pectives en ce qui concerne la ficondite de la demarche phenomenologique et son impact sur 
la theorie de la litterature et de l’art ne sont plus aussi decourageantes. II sunit, ă cet egard, 
de mentionner deux faits significatifs. Parmi Ies thioriesou Ies «id6ologies » que la <nouvelle 
critique • (celle franțaise surtout) considere comme primordiales dans la critique et la thiorie 
littiraires actuelles, la phinominologic joue un râie des plus importants. Ainsi, Roland Barthes, 
dans ses Essais critiques, discute de cette presence de la phinomenologic. Or, cctte prisence 
se manifeste aussi surle plan de la product ion littiraire, â savoir par son influence sur le « nouveau 
roman • franțais. Alain Robbe-Grillet, entre autres, nous a habitues A des procidis descrip- 
tifs qui constituent, en fait, une application de la mithode descriptive phinominologique ; 
descriptions qui ne sont pas celles d’objcts perțus, mais tendent A embrasser toute perception 
possible, â rendre un eidos de la perception, une « gincralite essentielle > de celle-ci.

Aussi le besoin d’une etude offrant une introduction systimatique aux mclhodcs pliino- 
minologiques pour aborder le domainc de la theorie litteraire se faisait-il sentir. Or, voilâ 
que, dans son ouvrage intitula Phiinomcnologie und Literaturwissenschft, le Pr Zoran 
Konstantinovii entreprend une ample rechcrche sur Ies iniplications de la phinominologie 
dans diffirents secteurs de l’espace litteraire. Une deliinitation philosophique de la phino- 
minologie itait nicessaire en premier licu. Sans ignorer Ies diveloppements que la philosophie 
existențialiste de Heidegger a apporlcs aux thiories d’Edmund Husserl, Zoran Konstantinovii 
se borne dans son dude A ce qu’il nommc la < phasc classique de la phdnomdnologie », car il 
considdre Ies interpritations de la philosophie existențialiste comme des « productions illigitimes 
de Ia phinominologie •. Mais cctte rcstriction nicessairc de l’objet de la recherche en ce qui con
cerne le rapport entre la phdnomcnologie et la thiorie de la littirature n’en est pas moins 
suivie de l ’examen de son extension, tout aussi legitime, sur d’autres plâns. En effet, la mani
ile  de penscr et la mithodologie phinominologiques ont connu et connaissent encore des appli- 
cations diverses. Elles peuvent ftre — et l’ont eti — miscs cn liaison avec diffirentes modalitis 
de la pensie scientifique. Ainsi, sans y voir nicessairenient une influence des miditations 
husserliennes, il est permis d’itablir des corrilations et des interfirences entre la pensie lin- 
guistique de Ferdinand de Saussure, celle des formalistes russes, celle de certains adeptes du 
New Criticism et la phinominologie. Des paragraphes entiers, des plus intiressants, de Phă- 
nomenologie und Literaturwlssenschaft sont justement consacris â ces correspondances.

Cependant, l ’attentlon principale de l’auteur se porte sur Ies modalitis phinominologi- 
ques d’intigration de l’objet eslhitiquc. Zoran Konstantinovid procide â une analyse critique 
du texte bien connu de W. Conrad sur Ies problimes gnosiologiques soulevis par la connais- 
sance des phinomines litteraires et, bien entendu, sur des phinomines concernant la langue 
litlirairc, autant sous le rapport de son expression ct de sa signification que sous celui de sa 
faculte de reprisentation. Quant au caractere poitique de la langue littiraire, l’auteur se ri- 
fire aux relations susmentionnics entre le formalisme russe, le New Criticism et Ia phinominologie.

Zoran Konstantinovii a compulsi avec soin toute la bibliographie du probleme et ses 
riflexions critiques sur Ies diffirents ouvrages ci tis sont particuliirement pertinentes. Loin 
de se contenter d’une prisentation historique et analytique des thises, il adopte toujours une 
position personnelle dans Ia discussion des problimes de philosophie ou d’histoire litteraire 
auxquels elles donnent lieu. Les questions qu’il se pose — et auxquelles il ripond — sont 
d’ailleurs des questions clis de ces domaines. Dans quel sens peut-on parler d’une phinomi- 
nologie de la personnalite poitique? Dans quelle mesure peut-on italibr une phinominologle 
des ipoques et des courants litteraires 7 La position de l’auteur est toujours nettement mar- 
quie, cohirente- et oes problimes giniraux sont abordis sous tous leurs aspects.
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MAme cn ajoutant â ces considArations que l ’anteur de PMnomenologie unii Ltteratur- 
ivissenschaft expuse avcc compitence Ies rapports entre la Vision marxiste et l ’optique pbtoo- 
mAnologique, qu’il cerne clairement le râie central de la phinomtnologle dans la configuration 
du formalisme russe et du Neu> Criltciun, nous n’aurons pas fpulsi toutes Ies voies que cette 
iutAressante Alude offre aux mAditations du lecteur.

N ICOLAF. B ALOTA

NIKOLA BANASEV1C, Etudes d'htstolre UtUratre et de llttdrature companie, Belgrade, 1975, 
138 p.

En rcunissant en volume plusieurs Atudes publiAes au fii du temps par l'ancien tilulaire 
de la chaire de littAratures romanes A 1'UniversitA de Belgrade, ses anciens AlAves ont entendu 
non seulement rendre ă cet historien rtputi de la littirature un hommage bien merite, mais 
aussi remcttre en circulation des matAriaux d’un large in tirtt dissAminA* dans diffArenles pu- 
blications difficilcment accessibles. Quolque ce* pages concernent en premier lieu, tout nalu- 
rcllement. Ies rapports de la littirature serbo-croate avec cel Ies de l ’Occident el en particulier 
avec la litt^rature franțaise (le volume comprend Ies eludes bien connues sur Ies rapports entre 
Ies chansons de geste et la poAsie Apique yougoslave : Le cycle de Kosovo et Ies ehansons de 
geste, dntant de 1926, Les ehansons de geste et la poisie tptque yougoslave, Le role d'intermidlatre 
de la lilterature serbo-croate du moyen âge entre l’Occident roman et l’Orient slave, etc.), le volume 
comprend aussi d'autres articles non moins Intiressanls. Parmi ceux-ci, nous citerons celui 
intilulA La note serbo-croate dans te romanttsme europien, qui discute en fait (le titre n'est pas 
explicite) Ies caractAres propres de la poAsie romantique serbo-croate par rapport â la potsie 
romantique occidentale. Le probleme est avant tout thAorique et, comme tel, concerne la 
thAorie generale de l ’Atude des courants littAraire*. En effet, l’auteur n’essayc pas de dresser 
un inventaire complet du sujet, mais se borne A dAmontrer l'existence dans la poAsie romantique 
serbo-croate d’une veine de patriotisme național, qui est infiniment plus pregnante et de tout 
aulre nalure que dans l ’ceuvre des romantiques occidentaux. En fait, elle reprAsenle une con- 
tinuation directe de la poAsie Apique serbe du moyen âge et du folklore anliotloman. Or, de 
toute Avidence, la siluation n'est guAre diffArente dans d'autres littAraturcs du siid-est ct de 
l ’est de l’Europe, de sorte que l ’on ne saurait soutenir rexislence d'une «note serbo-croate • 
du romantisme europAen rien que sur cette base. En Achange, Ies caractAres spAcifiques d’un 
courant littAraire se manifestant dans des conditlons propres A un ensemble de pays de 
moindre importance et dont l ’histoire diffAre de celle de TOccident sont reconnus en principe. 
Ce qui nous semble toutefois important A ce stade de la discussion, c’cst de savoir si, pour 
dAfinir un courant littAraire dans Ies conditions concrAtes d'une littArature donnee, ce sont 
ses propres racincs historiques qui sont essentielles, ou bien leur forme de manlfestation, laquelle 
ne diffAre pus dans Ies grandes lignes de celle de la poAsie d’lnspiration historique du romantisme 
occidental. On en arrive ainsi A la conviction que ce qui est apte A dAfinir Ies caractAristi- 
ques propres du romantisme dan* Ies pays du sud-est de l'Europe, ce sont ses trails spAci
fiques sur le plan contemporain, c ’est-A-dire au niveau de structures comparables, et non au 
niveau de l'histoire, qui est diffArente et donc incomparable : l ’histoire explique certalnes parti- 
cularitAs, mais ne ies dAflnit pas. Pour demeurer dans le sujet de l ’article, disons donc que ce 
qui, A ce point de vue, compte vralment, ce n'est pas l'ortgtne folklorique du thAme d’un 
texte poAtique, mais sa forme folklorique (mAtre, lexique, maniAre dont Ies personnages sont 
typAs, procAdAs de style caractArlstlques, etc.), forme qui l ’individualisera nAcessairement par 
rapport aux ceuvres similaire* d'autres littAratures.

A cdtA d’articles du mAme ordre, intAressants du point de vue thAorique pour Ies compasa- 
tistes, il en est d’autres qui fournissent de* donnAes peu connues dans le dotnaine de l ’histoire 
littAraire. Ainsi, pourlalittArature roumalne, on apprend qu’en 1843 le prince rAgnant Gheorghe 
Bibescu avait invitA GArard de Nerval A visiter la Roumanie et que celui-ci avait acceptA avec 
enthousiasme l ’invitation ; jusqu’A la fin, cette visite n’a pas eu lieu.

Ce recueil, fatalement inAgal, des articles Acrits par le Pr Nlkola Banatevid an long de 
presque un demi-siAcle est une vraie mine d’informations et une source de fAconde* mAditations 
pour le* comparatiste*.

M itcm  Artoanamacu
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ROMUL MUNTEANU, Metamorfozele criticii europene moderne (Les milamorphoses de la cri
tique europicnne moderne). București, Editura Univers, 1975, 463 p.

Ce livre se propose de dibattre Ies principaux problinies de la critique littiraire moderne 
(sans distinction de piriodes) et d’exposer les conclusions auxquelles sont arrivis â leur igard 
les diittrenLs courants de pensie conteniporaine. L’auteur vise par consiquent non seulement 
5 informer, mais aussi ă subordonner 1’information 5 ses propres riflexions sur le sens et les 
caractires de l’acte critique. Ses commentaires sur les diffirentes conceptions de critique litti
raire sont pour lui autant d'occasions de se definir soi-mime. C’cst pourquoi le livre commence 
par un chapitre de Prcliminaircs thcoriqucs, dans lequel l’auteur reprend les problimes les plus 
ipineux, non risolus encore, de l’activiti critique, en tant que lieux d’interfirence du juge- 
inent subjecLif et des criteres objeclifs, du sens du devenir historique et des diterminismes 
contemporains, de donnecs biographiques et de la capacite de les transcender par un acte 
estbitique. Par le caractere risolument thcorique de sa dimarche, par la subordination de 
1’information a tine idie fonda mentale autour de laquclle l'extgise vient se structurer, le livre 
de Romul Munteanu differe de l’ouvrage du meme ordre du regretti Savin Bratu, De Sainte- 
Beuvc « la nouvelle critique, qui est, lui, plus riche en refirences, en citations, en risumis, visant 
plutdt â fairc connaîire les auteurs et â fainiliariser le lecteur avec certaines lignes de force 
de Ia critique conteniporaine qu’ă repenser Pacte critique dans l’optique du mouvement d’idies 
qui sc diroule autour de nous. II existe, affirine Romul Munteanu, un certain nombre d’idies 
que l’on ne saurait perdre de vue sans priver tonte dimarche intellectuellc du droit de s’irigcr 
cn acte critique. Tont au long du livre, il examinera les diffirents modes d’application de 
ccs quelques principes fondamentaux et les consiqucnccs diffirentes qui en risultent. L’un 
de ces principes est celui de l’intigration de Pacte critique dans un systeme de criteres qui lui 
assure certaines perspectives de gineralisation, tont cn lui offrant une garanție de constance et 
de fernieli dans son application. Un aulre est celui du devoir d’enoncer un jugement de valeur 
îundamcnlalemcnt justifii, d’oii Pimpossibiliti d’opter entre Ic subjectif et Pobjectif dans toute 
formulalion fi caractere axiologiquc. Apres quoi se posentccs questions cssenticlles : «1) A partir 
de quand et en fonction de quels criteres un texte donni pcut-il itre diclari littirature? 2) Quel- 
les sont les rnodalitis permettant d’attester un tel verdict? » (p. 66). Les pages qui suivent 
offrent, non sans une prise de posilion critique, les riponses ă ces questions. Romul Mun
teanu presante le deroulemcnt de l’activiti critique moderne du giniral au particulier, ou plus 
pricisimcnt de Piclcctismc au plus haut degri de spicialisation. Ainsi, il a groupi dans un premier 
chapitre les exegetes sans systimc difini, mais qui sont nianmoins parvenus aux risultats les 
plus brilkmts par la mise en oeuvre d’une mcthodologie depourvue de rigiditt dogmatiquc, 
comine E. R. Curlius, O. Călinescu, R. M. Albiris. A ces noms on pourrait ajouter ceux de 
quelques critiques dont la dimarche se borne ii passer cn revue les auteurs contemporains, 
tels G. Picon et Pierre de Boisdcffre. La difterencc entre ces derniers et ceux mentionnis 
ci-dcssus ne reside pas dans les principes auxqnels ils ont recours dans leurs augmentations, 
mais tont simplement au fait qu'ils soni moins bien pourvus sous le triple rapport de la capa- 
citi d ’analyse. du don de s’exprimer et de la force creatricc. I.e chapitre consacri ii Ia critique 
sociologiquc (G. Brandes, Franz. Mehring, G. LukAcs, E. Fischer, Antonio Gramsci, L. Gold- 
mann) illuslrc des tendanccs critiques justifiics avant tont par une idiologie, par une axiologie 
basie sur une ipistemologie. Le critiques existcntialistcs (J.-P. Sartre, Maurice Blanchot — 
mais Blanchot est-il vrainicnt existențialiste?) modifient Ies critires, mais la mdthodc demeure 
fondamentalement la meme : considerer I’acte createur et le produit littiraire comme l’aboutis- 
sement d’un systimc de pensie — plus ou moins conscient — qui les pricide. La critique psych- 
analytiquc traditionnelle, dc mime que, plus ricemment, la psychocritique poussent jusqu’â 
l ’extrimc limite la tendance ă expliquer la littiraturc par des impulsions qui la transcendent: 
les assertions de Freud, Jung, Adler, Karl Abraham, Ch. Baudouin, N. N. Dracoulidis, Jacques 
Lacan, Janinc Chasseguct-Smirgel, Jcan-Paul Weber et Charles Mauron sont passies en revue. 
La ctitlque thimatique marque le passage dc l ’explication transcendentale â l’cxplication 
intrinsiquc de l’ceuvre (G. Bachelard, J.-P. Richard, J. Starobinski, Georges Poulet). Enfin, 
la critique stylistique (Spitzcr, E. Auerbach, Jean Rousset) et le structuralisme (R. Barthes et 
G. Genette) sont axis sur I’immancncc formelle de l’ceuvre. Ainsi qu’on le remarque, Romul 
Munteanu n’a d’intirit ni pour toutes les formes de manifestation du protiisme critique contemr 
porain, ni pour tous les reprisentants de chaque tendance. H s’arrite de prifirence sur ceux qui, 
par leur action, fournlssent une riponse aux questions thioriques qu’il s’italt posies au ddbut de 
l’ouvrage et qui se nuancent dans une certaine mesure par l’effet de ces riponses. La difficulti, 
lorsqu’on passe ainsi en revue les contemporains et qu’on s’efforce de les intigrer dans une 
sirie historique, est surtout de priserver l’iquilibre entre la prisentation d’un systime et l’expll- 
cation du mode concret de mise en ceuvre de ce systime dans l’ilaboratlon de I’acte critique.
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A l'instar de Rend Wcllck qui, dans son Ilistoire de la critique Utterairc, part <ln principefque 
Ia critique a pour finalitc d’illustrer la Uuorie lillcraire ei de prdcedcr l'hisloire liltiraire. 
Romul Muntcanu incline fi accordcr plus d’intercl aux systcnws d’idees qu’A leur modalitcs 
d’application. Cettc tcndance est parliculieremcnt evidente dans Ies cliapilres eonsacres a 
la critique sociologique, a la critique existențialiste el au structuralisine. l.a psychanalyse, la 
psychocritique el la critique themalique jouissenl de mcme de sa faveur. au detriment des dclails 
concrets de leur application et sont d'ailleurs plus proches du sujet qu’il s’est propuse. De fait, 
cette posilion est justifice, des lors qu'aucun des coryplidcs de la sociologie ou de rexislen- 
tialisme criliques n’cst homme de lellres : ce soni des idcologucs profcssionncls, pour lesquels 
l ’acte critique possede une valeur surloul cxemplairc. Pourtanl. dans quelques cas isolis, 
leurs extgeses sont â la hauteur du sysleme el auraienl meritd quc lauleur sarrclâl plus longuc^ 
ment sur elles : 11 cn est ainsi de PAtude de Goldmann sur Racine et meme de celle — rație 
selon nous — sur Malraux, voire de celle, tardive il est vrai, sur la dramaturgie de Jean Genii.

Les chapitres le plus substantiels nous ont scmbk ccux eonsacres ă la psychanalyse et 
A la critique thdmatique. La queliti primordiale de lauleur est son aptilude A de ga ger d'un 
immense matiriel documcntaire le principe de basc, de mcltre cclui ci en lumiirc, de ie difinir 
parrapport Asoi-mAme et de l’illustrer par quelques exemplcs pregnanls. Les cliapilres sur breud, 
Jung, Adler sont des modAlcs d’analyse milhodique el de clarification des problcmes souleves par 
l ’application de la psychanalyse dans le domaine de la crilique et, de maniile generale, dans 
le domaine de l’interpritation de la littirature. L ’efforl d’organisalion n’cst en ricn infirieur 
ici A la facultd de percevoir Tessentiel. De meme, dans le chnpilrc consacre A Weber, Mauron, 
Bachelard, Richard la dimarche crilique de Romul Muntcanu se fait plus concrete, sans quc 
pour autant l’information transmise cesse d'etre dominec el mise en valeur par son remarquable 
esprit de gdniralisation. Dans ce sens, l'analyse minuticuse de la dlmaiche psychocritique de 
Manșon dans son interpritation du poeme de Mallanni Vicloricuumcnl lini dimonlre A quel 
point la superposition de textes est capable de riviler chez un auleur tout un riseau d’associa- 
tions, des groupes d’imagcs obsidantes, les modalitis de transition de l’imagc au mythe pcrsonnel, 
enfin la signification de celui-ci par rapport A ro u e re c t A la biograpbie de l’auteur en queslion. 
Quant A l ’exposi sur rinterpritation du thdâlre de Marivaux par Gcorges l’onlet, cile offre 
A Romul Munteanu l'occasion de revenir A ses propres idies sur le lemps, dijA abordicș 
dans quelques-unes de ses Atudes les plus connues. La formulalion — comme bien d’autres A 
travers tout l ’ouvrage — est admirable de pertinence et dc densilc : « Issu du neant dans 
lequel il est plongi, Vinstant dans l’oeuvre de Marivaux ne devient pas ciurde aulhcnliquc, 
mais une simple forme de pri-sentiment et de pre-vie qui nous perinei de reconslituer le temps 
perdu >.

Romul Munteanu ne perd pas une seconde de vuc ces deux principes fondamentaux 
de la critique : savoir interpriter historiquemcnt les lignes de force conlcmporaines et savoir 
prendre ses dlstanccs par rapport aux opinions exposies. A celle occasion, i) demontre aussi 
la capacitd des critiques roumains de se situcr parmi les represcnlanls les plus prestigieux 
de l’exdgise europtenne.

On se trouve, dans Les mitamorphoses de la crilique moderne euiophnne, dcvanl l’une 
des premitres tentatives, mdme sur le plan internațional, de presenter cn dominant sans cesse 
son sujet une matltre A la fois aussi vaste et aussi diverse. Introduire des principes d’ordre 
dans ce conglomerat de personnalltis qui n'existent qu’cn se distanțant les uns des aulres et 
qui, aunom de leur originalltd fonciire, refusenl de se laisser embrigader constiluc, des 1’abord, 
une tâche tAmAraire. Avoir su la mener A bien avec succes conslitue la mcilleure preuve de 
la capaclte de cynthhe de l’auteur.

HOXANA  SORESCU

R. M. ALBERES, Littirature, horizon £000, id. Albin Michel, Paris, 1974.

Littirature, horizon £000, c’est «l'cnfant terrible • de VAnenture intellectuelie du XX* 
sitele : les mimes probltmes sont reprls d’une autre perspective ; les inlerrogations de l’Aoenfure 
. . .  trouvent leur rAponses temporelles et gAniratrices d’autres inquidtudes spirituelles dani 
Littirature, horizon £000. Ce livre-ci n ’offre pas une «certitude » et une conclusion, mais une 
apologie, parfois « dr61atlque » du (ndo)-nouveau-roman. Le dernicr phdnomAne d’une certaine 
ampleur dans le contexte HttAraire franțais, sujet de multiples doutes et des ddbAts thforiques; 
# |M  d’une crin  de la crAatien et de 1'idAologle, le (nAo)-nouveau-roman avait besoin d*vSe 
duscription-dAfinitlon, bref d’une phAnomAnologie, et de sa justification socio-historique e i
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esthitique. La parution de la Lillcralure. . ., apportc Ies • preuves » niccssaires iun  jugement de 
vajeur, 5 l’itablissement de la place du (nio)-nouveau-roman dans la hiirarchie axiologique de 
l’histoire littiraire franțaise. Ces deux livres -  V Aventure inlellectuelle du XX e sticle et Litti- 
rature, horizon 2000 — , livres qu’on ne pourrait pas concevoir sipariment, rctracent ic processus 
digjcctique d’une pensie criliquc A la recherehc des liorizons significatifs du XX® silele.

Tout comme V Aventure inlellectuelle. . . ,  Liltiraturc. . . est une miditation sur la littira
ture et la conscience moderne, et par 1:1 une preparation de l’imaginalion 5 la venue des derniires 
itpages littiraires de notre siicle. Littirature, horizon 2000 est, ă la fois, un panorama ditailli 
de l'avant-gardc et une • prospection • qui assume ses risques. L’Aventure Inlellectuelle repri- 
sentait le drame de la sensibiliti curopienne tel que le traduisait la littirature, tandis que 
Littirature... retrace la biographie romanei de la conscience franțaise contemporaine. Phino- 
ininologie et slructuralismcs (dernicr chapitrc de V Aventure.. . id. A. Michel, IV® idition, 1969) 
prisentait une premiire approximation du phinomine littiraire contemporain par l’intermi- 
diaire de la phinominologic de Husserl et Merleau-Ponty et de la nouvelle critique. Littirature... 
. . .  reprend le sujet de l’intirieur : tandis que dans l'Aventure.. . le (nio)-nouveau-roman itait 
plutit analysi cn tant que riflexe d’une certaine philosophic et d’une attitudc existentielle 
cette fois-ci, le (nio)-nouveau-roman est, ă la fois, objet d'ilection, signe de la littirature 
coptemporaine et symptdmc de «l’horizon 2000 ». Les incursions dans la littirature universelle 
cident la place ă I’allusion, le contexte culturcl se riduit ă un panorama du roman franțais, 
la perspective se restreint pour une meillcure observation, alors que la conception critique reste 
giniralement la mime : • Je sacrific non sculement l'homme A l’oeuvre, mais l’oeuvre au sens 
de l’oeuvre et h ses thimes. » (Aventure. . . .  id. citie, p. 11). En itudiant les thimes et leurs 
avatars, les motifs, les topoi, la critique dc R. M. Albiris aspire — comme toute critique 
d’aillcurs — ă devenir « ouverte • pour riussir A capter la polysimie de l’oeuvre et la polyphonie 
de la littirature. Suivant la logiquc de l’acte critique, la premiire itape de la mise en ividence 
dc Ia complexiti du systimc thimatique et simantique du (nio)-nouveau-roman est la «con- 
struction o du contexte (d’aillcurs, sauf le contexte • giniral », il y a chez Albiris, un contexte 
«particulicr •, ad hoc, qui se conslitue ă mesure que l’objet l’exige).

A l’acciliration de l’histoire correspond la succession vertigineuse des courants et thimes 
liltiraircs. Dans le contradictoire panorama des mitamorphoses culturelles, apris Ia littirature 
du sentiment tragiquc ct de la condition humaine (premiire moitii du siicle) ont triomphi 
les • disinvoltes • (Frafgneau, Nimier, A. Blondin) ct le romantisme saganesque, suivis par 
le nouveau-roman((1954 —1959) et, vers 19G0, par le nio-nouveau-roman ou «roman struc
turaliste » (Philippe Sollers, Jean-Pierre Faye, Le Clizio). Pour Albiris le nouveau-roman est 
la systtmatisallon d’une certaine tcndancc qui se faisait jour depuis Joyce ct Kafka et ă la 
fois, symptâme — par l'abolition volontairc de la dlstinction entre le fond et la forme ’entre 
le sujet ct l'art — d’une rivolution littiraire plus profonde; la conversion totale du roman â 
l’art d’icrlrc, la pridominanec du style sur le sujet, la substitution du langage au riel.

Pour itablir une hiirarchie axiologique dans la sphire de la culture, la dimension histo- 
riquc, la distance temporclle entre l’objet ct le sujet ricepteur est toujours nicessaire Or 
Ic phinomine cnvisagi par Albiris est contemporain, ct donc il ne reste â la dimarche critique 
que deux possibilitis pour acquirir cettc distance : 1) placer le fait culturel — temporellcmcnt 
inclassable h causc dc sa « nouveauti • — dans un contexte dijă connu ct valorisi, notamment 
la tradition littiraire (A. Robbe-Grillct utilisc le roman policier ou la description ’ultra-parnas- 
sicnne ; S. Deckelt fait appel au verset; le monologuc de N. Sarraute ou de R. Pignct existait 
dijâ chez les romancicrs du XIX® siicle, dc Stcndhal ă Zola, etc.); 2) parodice le texte 
(parodier signifie comprendrc ct dipasser) afin dc le dimythiscr. La disarticulation du mica- 
njsme priserve dc la surprisc ct assume — sclon Albiris — une meilleure classification et par 
lă une riccption «traditionnellc »• La parodic ticnt — cn ce cas, semble-t-il — la place de la 
dimension historiquc. Le lecteur retrouve ces deux mithodes un peu partout le long de cette 
nouvelle « aventure >. Par les trois scctions du livre (« Nous nc voulons plus dc hiros » 
« Sjsmologie littiraire du XX® siicle », « Charmes ct mythes de la sensibiliti ») Albiris propose 
trois variantes d’un modilc thimatique possiblc, latent dans le magma des hypothiscs. Chanue 
variante est configurie par plusieurs articulations (univers sensoriel, le monologue intirieur 
le temps «tilescopique », pluraliti de I'espace, le labyrinthe, la « mort du personnage • la 
conscience-langage, etc.) en perpituelles mitamorphoses. Ce qui est paradoxal et fascinant 
dans cettc aventure intellectuelle qui doit itre lucide d’un bout â l’autre, c’cst que le discours 
critique prend les forines dc l’objet analysi. Le mimitisme est quasi complet, Littirature 
. . .  emprunte les leitmotivc du (nio)-nouveau-roman (v. supra). Le mimitisme critique devlent 
un acte dc connaissance par I’identification. L’identification a lieu apris le cholx d’un traiet 
critique, d’un thime. Par cette Vision « amoureuse » de Pacte critique Albiris retrouve la 
nouvelle critique. Littirature, horizon 2000 apparaltainsl, comme l’apologle du (nio)-nouveau- 
roman. Selon R. M. Albiris le roman contemporain est fondi sur une ambiguiti qui existait
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dijă dans Ic roman « traditionnel >. Le mondc pluriel, iquivoque, l’univers discontinu dans 
la durde, dans l ’espace, dans la priscnce humaine, pcut Ctre compris du fait qu’un Proust, 
un L. Durrell ont habitud le lecteur moderne ă la peinture de la discontinuii.

En analysant la coordonnie temporelle Albfris difinit la formule du (n6o)-nouveau- 
roman : «saisir Ic roman avant qu’il soit roman ou, du moins, avant qu’il soit ricit • (p. 53). 
Le roman est un continuum, un cspace-temps qui se divoile par l’dcriturc. Le roman est la 
transformation de l’existence en langagc, il apporte la forme quc tentent de prendrc Ies signi- 
fications de 1’existence. La d^finition du (nio)-nouvcau-roman est possible aussi de la perspective’ 
du personnage. Le personnage anonyme du roman contemporain a un arbre ginialogiquc t i s 
riche, qui remonte au roman hdroique (Renaud, Tancride, Amadis). D’aillcurs, la premiere 
moitii du XX e  sidcle a mis en question le probleme de la personnalii, la col drence psycho- 
logique du hfros. De Gidc a Pirandello, de Kafka et R. Mușii jusqu’ă Sartre ct Huxlcy, 
on a parld de la * facticiti » du hiros. Mais, l’homme anonyme sera remplaci, ii son tour, 
par le langage, par la voix obligie de parler pour que le monde continue ii exister, suivant 
Ia poitique du <nnr ». La voix, a pour but une continuelle mtaorisaiion. La rcmdmorisaticm 
est une rd-invention, une rdcupdration du otcu. Ainsi, Beckett ct R. Pingct relrouvent Proust.

Lttlirature, Horizon 2000 ne propose pas une lecturc «systdmatiquc » du phtnominc 
dtudii : de I’insensibilitd artificielle du personnage, on pcut passer â rinccrlitudc multiplice 
des villes ou bien au monologuc des objets. La lecturc plurielle quc suggdrc Ic livre abolit 
Ies pijugds du lectcur < traditionnel». Chaque icepteur pcut choisir son trajet sclon la dialec-, 
tique capricieuse de son godt, et construire son espace litiraire. Cependant, Lilteraturc, 
Horizon 2000 reste un rdpertoire des thimes, des «labyrinthcs • du (ndo)-nouvcau-ronian, 
un texte dramatique qui exige une future mise en scene lucide, sysimatique ct «ironiquc »,

N A RCIS  Z Ă R N E SC U

ALY cș-ȘAUK, Dada bayna ams wa-l yaum (Dada entre hier et aujourd’hui), Baghdad, 1971.

En pisentant, dans un ouvrage bien structuri, toute I’histoire du dadaîsmc et de son 
influence sur la littirature et l’art contemporains, le critique irakien Aiy eș-Șauk n’accomplit 
pas une simple vulgarisation, mais tente d'inttgrer le mouvement dans la stric de tendances 
contcstataires qui Font pricidi.

En cffet, Aly eș-Șauk n’est guire d’accord avec Ies pritentions du dadaîsmc d’avoir 
inventa Ies formes d’expression artistique qu’il cultive. Selon lui, « apres l’anarchisme et le nihl- 
lisme, le futurisme a i t i  Ie pricurseur direct de Dada », idtc quc Fon retrouve d’ailleurs 
dans cet aven d’un reprisentant autorisi du mouvement, Hans Richter : « Comme tout mouve
ment nouveau, nous croyions que le monde moderne a commenci avec nous, alors quc, cn rda- 
litt, nous avons ingurgitd le futurisme chair et o s ; mais ces os ont acquis une structurc 
nouvelle apris que nous Ies câmes digM s ». Micux : Fauteur estime que, par Icurs manifestations 
ct leur attitude, ainsi que par Ies modes littdraircs ct cxtralittdraircs qu’iis ont lancies, Ies 
adeptes de ce courant ne diffirent pas non plus des rcmantiqucs, qui • exprimaient ă leur 
fațon leur isolement ct leur mipris de la sociftt ». Quant aux conceptions de Dada sur «Fart 
sans contenu », Fauteur considere qu’elles coincident ttrangement avec cclles de Kautski sur 
la disparition de Fart < lâ oii regne Ftconomiquc et oii la tcchniquc atteint Ies plus hauts 
echelons », ainsi qu’avcc cellcs de Hcgcl sur «le banal quotidien ct la non-podsic dans la sociiti 
bourgeoisc •.

Ce qui est intiressant, c’cst que, sans trouver le modele Dada bien original, Fauteur lui 
assigne une importancc particulidrc en ce qui concerne Fivolulion ultirieurc de la littiraturc 
et des arts, soutenant que toules Ies manifestations dites non conformistcs ct modernistes, 
y compris celles d’aujourd’hui, trouvent leur origine dans ce mouvement«ni en 1916 ct enterrd 
cn 1922, intervallc pendant lequel il a conquis Ic monde». Convaincu de Fimportancc dec® 
râie de Dada, A. eș-Șauk profite de Foccasion pour premener Ie lectcur â travers I’histoire 
des arts modernes, mais l’espace ristrvi ă un ccmpte rendu ne nous permet pas de Faccom- 
pagner dans ce ptriplc. Mcntionnons toutefois, en passant, la place importante accordCe dans 
Ficonomic de Fouvragc ă Fart pop, «ce nouveau dadaîsmc», dont Fauteur analyse en dttail 
Ies moyens d’expression, ainsi que ceux « d’autres formes d’art oii le motif Dada est prCsent, 
comme celui du happening, Fart ambiantiel ct autres ». L’auteur voit dans la prisence unlver- 
selle du courant Dada unc confirmation Eclatante dc «Foraison funebre » qu’en a faite en 1922 
l ’un des parents spiritucls du mouvement, Tristan Tzara, qui ddclarait: «Dada est un ita t
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mental. C’cst pourquoi il s’est adapli parlout et â tous Ies ivincments qu’il a affronlis. 
Dadas’adapte ă n’importe quoi... >.

L’auteur souligne avcc forcc la contribution decisive des icrivains d’origine roumaine 
Tristan Tzara et Marcel lancou comme prornoteurs du mouvement. II montrc comment le 
fondateur du cabaret Voltaire de Zurich, Hugo Ball, a M nificii de leur concours; comment, 
dis la premiere rfunion, «Tristan Tzara recita des vers roumains et fut le premier ă avoir 
proposi et organism des diclamations simultanies de poisie; il fut suivi dans cctte voie par 
Marcel lancou et il s’est crii ainsi un mode d’interprdtation unique au monde ». A. eș-Șauk 
mentionne l’opinion selon laquelle le nom du mouvement serait lui-m(me d’origine roumaine : 
Certaines, parmi lesquels Hans Richter, inontrent que cette appellation pourrait provenir 
de la rtpdition du mot rouniain et slave da, qui revenait souvent dans la conversation chez 
Tzara et chez lancou. Hans Arp a confirmi cette opinion, soutenant que «c’est Tzara qui 
a inventi la notion, de Dada. Ce fait a cu lieu le 6 fivrier 1916, â 6 heures du soir. J’itais 
prisent avcc mes douze enfants lorsque Tzara a prononci le mot pour la premiire fo is.. .  Cela 
se passait au Cafi de la Terrasse, â Zurich ». Ces explications n’empâchent pas l’auteur de 
mentionner Ies autres hypothises sur l’origine du nom, pricisant que le mot « dada » existe, 
avec des significations diffirentes, dans plusieurs langucs, parmi lesquelles l’arabe, et que la 
princesse Schihirazade l’emploie dans Ies « Miile et une nuits ».

Quoi qu’il cn soit du problime de l’origine du ncm, l’auteur souligne la contribution 
de Tzara dans la ridaction de la revue « Dada ». « II fut Tiliment actif dans sa direction et 
sa ridaction », ainsi que dans l’organisation des « soirfes pittoresqucs », ă câți de Marcel lancou 
qui y introduisit la musique de lăutari (violoncux roumains).

Une place importante est riservie au râie de Tristan Tzara dans Tilaboration des mani- 
festes-programmes du mouvement, ainsi que dans l’invcntion de Ia technique du collage, qui 
visait â «la capitulation totale devant le hasard >. Ceper.dant, tout en laissant sous-cntendrc 
le degri d’esprit inventif et la vocation universellc dont sent douies certaines aires de moindre 
rayonnement culturel (et ce n’est pas sculcment la Roumanie qui est en cause, mais aussi 
des pays comme le Dancmark ou la Suisse), A. eș-Șauk ne va pas jusqu’ă examiner dans 
quelle mesure la culture roumaine possede ou non des affinitis avec Ies courants dont il s’occupe ; 
sans doute se considirc-t-il insuffisamment informi sur le phinomine littiraire roumain.

En revanchc, le critiquc irakien tente d'idcntifier Ies corrcspondanccs sur le plan de 
l’innovation et du non-conformisme entre ces courants et Ies arts de TOrient â travers Ies âges. 
Dans ce domainc il fournit une contribution pricicusc, peut-ctre la plus originale de tout 
l’ouvrage et dont l’intirit dipasse largement Ies frontieres du monde arabe.

Ainsi, il rapporte un cas reiati par Adam Metz dans son livre La civilisalion islamique 
aa IV‘ sticle de VHegire (XIe sitele) : • On dit que Tun des poetes du temps, connus pour ses 
excentricitis (tel Baudelaire, Thiophile Gautier et autres rcmantiqucs d’Europe — n.n.) 
couvrait son visage d’ocrc, s’habillait en rouge et portait un sceptre de la mime couleur >, 

De mime, dans la Chine antique, on avait recours ă de la musique improvisie (comme 
Haydn et Mozart ă une ipoque plus ricentc) pour tester Ies aptiludes musicalcs des dibutants. 
Dans le domainc de la peinture, la technique du frottagc, pratiquie et codifiie par Max Ernst, 
italt connuc des anciens Grecs et surtout des Chinois, qui avaient coutume d’appliqucr des 
feuilles de riz sur certaines sculptures.

En ce qui concerne la lecture inverse des textes, A. eș-Șauk montre que «la littirature 
arabe abondc en exemples de vers qui pcuvent Ctrc lus cn entier et pareillement dans Ies deux 
sens ».

Mahomcd Bcn Ahmed et Giawad Bcn Sulciman, peintres arabes du X le siicle, appli- 
quaient cn matiire de calligraphic une mithodc prochc de celle du collage.

Lcs exemples dans cet ordre d’idies abondent : jtux de mots, reprisentations calli- 
graphiques itranges, arabesques, ele. Le fait n’a d’ailleurs ricn d’itonnant, si Ton tient compte 
du râie des formes giomitriques ct vigitales dans lcs arts de l’Orient et du raffinement 
extrime de la forme et du langagc qui a longtemps constitui Ie principe de base de la poisic 
orientale.

II reste â voir dans quelle mesure Aly eș-Șauk est dans le vrai lorsqu’il essaye 
d’amener ă une dinomination commune une sirie de faits qui ent eu lieu â des siicles de dls- 
tanec. De toute fațon, son ouvrage a le mirite inccntcstable de frayer la voie â de nouvelles 
exigises.

GIIEORGHE ȚÂHLESCU
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JACINTO DO PRADO COELHO, Ao contrărio dc Penclopc, l.ivraria Bcrlrand, Amadorc, 
1970, 300 p.

Comme Pinilopc, la critiquc lissc autour des ctuvrcs unc loilc loujours â refaire, parce 
quc toujours difaite. Mais < contrairement ă Pinâlopc », dont la toile sera un jour, avec le 
retour d’Ulysse, difinitivement achcvic, le tissu crilique ne s’acheve jamais. Contrairement 
ă P4n61ope qui, par sa propre volonW, difait et refait son ourdissage — priit â n’importe 
quel moment â se cloltrer sur lu i-m Jm e- , le crilique est parfois seulement dupe d’une aboutis- 
sement possible de sa tâchc, d’un possible achivemcnt et d'une possible fidiliti. Pinilope 
incarne la fidiliti ; le critique est le don juan de la littiraturc, chcrchant l’art dans Ies ceuvres, 
comme le vrai Don Juan cherche l’amour chez Ies femmes.

C’est le sens de la mitaphore sous laquelle s'inscrit le dernier livre de Jacinto do Prado 
Coelho, qui se constitue, en premier lieu, comme un plaidoycr pour la lecture toujours renou- 
vclie et â renouveler, pour la nlcessiW d’une pluralitt des lectures.

Apparemment c’est un livre «dicousu » (imposerait-clle, Pinilopc, son verbe?) rajouli 
d’arlicles, itudes et comptes rendus, la plupart (pcut-itre tous) dijă publiis, tres diffirents 
comme objet, mithode et objectif. Quatre ou cinq titres se rattachent au domaine de la thiorie 
littiraire, d’autres tienncnt du domaine de la savante reeberche philologique, d’autrcs encore 
reprisentent la critique «immidiate »(Ies comptes rendus), d’autres cnfin inclincnt nettcment 
vers la polimiquc.

Dans « Variante et variation », par exemple, en suivant Ies chemins de la critique 
textuelle, il propose l’itablissement d’une nouvelle science du langage appelic metabologie, 
c’est-ă-dirc l’itude dc la langue < dans sos infinies possibilitis dc rialisation », itude des nariantes 
(comme hypothises choisies ou rejeties, avec unique solution « expressionnclle ») et des oariations 
(non permutablcs ct qui s’cxcluent riciproquement, mais coexistent dans le texte). Â propos 
des variantes-variations il se demandc ensuite, â juste titre, si c’est la pr£occupation pour la 
forme qui mine au changement du signifiant ct implicitemcnt du signifii, ou c ’est l'idie qui 
imposc l’cxpression diffirente. Voilâ la question, mais Ies râponses sont aussi nombreuscs qu’il 
y a dc variantes ou de variations, comme le remarquc l’autcur mime. Alors, ă quoi bon I’dtude 
des variantes? Pour mieux connaltrc le mecanisme de Ia po4sie? Pour en comprendrc plus 
aisiment le message? Au froid, ou en tant quc revilation? En r£alil£ l’auteur cssaie cn vain 
de concilicr ce qui ne peut 6trc concilii : le point de vue esthitiquc et celui irudit. II nous 
invite, tout au plus, â un interessant jeu dc l'imagination qui nous conduit ă deoiner quelques 
fois, jamais ă savoir ă coup s&r, ni ă diceler des regles. La dissection anatomiquc conduit 
vraiment a une mcilleurc connaissance du fonctionnement dc l’organismc humain, mais de son 
fonctionncment comme omnivore, non comme « viritivorc • (verdâvoro, d’apres une expression 
«l’Ortcga y Gasset). La dissection ne sert et ne serviră jamais a connaitre l’ctrc humain comme 
«roșeau pensant • ct surtout pas A le rccrier, vivant, pensant, et divorateur de v irili. La 

criation reste un miracle, et la poisie continue â se faire connaitre seulement par rivilation, 
malgri Ies recettes dc cuisine diduiles de la comparaison des variantes ct des variations. Et 
si Ies anaiyses quc Prado Coelho nous offre comme excmples pour l’itudc des variations sont 
admirablcs ct ttmoigncnt d’un virilablc amour pour la littiraturc, dont il a fait d’ailleurs 
preuve par toutc son acliviti, sa propre conclusion s’imposc : « Des deux variantes, laquelle 
est celle qu’on priferc? La plus pricise? La plus concrite? La plus poitique? La moins arti- 
ficiellcî Cela dipend ». Bicn sOr. Mais cela depend dc tant de ehoses... A la fin, ce qui 
reste c’est une immensc tristesse : la priscncc des variantes nous eloigne pcrpitucllcmcnt du 
mythe ct dc l ’cspoir dc la pcrfcclion. < Y aura-t-il des paroles difinitives? •

Avcc le titre suivant, • Comment cnseigncr la littiraturc », l’autcur passe dans le domaine 
de la pidagogie littirairc : l’arlicle est cn mime temps unc critique de I’ancien cnseignement 
au Portugal et un programme, qui priconise l’utilisation dc toutes Ies mithodes modernes de 
la critique littiraire ct une lecturi des oeuvres, une itude dc la littiraturc comme parole, non 
comme langue (dans une acccption dirivie dc Saussurc), qui ait cn vue la fonction formative 
de la littiraturc, non une fonction purement informative. Des problcmes que notre cnseignement 
s’est dijâ posis et qu’il a mime, parfois, risolu. Les relations entre la culture dc masse (ou, 
mieux, d’apris Prado Coelho, pour Ies masses) ct les mass-media, et entre rivolution et icriture, 
forment l’objet d’autres articles. Finalcment, a part Ies comptes rendus ct les quelques articles 
qui traitent d’un problime de littiraturc comparie — l’itude des influences, il y a quelques 
chapitres qui peuvent âtre considiris comme des modfcles d'analyse pour un siminaire universi- 
taire de littirature. C’est le cas de « Pour la comprihension de Os Maias comme un tout orga- 
nique >. Mime s’il milange un peu trop les mithodes ct les modiles de l’analyse structurellc, 
psychologiste, sociologiquc, mime s’il ne nous convainc pas tout â fait qu’il a riussi ă prouver
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ce qu’il y avait â prouvcr (le chcf-d’a-uvrc queirosicn nous apparait moins organique sous 
cet angle de vue, o i  la critique sociale dont le roman regorge laissc trop de place â un pro
bleme psychologiquc, oii surtout, l’idfee de Fatum tragiquc entrc en desaccord avec le dfetermi- 
nisme du roman naturaliste ct de moeurs dont se riclame Os Maias), nous sommes d’accord 
avec Prado Coelho que c’est l i  le chemin ă suivre dans l ’explication (pfedagogiquc ou non) 
de la littirature. Comme nous sommes d’accord avec lui quand il aflirme, avec plus de ferveur 
que d’arguincnts — â propos des comparaisons qu’il entrcprcnd d’fetablir entre Ies pofetes portu- 
guais Gomos Leal, Cesârio Verde, Fernando Pessoa, et Baudelaire, Verlaine, Rousseau — que 
«l’influcncc fonctionne comme pierrc de touchc de l ’originalitfe ».

Ce livre du professeur .1. do Prado Coelho, doctcur fes lettres et Membre de l’Acadfemie 
des Sciences de Lisbonne, vice-president de l ’Association Internationale des Critiques 
Littferaires et directeur de la plus importante publication littferaire de Portugal, la revue Coldquio, 
n’cst, en fin de comptc, qu’une collection d’articles de facture trfes diffferente, mais qui, d’aprfes 
une formule utilisfee par I’auteur meme comme titre d’un de ses ouvrages 1, prouve l ’unitfe 
essentielle qui se trouve dans une diversitfe bien maltrisfee. Â travers Ies trois cents pages de 
ce livre, I’auteur ne fait que dfemontrer que la mfeme toile de Pfenfelope, toujours ă recommenccr 
ct en qufete d’une vferitfe qui est A la portfee de la main mais s’feloigne toujours, se fait et se 
dfefait dans la critique littferaire. II proclame ainsi, de nouveau, sa trfes digne profession de 
foi, qui est celle d’une lecturc toujours ouverte, scientifique mais passionnfee, polfemique mais 
constructive, rfeceptive au ncuf et engagfec. Le dernier titre de l’ouvrage s’impose comme une 
nouvclle ouverture, comme une autre toile il recommenccr : « Les fecrivains portuguais ă un 
carrefour ». Et la tristesse du post-scriptum n’est qu’une autre invitation au voyage : le rapport 
entre la libertfe de crfeation ct l ’engagemcnt politique est une uni16 dialectique dans le sens suggferfe 
par Brecht, qu’il citc : «Au parti marxiste-lfeniniste il ne revient pas d’organiscr la production 
des pofemes comme celle d’un poulailler, sinon les pofemes se resscmbleront entre cux comme 
les ceufs les uns avec les autres/. . .  /. Si on vcut exercer une influence productive dans le domainc 
de la pofesic, il ne faut pas s’occuper du chemin de la pofesie, mais bien des chemins de l ’hu- 
main ». En d’autres mots, si on vcut bien aboutir â 1’accomplissement d’une vraie rfevolution 
dans Ie champ de la littferature portuguaise, 11 faut d’abord changcr les relations humaincs 
et amfeliorer la vie du peuplc. Un pcuplc puissant, conscient ct qui n’a plus faim, engendrera 
les artistes dont il a besoin.

1 Diversidade e Unidade em Fernando Pessoa, Vcrbo, Lisboa, 1969, 278 p.

R O X A N A  E M IN E S C U

BORIS SOUTCHKOV, Les Destinies Mstoriques du rialisme. Moscou. Edilions du Progrfes. 
1971, 390 p.

Lc seul titre de cet ouvrage suscite l’intferfit. Les Destinies historiques du rialisme soni 
une fetude qui examine le rialisme dans une perspective essentiellcment diachronique, mais 
I’auteur proefede parfols comme Eugenio d'Ors dans le cas du baroquc.

Possfedant une vaste cnlturc, Ie critique sovifetique Boris Soutcbkov (rfecemment dfecfedfe 
et auquel nous tenons il rendre hommagc cn publiant ce compte rendu) fetend le champ dc ses 
investigations â plusieurs littferatures et sur plusieurs sifeclcs. II semble au premier abord que 
le rfealisme soit, aux yeux de Souchkov une notlon extrfimement large (jusqu’ă en devenir 
• sans rivages •) puisqu’elle englobe gfenfereuscmcnt des ceuvres tellcs que Werther, Manon Leseaut, 
Beppo, Crime ei châtiment, Anna Karininc, Madame Bovary, Le Don paisible ou La Peste. 
On s’aperțoit cependant, au fur ct â mesure que l’on avance dans la lecture, que cettc notion 
est en rfealitfe beaucoup plus restreinte et qu’elle correspond â Ia v ir ili hlslorique ou il la virile 
«prophitique » qu’illustre l ’ceuvre en question. Consfequent avec lui-mfeme, I’auteur affirme, 
par exemple, que la pratiquc littferaire, de Richardson a Goethe, cn passant par Beaumarchais, 
montre que l’esscnce dc la < mfithode rfealiste » rfeside dans < l ’analysc sociale » et dans 
«I’fetudc et la reprfesentation dc l’cxpfericnce sociale de l’hommc •■ En appliquant ce principe 
(acceptahlc, au fond), Soutcbkov simplifie parfois les choscs : c’est ainsi que le classicisme 
serait, selon lui, un < non-rfealisme • et Byron un pofete qui prfeparerait la transition vers Ic 
rfealisme. II n’en faut pas conclurc pour autant que I’auteur proefede il des schfematisations 
par trop sommaires. II reconnalt ă I’art une • certaine indfependance par rapport au rfeel, tont
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en dipendant de lui » (p. 5). C’cst la d’ailleurs l’idic maîtresse du premier chapitrc intituli 
llcalisme el ricl.

Mais la viritablc « cxploration » de l ’liistoirc du rialisme ne commencc qu’au deuxiime 
chapitrc qui a justement potir titre llistoire cl rialisme. Le rialisme, qui suppose unc • connais- 
sance active du monde », s’engagc sur la voie d’unc importante ivolution â l'tpoque des grandes 
transformations historiques et sociales qui marquirent la fin du XVIIIe siiclc et le dibut du 
XIXe . L’tcrivain, affirme Soutchkov, apprihende le reel dans la mesure oii il est Iii â la lutte 
sociale et y participe. A son avis, Ies romantiques n’ont pu accider ii unc vdritable conscience 
historiquc potir n'avoir pas « itudii »Ies conditions historiques et sociales du tnondc dans lequel 
ils vivaient. Les < rcssemblances > entre le romantisme et le rialisme n’cn sont pas potir autant 
exclues : il s’agit de deux < tcndances artistiqucs * qui tienncnt la sociiti bourgeoise pour 
hoslile ă la personnaliti. Mais si les • romantiques progressistes » pratiquent une critique sociale 
« ginirale », les rialistcs la complitent «par une critique du systimc des rapports sociaux 
fondis sur la propriitd privie, par son analyse sociale » (p. 83). En suivant l’ivolution du 
« rialisme critique », Soutchkov aboutit ă la conclusion partielle que «les espoirs ct les senti- 
incnts populaircs » ont tron v i Icur expression la plus profonde dans Ic rialisme critique russe 
(Dostoievski, Tolstoî).

La derniire pârtie du deuxiime chapitre est consacrce â l’importante contribution de 
Gorki : Soutchkov considirc l’ceuvre de ce grand icrivain comme un lournant dans l’ivolution 
de l'art: le « rialisme critique » se transforme en « rialisme socialiste ». L’ivolulion du rialisme 
a eu pour risultat « unc nouvclle mithodc de criation > (p. 199). « Pour la premiire fois dans 
l’histoire de l’art mondial, dans l’ceuvre de Gorki, et c’cst l i  un trăit fondamcntal du rialisme 
socialiste, la perspective de l’ivolution sociale apparue devant la vue subjectivc de l’artiste 
coincidait avec le mouvemcnt objcctif de l’histoire ct de l’ivolution sociale » (p. 203). Le 
«rialisme critique i, « systimc dimodi •, de mime que le naturalisme, itaient donc dipassis.

Dans le troisiime chapitrc (Le Monde moderne cl le rialisme) l’auteur tente de rasscmblcr 
en une synthise les « mitamorphoses du rialisme » au XXe siiclc. C’cst ainsi que les ceuvres 
de Proust, Thomas Mann, Camus, ele. font l ’objct d’une tris intiressante analyse. Aux yeux 
de Soutchkov, Proust ditruit la forme ipique non sculcment par son refus de rcflitcr «la plini- 
tude des conflits sociaux i, mais aussi parce qu’il estime que l’homme est, au fond, un Jtrc 
incognoscible. L’ceuvre de Camus (comme celle d’autres existentialistes) «fait la prcuve de 
son impuissance face i  la complcxiti viritable de la v ie .. .  • (p. 260). En revanche, soutient 
notre critique, les avantages que le rialisme socialiste tire de «sa mithodc • lui permettent 
d'analyscr d’une maniirc synthitiquc les phinomines sociaux et Ie inonde intirieur de l’homme. 
Dans ccttc perspective, l’auteur fait des remarques particuliirement pinitrantes sur les oeuvres 
de quclques grands icrivains soviitiqucs dont Cholokhov et Lionov. II affirme par exemple 
que Grigori Mclehov reprisente «une vicloire du rialisme socialiste • par la multitudc et la 
profondeur de ses significations en tant que personnage ipique.

Sclon Soutchkov, le rialisme n’est pas tant un courant littiralrc qu’une pcrmancnce 
<le l’art. L’auteur a foi en l’art realiste ct cn son avenir. Les conclusions dc ce livre s’imposent 
comme l'aboutissement logique des divcloppcments antiricurs : le rialisme (critique) continue 
aujourd’hui cncore â se divelopper ; — bien plus, il montre que la vie sociale indiquc l’arrivie â 
maturiti des conditions qui permettent de mcttre fin i  l’aliination dc l’homme et ă ses con- 
siqucnccs. Le rialisme moderne utilisc divers moyens d’cxprcssion (les tcchniques du montage 
ct du monologuc intirieur, • les glissements tcmporcls », ctc.) qui s’ajoutcnt au divcloppement 
dc la forme narralivc fondic sur la tradition realiste du XIX® siiclc ; tous ces procidis peuvent 
circ considiris comme appartenant A l ’esthitique du rialisme il condilion qu’ils contribuent 
ii la connaissance artistiquc du monde. Le concept dc rialisme professi par Boris Soutchkov 
est un concept large et, au fond, comprihensif.

I. C o N S T A N T IN r S C V

RUBEN BROWER, Mirror on Mitror. Translation. hnitation. Parodij. Harvard Studies in 
Comparative Literaturo, Harvard Univcrsity Press, Cambridgc, Massachusctts, 1974, 
183 p.

Rubcn Brower has become a familiar namc to the rcsearchers in thc acsthctics of trans- 
lalion, owing to his contributions published in specialized inagazines and espccially to bis 
having edited thc collcction On Translation in Harvard Series in Comparative Literature, 1959.
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The presant collcction, macle up of ten cssays (ninc were previously’ published in literary 
revicws and magazines and only onc is novei), undertakes not a mere exploration in the 
rhetoric and theory of translation, as the snbtitle might indicate, but an investigation in the 
phenomena of artistic transfer betwecn two linguistlc codes or even between two different 
nfedia of expression. Since the aim of the author is to make a survey of poetry and to con
tribuie to the study of the techniquc and theory of translation, the work has a wider scope and 
interest than it may suggest at first sight.

A rough division of the ten cssays into two classes can be relevant particularly lor the 
balance kept by the author betwecn the two sides of bis investigation. On the one hand, 
there are the studies of literary theory (2 Verbal and Visual Translation of M yth: Neptune 
in Virgil, Rubens, Dryden, 5 From the Iliad to the Novei via The Râpe of the Lock, 7 Dryden’s 
Epic Manner and Virgil, 8 The Ueresy of Plot) in which the author approaches general problems 
of aesthetics, composition, the cvolution of genres, comparative literature and interdiscipline 
links. On the other hand, there are the applied studies of literary analysis (3 The Theban 
Eagle in English Plumage, 4 Pope’s Iliad for Ttventieth-Century Readers, 6 A Poet’s Odyssey, 
9 Poetic and Dramatic Design in Versions and Translations of Shekespeare, 10 Seven Agam- 
nenons) which rely especially on examplcs of translations from the classlcal Greek literature into 
English. This unpretentious classification means no rigid barriers between the two types of 
studies, but merely points out to the shift of stress from theoretical to applied research.
• In the first group of studies our attention is mostly drawn by essay number 2, an exqui- 
site analysis of the forms of representation of the same myth in two codes — painting and poetry 
(the refcrcncc to Lessing is implicit) — and in the second, in two individual modalities histo- 
rically different. Essay number 7 is also interesting since it follows in a comparative literary 
commentary the influcncc of Dryden’s translation of Aeneid on the translator’s original 
heroic poetry.

The above-mentioned five studies making up the second group are as many instances 
of nnalyses of parallel versions. The weight is held by classical Greek texts : Pindar, Homer, 
Aeschylus; the author is a lorcmost classicist. The survey on Shakespeare is the only following 
the complementary process of translations from the English. The iast two essays particularly 
demand our interest.

Starting from two suggcstions made by T. S. Eliot (in Poetry and Drama) (and Roman 
Jacobson (in Linguisttcs and Poetics), R. Brower tries to elucidate in study number 9 — by, 
analysing some French translations from Shakespeare — the two necessary, yet conflicting , 
purposes of a translator : “ (1) He attempts to give the reader the same dramatic experience 
as that offered by the original” and “ (2) H: attempts to produce this identity of effect through 
a different verbal medium, in another language” (p. 140). That is important for the conclusions 
it'may offer not only to the linguist but to the literary critic as well, in the formative intention 
of Matthew Arnold : "It should be noted that my approach to the problem of the poetic and 
the dramatic is not that of an expert in linguistics, but of a literary critic — , not with the 
aim of making < ccnsorious verdicts >, but rather with the Arnoldian purpose of preparing 
for « the judgment which almost insensibly forms itself in a fair and clear mind, along with 
fresh knowlcdge •. Like many English and American critics since the Richardsian revolution, 
I am conccrned with interpreting warks of imiginative literature, «imaginative » in the sense 
of offering experiences of a high degree of interconnectedness" (p. 140).

Study number 10 is a samplc of comparative analysis of translations — seven English 
versions of the first tragedy of Aeschylus’ trilogy, — from an Elizabethan translation to the 
version of Lonis MacNeice. Herc too, the author’s purpose is not simply estimative or technical, 
but much more subtle, aiming at deeper problems connected with the essence of poetry itself 
(p. 180).

Although it is a collcction of autonomaus essays, Bower’s book puts forward a point 
of view expressed in the Introduction. And although the topic of this first essay is "translation 
as parody”, that is to say only a special aspect of the process of conveying a message 
(the author scems nevcrtheless to generalize the rclation, considering that any translation 
includes more or less deliberately a parody of the original (p. 5); that is undoubtedly a 
disputable opinion), Brower actually raiscs the problem of the virtual possibility of translation 
— version (for terminology seepp. 1 — 2). Theoretically and practically, the present book has 
llîe merit of debating on one of the main subjects of the possibility of communication.

ILEANA VERZEA
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Hartford Studies in Literature, voi. 8, 1976, no. 2, 154 p.

Hartford Studies in Literature, published three times a year by tbe University Of 
Hartford, West Hartford, Connecticut, is as the inside covcr rcads, "a Journal of literaty 
criticism as informed by any otber art, science, or related scbolarly discipline". The presOhl 
number includes four studies and a rich 1975 Bibliography on the Relations of Literature 
and the Other Arts (collected undcr the auspices of MLA Discussion Group G.T. IX) (pp. 131 — 
154) subdivided into Theory and General, Muslc and Literature, The Visual Arts and Literature, 
Film and Literature.

Three of these four studies (signcd by Mary E. Ragland, Marylin K. Yalom, Diana 
Culbertson and John Valley, researchers and professors at American universities) sharc the 
*'extraliterary" (apparently, because literature actually finds itself in interrelationshlp with 
other domalns or methods) viewpoint of the literary work : psychology, psycho-analysis, philo- 
sophy; interdiscipline research is as a matter of fact the purpose of this publication.

We are thus offered an interpretation of Panurge from a psychological standpOint 
as an intellectual complement to the emoțional quest for identity and security (A New iMolc 
at Panurge), a Freudian explanation of the correlation of the Iove theme and the prison thethc 
in Stendhal’s novels (Trlangles and Prisons: A Psychological Study of Stendhalian Lobi) 
and a comparative instrument of the dual character in Gide and Dostoevsky’s work ( Personaltty 
Theory in Gide: The Plume of the Eagle). Finally, an article of Richard W. Noland, Brute 
Mazltsh as Psychohlstorian analysing both the method of psychohistory (contested by profe
sional historlans, yet applauded by the public) and its application by Bruce Maz.lish in two 
ofhis books, goes beyond the scope of literature, yet it does not interest correlated disciplinea.

Nowadays, when research in a demain can no longcr remain isolated in the specfHv 
field, such a publication rouses a great interest.

ILEANA VERZEA

Premia “Ciltă di Monselice” per una traduzione letteraria, Monselicc, 1975, XXIX +  140 p.

Scgucndo una vccchia c significativa tradizione culturale italiana e rendendosi colrto 
dell’importanza delle traduzioni per la diffusione della letteratura italiana all’estero come delta 
letteratura straniera entro 1 confini dcll’Italia, la Ciltă di Monselice ha istituito un prethio 
di L. 1.000.000 per una traduzione letteraria.

Dai quarto volume pubblicato daU’Amministrazione Ccmunalc della Cittâ di Monselice 
apprendiamo che la Giuria del Premio ccmposta da Ccsare Cascs, Elio Chinol, Carlo Dșlla 
Corte, Iginio De Luca, Vittorio Zambon, Emiliana Fabbri (Scgretaria) Mario Luzi c Giah- 
franco Folcna (Presidente) ha conferito il Premio "Ciltâ di Monselice”, per il 1974, a Gutele 
Ceronetti per la sua traduzione da) testo ebraico della Bibbia del Libro di Giobbc, cd. Adelphi 
1973, scelta fra le trentatre opere concorrcnti.

Ma, oltre questo premio, in quclla <;uarla edizione (1971) dedicata anche a celebrate 
la fortuna Internazionalc dell’opcra di Fianccrco Tctrarca, nel sesto centenario della morte 
del Poeta nella viclna Arquâ, l ’Amministrazicnc Ccmunalc ha destinato il premio di L.l.OOO.fl##, 
offerto dalia Cassa di Risparmio di Padova e di Rovigo, ad una traduzicne straniera appatta 
nell’ultimo decennio di un’opcra del Petrarca. La Giuria ha preferito per questo premio la 
versione croata del Canzonierc a cura di Frano Calc.

La Giuria ha inoltre assegnato alia signora Etta Eccriu, per la sua ricca c pregevolissitna 
versione romena delle Rime scelte apparsa nel 1970, la medaglia d’oro messa a disposizionc 
della Giuria dalia Fondazionc G. Cini di Venezia. .

II Rotary Club di Este, Monselice c Montagnana ha mcsjo a disposizionc della stessa 
Giuria un premio di mezzo milione per la miglicre teși di laurca discussa nell'ultimo bietinW 
in una delle Universitâ venete. La Giuria asscgnd questo premio alia giovane filologa Annartsă 
Cavedon per la sua teși discussa col Prof. Manlio Pastorc Stoccbi.

II quinto premio i  stato assegnato all’unanimitâ a Laura Mancinelli per la traduzione 
dai mcdio-alto-tedesco dei Nibelunghi, 1972.

Oltre la Relazione sul premi letta dai presidente Folena e la Cronaca della premia- 
zione — rassegnazione dei premi ba asuto luogo nelDucmoVecchlo c alia fine della cerimonia
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fe stata letta una poesia scritta in occasione dclle celebrazioni petrarchesche dai poeta romcno 
Radu Ctrneci c il vincitorc del Prcmio “Cittâ di Monselice’’, Guido Ceronetti, ha parlato della 
sua attivitâ di traduttorc — questo volume comprende anche Gli A ttt del terzo convegno sui 
problemi della traduzione Icltcraria. Traduzione e tradizione europea del Petrarca.

Furono letti al Convegno e sono stampați in questo volume i rendicontl di Mario 
Melchionda, Chauccr, Wyatt c canz. C X X X II  e C X X X IV ; Enea Balmas, Prime traduzioni 
del Canzoniere nel Cinquecento franccsc; Franco Meregalli, Sulle prime traduzioni tpagnole di 
sonettt del Petrarca; Ccsarc Cascs, 11 sonetlo in Germania e le prime traduzioni di sonetti petrar- 
cheschi; Frano Cale, Prime versioni croate del Petrarca; Miklds Fogarasi, II Petrarca nella lette- 
ratura magiara; Vittorc Branca, Petrarca iradotto in Bussia; Ovidiu Drimba, La fortuna del 
Petrarca in Bomania; C. D. Zelctin, Coșbuc, Icttore del Petrarca. II volume si chiude con un 
Appendice contenentc testi di versioni poetiche dai “Canzoniere’ ’, l’ultima cssendo la versione 
romena di Etla Boeriu del primo sonetto del Canzoniere.

TITUS PÎHVULESCU
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A travers Ies pâriodiques roumains

REVISTA DE ISTORIE Șl TEORIE LITERARĂ

1 /1976 Mihai Moraru : Structuri narative în 
literatura română veche (Structures narra- 
tives dans la littărature roumainc ancienne); 
Felix Karlingcr (Salzburg): Frammcnti sulla 
divulgazione del motivo di San’ Alessio 
nella lettcratura neolatina; Paul Cernovo- 
d eanu: Variante autonome ale războiului 
Troadei și circulația lor (Variantcs autonomcs 
de la guerrc de Troade ct leur circulation); 
D. Velciu : Izvodul lui Miron Logofătul 
(Le modale de Miron le logothite); Cătălina 
Velculcscu : Continuitate și salt în transmi
terea variantelor letopisețului cantacuzincsc 
(Continuitc et saut dans la transmission des 
variantes de la chroniquc cantacuzenc); 
Mircea Anghclescu : Asupra cronicelor mun- 
tene din a doua jumătatea secolului al XVII-lea 
(Sur Ies chroniques valaques de la seconde moi- 
ti( du X V Il'siâcle);MirceaCociu : Paternitatea 
Anonimului Brâncovenescîn lumina criticii in
terne (La paterniti de l’Anonymc de Brânco- 
veanu â la lumkrc de la critique inkrieurc); Li- 
viu Onu : Aspecte In tradiția manuscrisă a cro
nicii lui Ion Neculce (Aspects dans la tradition 
manuscrite de la chronique de Ion Neculce); 
Ioana Em. Petrescu: Monocheroleopardalul. 
Lecturi cantcmiriene (Le monocheroleopar- 
dale. Lcctures cantămiriennes); Dragoș Mol- 
dovanu : Sintaxa narațiunii In „Istoria iero- 
glifică" (Syntaxe de la narration dans «L’his- 
toire hicroglyphique »); Liliana Botez : Ele
mente de umanism popular in legendele 
turcești receptate de Dimitrie Cantemir 
(Ekm ents d’humanisme populaire dans Ies lă- 
gendes turques e flitie s  dans l ’ceurc de Dimitrie 
Cantemir); Mihai Mitu : Contribuții la istoria 
relațiilor culturale italo-polono-române In 
secolele X V II și XVIII (Contributions â 
l ’histolre des rclalions culturellcs italo-polono- 
roumaincs aux XVII' et XVIII' sitcles).
2/1976 N. Balotă : Probleme ale criticii con
temporane (Probkmcs de la critique contem- 
porainc); M. D u ță : Critică și accesibilitate 
(Critique ct accessibilită); Viorica Nișcov: 
Pc marginea unei teze a esteticii lukâcsiene 
(A propos d’une thisc de l’csthătique de 
Lukâcs) ; Emil Mânu : General și particular 
In literatura română contemporană (Gindral 
et particulicr dans la litt^raturc roumaine con- 
temporainc); D. Micu: General și particular 
la  literaturile din țările socialiste. Clteva con
siderații metodologice (Gfniral et particulier 
dans Ies litUralurcs des pays socialistes.

Quelqucs considirations de methode) ; George 
Muntean : Vasile Gherasim, pionier al emincs- 
cologiei (Vasile Gherasim, pionnier des (tu- 
des concernant Em inescu); Ileana Verzea : 
A Comparative Viewpoint on Some Romanian 
Romantics ; Luminița Beiu-Paladi: Etapele 
receptării romantismului italian in litera
tura română a secolului al X lX -lea (Les etapes 
de la reception du romantisme italien dans 
la littfraturc roumaine du X IX ' site le); 
Cornelia Ștcfănescu: Prime contacte ale 
românilor cu poezia lui Paul Verlaine (Fișe 
de istorie literară) (Premiers contacts des 
Roumains avec la poăsie de Paul Verlaine. 
Fiches d’histoire littăraire); Tatiana Malița 
și Edith Tauberg: Echoes of Russian Pro
gressive Litcrature in C. Stere’s Novei "On 
tlic Eve of the Revolution"; Michaela 
Șchiopii: Verga e altri narratori veristi tra- 
dolti in Romania ; Dinu P illa t: Dostoievsky 
in Romanian Literary Consciousness ; Eugenia 
Oprescu: Alejandro Popescu-Tclega, Inves- 
tigador de la literatura cspafiola ; Stan Velea : 
T. Nowak — romanul realist-magic de inspi
rație folclorică (T. Nowak — le roman rtalistc- 
magique d’inspiration folklorique); Marin 
Bucur : Biblioteca unui bibliofil orientalist ro
mân, in prima jumătate a secolului al X lX -lea 
(La bibliothdquc d’un bibliophile orienta- 
liste roumain dans la premiere moitiă du 
X IX ' siecle).
3/1976 Andrei Corbea: Istoria literară și 
funcția socială a literaturii (L’histoire littt- 
raire et la fonction sociale de la littcrature); 
Mihail Stănescu : Immanence et transitivite 
de la littirature ; Aurel C iulei: Drama is
torică contemporană. Noi orientări și tendințe 
(Le drame historiquc contemporain. Nou- 
velles orientations ct tendances); George 
Muntean : Vladimir Streinu despre Eminescu 
și Arghezi (Vladimir Streinu ă propos de 
Eminescu et Arghezi); Mărie Claire G(rard-Zaî 
(E lveția ): L’auteur de Philomena ; Viorica 
N ișcov: Fragmentul in opera de ficțiune a lui 
Novalis(Lc fragment dans l’ceuvre de fiction de 
N ovalis); Ana Maria Brezuleanu: Leonid 
Andreiev, un precursor al literaturii mo
derne (Lăonide Andreiev, un pr^ourseur de 
la litUrature moderne); Stan V elea: Ten
dințe novatoare în romanul rural din Polonia 
contemporană (Tendances novatrices dans Ic 
roman rural dc la Pologne contcmporaine); 
Catrincl Pleșu : Lawrcnce Durrell's Quartet;

SYNTHESIS. IV, BUCAREST, 1977
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Mircea Popa : Glieorghe Asachi și Mihail 
Kogălniccanu Intr-o revistă germană. 1841 — 
1847 (Gheorghe Asachi et Mihail Kogălni- 
ceanu dans une revue allemande. 1841 — 
1847); Octav A ntoncscn: Titn Maiorescu 
către Vasile Alecsandri (Titu Maiorescu 
s’adressant ă Vasile Alecsandri); P. Țugui : 
Camil Petrescu și colegii lui de la Liceul 
Sflntul Sava (Camil Petrescu et ses colldgues 
du lycdc Saint-Sabba); Stancu Ilin : Liviu 
Rebrcanu „Literatur gibt cs nicht ohne 
Vaterland, wie es keinc Pflanz ohne Boden 
gibt” ; Ileana Verzea : Date noi cu privire la 
circulația romanticilor englezi in presa ro
mânească (New data conccrning the circulation 
of English romantics in Romanian journals 
and rcviews); D. V elciu: Miron Costin, 
o mul și scriitorul (Miron Costin, l’homme et 
* icrivain).
4/1976 N. B alotă: Prolegomene la poetica 
romanului (Prolăgomenes ă la poetique du 
roman); Adrian Marino : Eloge et genise du 
nouveau sclon l’avant garde; N. Manolcscu : 
Scrisorile tlnărului Odobescu (Les lettrcs du 
jeune Odobescu); Tullu R acotă: Poetul 
Zaharia Boiu (Le poătc Zaharia B oiu); 
Pompiliu Mareea : Nuveliști români la înce

putul secolului XX (Nouvellistes roumains 
au dtbut du X X ' siccle); George Muntean : 
O perspectivă asupra nuvelei românești (Un 
point de vue sur la nouvelle roumaine); 
C. Michacl-Titus: Jean-Jacqucs Rousseau 
â la lumierc de nos jours; Ileana Verzea: 
Prime contacte românești cu literatura ame
ricană (in presa secolului XIX) (Premiers 
contacts roumains avcc la littârature amâ- 
ricainc dans les publications p^riodiques du 
X IX ' site le ); I. C. Chițimia : The Receptivn 
of Eminescu’s Works in Poland considering 
His International Acknowlcdgment; Maria 
Vlrcioroveanu, Ana-Maria Brezuleanu, Mag 
dalena Laszlo-Kufiuk, Laura Baz-Fotiade, 
Gheorghe C ălin: Marin Preda in limbile 
slave (Marin Preda dans les langues slaves); 
Ion Lăzărescu : Un vechi caiet dc cultură și 
literatură populară (Un ancien cahier de 
culturc et litt^raturc populaire); Nicolae 
Vătămanu : Din nou despre studiile muzicale 
ale lui N. Filimon (Encorc sur les âtudes 
musicalcs dc N. Filimon); Al. Philippidc : 
Rectificări autobiografice (Corrections auto 
biographiqucs); Andrei Pippidi: O teorie 
eclectică a barocului românesc (Une thâoric 
iclectiquc sur le baroque roumain).

CAHIERS ROUMAINS D’tTUDES LITTgRAIRES

1/197G Alexandru Duțu : Gcntlcmanlincss and 
Patriotism — Two Forms of Enlightened 
Moralism ; Paul Conica : Lumieres roumaines 
ct liberalismc franțais: entre Costachi Co- 
nachl ct Pierrc d’Herbigny ; Medeea Freiberg : 
Los primeros echos de la obra dc Ccrvantes 
en Ia literatura rumana (II); Marin Bucur: 
L'ambiance littteairc du dibut roumain dc 
Tristan Tzara ; Dan Grigorescu : Space 
Structures in the Poclry of William Carlos 
Williams and Ion Barbu ; Reni E licm blc; 
Sur la traduclion du < liaiku >; Joscph Strcl- 
k a ; Vcrglcichendc Literaturkritik und Psy 
choanalysc ; Romul Muntcanu : Une histoire 
companie dc la littărature roumaine ; Adrian 
Marino : Le comparatisme des invariants : 
Le cas des avant-gardes ; Povl Skărup : Ion 
Creangă, E vcntyr; Emmcrich R cichrath: 
Marin Preda, Der Ausgcwicsene ; Marian 
Papahagi : Darie Novăceanu, Memoria de 
las rosas floridas ; Ion Pop: Tristan Tzara, 
Poimes roumains.
2/1976 Dumitru Ghișe : Quelqucs râflexions 
au sujet du Con gris de rtducation politique 
et de la culturc socialiste ; Mihnea Gheorghiu : 
Dimension âthiquc et culturellc de la Rou- 
manlc; Pompiliu Teodor : Civic Consciousness 
and Historical Consciousness in the Romanian 
Enlightenment; George Em. Marica : Cons-

ciencc civique ct coiiscicncc littfrairc en 
Transyivanic ă l'epoquc de 1848 ; Antoaneta 
Tănăsescu : L’ecrivain roumain et la respon- 
sabilile du creatcur apres 1944 ; Jacinto D o 
Prado Coclho : Conscicncc civique ct consciencc 
littirairc dc rccrivain portugais; Adrian 
Marino : Conscicncc idfologiquc — consciencc 
litteraire ; Victor Erncst Mașck : Engâge 
ment csthetique — engagement social ; Romul 
Muntcanu : Culturc ct âducation ; N. Tertu - 
lian : Sur l’aulonomie ct l’hctironomie <dc 
l’art ; Halina Mirska-Lasota: G. Câlinescti, 
Biedny loanidc; Mârosi Peter: Laurențiu 
Fulga, Orphcusz halăla (La mort d’Orphâe) ; 
Adrian Marino : Dumitru Radu Popescn, 
Dolefully... Anastasia Walked on ; Sllvian 
losifescu : Les meillcurcs histoires de scicnce- 
fiction roumaine.
3/1976 Marcel Duță : Problâmcs du râalismc 
dans la litttealure roumaine dc l’cntre-de»x 
guerres ; Ion Negoi feseu : M. Blccher et ses 
conslanles; Ov. S. Crohmălniccanu : Marin 
Preda ct ses « Moromeții»; Adrian Marina; 
Dimensions historiques du r/alisme : < Prin- 
cepcle» de Eugen Barbu; Aurel M artin : 
Rdalitâ ct poâsie chcz Nichita Stănescn; 
Romul Muntcanu: Râalitâ historique et 
fiction dans les romans de Erwin W lckert;
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Silvian losifescu : La fiction dâsagrăgec; 
Irina Bădescu : Autour d’unc problâmatique 
du vraiscmblablc ; Louis Vax : Les râlcs du 
rtalisme dans la littcralurc fantastiquc ; 
Hans-Jărgen Greif : Du râie dc quelques 
Ihimcs dans «A Rcbours »; Le centenaire 
de Constantin Brâncuși : Edgar Papu : L’ar- 
tistc-pasteur; Barbu Brezianu : Brâncuși, 
Archetype of Achicveinent; Dan Grigorcscu : 
Brâncuși and thc Romanian Poclry ; Viorica 
Dinescu : Liviu Rebrcanu, Ion ; Kăntor 
I.ajos: Augustin Buzura, A. Kintiek (Les 
absents); Mlhail Fridman : Lucian Blaga, 
(Les inarclies insoupconnâes).

4/1976 Pompiliu Mareea : L’histoire littă- 
raire roumaine : itapc de la synthise; Paul 
Gornca : L’âvolution du concept de l'histoire 
lilterairc dans la culture roumaine; Dolores 
Toina : Contributions roumaines â l'dtudc 
du baroque europâen ; Adrian Marino : Model 
History, Literary Idcea ; Romul Munteanu : 
Acte critique el histoire litUrairc ; Franțois 
■lost : L’histoire littărairc de la Weltliteratur ; 
Ralph Colicn : Pope’s Meanings and the Stra- 
tegiesof Intcrrclations; Mircea Vaida : Mihail 
Sadoveanu, Die Briider Jderi ; Valcriu Veli- 
man : Panait Istrati cn version turque ; D.Micu: 
Ion Brad, Saison incertaine, The Oullying 
T emple.

SECOLUL 20

1/1976 Geo Șerban ; G. Zâne, Dialectica 
tradiție-inovație (La dialectiquc tradition- 
innovalion) ; Ion Brad : Prolog (la ciclul de 
poeme ,,Reîntoarceri” dc Nikos Kranidiotis) 
(Prologuc au cycle des poemes « Retours » 
de Nikos Kranidiotis) ; Victor Ivanovici : 
Resurecție catalană (Râsurrcction catalane); 
Tatiana Nicolcscu ; O expresie dramatică 
originală (L’ne expression dramatiquc origi
nale, A. V. Vampilov) ; Mihai Isbășcscu : Este 
germanistica In impas? (Sont les eludes ger- 
maniqucs dans unc impasse?).
2/1876 Al. Paleologu : Ov. S. Crohmălni- 
ceanu — Continuitate și construcție critică 
(Ov. S. Crohmălniceanu — Gontinuită et cons- 
truction critique); Andrei lonescu : Un 
veac dc singurătate — cronica unui mit 
(Un sicrie de solitudc — la chronique d'un 
inythe; Gahricl Garcia Mărquez); Andrei 
Brezianu : Engleza din unghiul analitic și 
praclic (pe niarginea unui breviar al traducă
torilor de Lcon D. Levi|chi) (L’anglais du 
point de vue analytique et pratique ă propos 
d'un breviaire des traducleurs de Leon D. 
I^vițclli) j Ștefan Stocnescu : Kenneth Pat- 
chen și uitările de sine ale poeziei (Kenneth 
Patchen et l’oubli de soi-rnâme dc la poisie); 
Agoston Hugo : ,,Galaktika” și literatura 
română de science-fiction din Ungaria (« Ga- 
laktika > et la littărature roumaine de Science 
fiction en Hongrie).
3/1876 Theodor Encscu : Gloria lui Michcl- 
angelo : premise istorice pentru o antologic 
(La gloirc dc Michel Ange : premisses histori- 
ques pour une anthologie); Ion Frunzctti : 
Michelangelo și destinul omului (Michel Ange 
et le destin de l'hommc); loan Comșa : 
Prezentare și interviu cu Mary McCarthy 
— In exclusivitate pentru „Secolul 20" (Pr6- 
sentation et intervicw avec Mary McCarthy 
— en exclusivită pour « Secolul 20 »); Made- 
Icine Fortunescu : Interviu cu Andrei Voz-

nezenski, in exclusivitate pentru „Secolul 20” 
(Interview avcc Andrei Voznezcnski, en exclu- 
sivită pour « Secolul 20 »); Gh. Grigurcu : 
Fascinația umanului. Vasile Nicolcscu, „Sta
rea lirică” (La fascination de rhumain, Vasile 
Nicolescu, „L’Iitat lyriquc”) ; Anton Dumi
trii! : Tlic Structurc of Arislotle’s Logic, 
fragment din volumul Istoria Logicii, In curs 
dc apariție la editura britanică „Abacus Kcnt” 
(fragment du volume «L’Histoire de la 
Logique • en cours d’apparition aux maisons 
d’cdition britanniqucs «Abacus Kcnt»).
4 — 5/1976 Ștefan Aug. Doinaș: Poeții ro
mâni și folclorul (Les poetes roumains ct le 
folklore); Răzvan Theodorcscu : Cultura euro
peană la Dunărea de Jos (La culture europâ- 
ennc sur le Danube infârieur); Vasile Drăguț ; 
Granitul dintre ape (Le granițe entre les 
eaux); Theodor Enescu : Un simbol al geniului 
politic românesc : Mircea cel Bătrin dc Paul 
Vasilescu (Un symbole du gânic politique 
roumain : Mircea l'Ancien dc Paul Vasilescu); 
Nicolae Balotă; Poetul „Imnclor” (L.e poătc 
des • Hymncs», loan Alexandru); Times 
Literary Supplcment despre loan Alexandru 
(‘‘Times Literary Supplcment” sur loan 
Alexandru); Francisc Lâzlo : O revelație : ori
ginalul românesc al „Cantatei profane” dc Bela 
Bartok comentarii și ipoteze (Une rivilation : 
l'original roumain de la „Cantate profane" 
dc Bela Bartok — commentaires et hypo- 
theses); Monica Brătulescu : Cu privire la sur
sele populare ale libretului Cantatei Profane 
(Concernant les sourccs populaires du libret 
de la Cantate profane); Valeriu Râpeanu : 
Debutul algerian al lui Camus (Le dâbut 
algârien de Camus); Roxana Eminescu ; 
Adevărul la viitor (La viriti au futur, Luan- 
dino Vieira); Ov. S. Crohmălniceanu : Cores
pondență din Lisabona : Note lusitane (Cor- 
respondance de Lisbonne : Notes lusitanes); 
T.N. : Un articol al poetului Virgil Teodo-
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rescu in „Litcraturnoie Obozrenie” (Un article 
de Virgil Teodorescu dans > Litcraturnoie 
Obozrenie •) ; M. F. „Inostrannaia literatura” 
despre „Secolul 20” (• Inostrannaia Litera
tura » ă propos de < Secolul 20 •).
6/1976 Alexandru Bălăci : Cultura socialistă 
ca modelare umană (La culture socialiste 
comme modelagc humain); Dan Hăulică: 
Noi dimensiuni ale dialogului intelectual 
(Nouvelles dimensions du dialogue intcllec- 
tuel); Edgar Papu : Protocronism și sinteză 
(Protochronisme et synthise); „Secolul 20” : 
Nu există miracole mici (II n’y a pas dc 
petits miracles); Lcon D. Lcvițchi : Emi- 
nescu traducător al lui Shakespeare (Emincscu, 
traducteur de Shakespeare); Paul Miclău: 
Probleme semiotice ale traducerii : Blaga 
in franceză (Problămes simiotiques de la 
traduction : Blaga en franțais); Virgil Teo- 
dorescu și Petronela Negoșanu: „Darul 
Întreg” («Le prisent tout entier»; notes 
sur la poisie des Etats-Unis d’Ameriquc); 
loan Comșa : Trei secole de cunoaștere reci
procă ; itinerar bibliografic, alcătuit și co
mentat (Trois siăcles dc connaissance mutuelle ; 
itintraire bibliographiquc, ridigă ct com- 
mentă): Andrei Brezianu : Interviu cu Alvin 
Tofflcr: Artistul și metaforele viitorului 
(Interview avcc Alvin Tofflcr : L'artiste et 
Ies mitaphores de l’avenir); Andrei Brezianu : 
Note despre „Șocul viitorului" ca utopie 
(Notes sur » Le choquc dc l’avenir » cn tant 
qu’utopie, Alvin Toffler) ; Dan Grigorescu : 
Trei momente de istoric literară americană 
(Trois moments de l’histoire liltiraire amfri- 
caine) ; Kiril Kovaldji : Tălmăcind literatura 
românească : un sentiment vechi și adine (En 
traduisant la littirature roumaine: un sen
timent ancicn et profond); Joși Bettencourt 
Goncalves: O poezie a Portugaliei noi (Une 
poisic du nouveau Portugal); Ion Marin 
Sadovcanu In „Mloda Polska” ; Arghezi In 
limba letonă (Arghezi en letton) ; Inostrannaia 
Literatura” despre Mihai Beniuc (« Inostran- 
naia Literatura » â propos de Mihai Beniuc).
7— 8/1976 Vasile Ilcasă : România In cir
cuitul mondial al valorilor culturale (La 
Roumanic dans le circuit mondial des valcurs 
cullurelles); Andrei lonescu: în căutarea 
identilă(ii culturale (A la rccherehe dc l’iden- 
tită culturelle, Alejo Carpentier); Manucla 
Gheorghiu: Un martor patetic al vierii: 
Frank Hardy (Un timoin pathetiquc de la 
vie : Frank Hardy) ; Radu Șerban : Coordonate 
pentru vitalitatea unui continent: Australia 
(Coordonnees pour la vitalită d’un continent : 
l’Australic); Andrei Brezianu : Prezentare 
a poemului pentru scenă „Primul președinte” 
de William Carlos Williams (Prisentation du 
poime pour la seine « Le premier prisident • 
de William Carlos Williams); Aurel R ău: 
Prezentare a poetului Mathieu Binăzct (Prâ-

sentation du pofte Mathieu Bănizct); Petre 
Stoica : Prezentare a poetului Lucebert (Prf- 
sentation du pofte Lucebert); Dragoș Vrân- 
ccanu și Nicolae Manolcscu: O culegere a 
poeziei române dc avangardă In „L’Europa 
Lettcraria c Artistica” (Un recueil dc poisic 
roumaine d’avant-garde dans • L’Europa 
Lettcraria c Artistica»); Rodica Ciocan-Ivă- 
nescu : Craii de Curtea Veche In versiunea 
poloneză a Danutei Bicnkowska (Les Seigneurs 
du Vieux Castel — Mateiu Caragialc — dans 
la version polonaise de Danuta Biehkowska)' 
I. Comșa : Cuza-Vodă — inițiator al luptei 
Principatelor pentru lărgirea relațiilor inter
naționale (Le voifvode Cuza — initiateur de 
la lutte des Principautfs pour l’cxtension 
des rclations intcrnationalcs); Andrei lo
nescu : Spania regăsită (L’Espagne retrouvfe): 
Doru Mielcescu : In „Cahiers roumains d’itu- 
des litlf raires” : Eticmblc despre haiku (Dans 
• Cahiersroumains d’ftudeslittf raires»: Etiem- 
blc ă propos de haiku); Dan Grigorescu : 
O distincție de prestigiu (Une distinction dc 
prestige, Dan Grigorescu, vice-prăsident de 
l’Association Internationale pour l’Histoire 
dc la Culture); T. N. : Ecouri ale literaturii 
române la Kiev (Echos de la littirature rou
maine ă Kiev: traductions des poemes de 
Virgil Teodorescu et Maria Banuș); Traducere 
din „Biblioteca pentru toți” recenzată In 
S.U.A. (Traduction dans »La Bibliothfque 
pour tout le mondc • dont Ic compte rendu, 
ferit par Alexandru Duțu, a eti publii dans 
« Scriblcrian » aux Etats-Unis); G.Ș. : Un 
roman de Sorin Titcl la Paris (Un roman de 
Sorin Titcl ă Paris); Lirica și proza româ
nească comentată in Books Abroad (La 
pofsie ct la prose roumaine commentfe par 
Books Abroad).
9/1976 Zoe Dumitrescu Bușulenga: Note 
pentru o tipologic a culturii românești. 
Etosul echilibrului (Notes pour une typologie 
de la culture roumaine — L’Elhos de l’iqui- 
librc); loanichie Oltcanu : Esenin, sau iarba 
și piatra (Esdnine, ou l’herbe et la pierre); 
Fclicia Antip : Saul Bcllow și treptele cunoaș
terii dc sine (Saul Bcllow et les ftapes de la 
connaissance dc soi-mfme); Vasile Nicolescu : 
Prezentare a poetului Ted Hughes (Prisen- 
tation du pofte Ted Hughes): frina Eliade: 
Adevăr și comunicare (Verilf et eominunica- 
tion, George Steiner): Elena Răutu : Un 
filosof al limbii (Un philosophc du langige, 
George Steiner); Cella Delavrancea : întilnire 
cu Rainer Maria Rilke (Rencontre avcc R liner 
Maria Rilke); Gco Șerban: La Rodiun re
constituirii Hofmannstahl (A Rodaun. Rc- 
conslitution. Hofmannstahl); Virgil Nemo- 
ianu : Utilitate și experiment In proza ameri
cană de azi (Utilitf ct expirimentation dans la 
prose amfricaine d’aujourd’hui).
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10 — 11—12/1976 Geo Bojza: Norul cel mare 
(Le grand nuage, Andrt Malraux); Eugen 
.lebeleanu: Stihuri pentru Andrf Malraux 
(Vers pour Andrt Malraux); Radu Popescu : 
Malraux și eroul (Malraux et le hdros); Valc- 
riu Râpcanu : întlia noapte a morții lui (La 
premiere nuit de sa mort, Andrt Malraux) ; 
Constantin Țoiu : Carul blindat (Le char 
blindâ, Andrâ Malraux); Nicolae Balotă: 
Mitul resurecflei (Le mythe de la rdsurrection, 
Andrt Malraux); Ion Mihăileanu : întllniri 
cu Malraux (Rencontrcs avec Malraux); 
Barbu Brczianu : Confluența Brâncuși — 
Eliade (La confluence Brâncuși — Eliade); 
Carola Giedion-'Welcker: Pornind de la 
Joyce și Brâncuși (En partant de Joyceet 
Brâncuși); Andor Horvâth : „Hanuibal" de 
Eugen Jcbeleanu recenzat la Budapesta (•Han

nibal » d’Eugen Jcbeleanu commentâ ă Bu- 
dapest); Tatiana Nicolescu: O revistă 
sovietică despre poeți români contemporani 
(Une revue soviâtique sur des poites roumains 
contemporains, « Sovremennaia Hudojstven- 
naia Literatura na rubejom >); Alexandru 
AL Șahighian : Puncte de vedere In germa
nistica actuală (Points de vue dans Ies ătudes 
germaniques actuelles); Traduceri din lite
ratura română In U.R.S.S (Traductions de 
la litKrature roumaine cn U.R.S.S.); I.C. : 
Haga ; Premiu internațional pentru traduceri 
conferit unui scriitor român (La H aye: 
Le prix internațional pour Ies traductions 
offert â un (crivain roumain: H. R. Radian); 
T.N. : Doi scriitori estonieni despre România 
(Deux terivains estoniens sur la Roumanic, 
Lili Promet et Ralf Parve).

STUDII DE LITERATURĂ UNIVERSALĂ

XIX 1976 Alexandru Bălăci : Recitind pe 
Boccaccio (Relisant Boccacc) ; Angola Ion : 
Victor Hugo — geniu fără frontiere (Victor 
Hugo, gt-nie sans frontieres); Mihai Novicov : 
Nekrasov; Jean Livescu : Thomas Mann. La 
centenarul nașterii (Thomas Mann. Le cen- 
tenaire de sa naissance); L. Murvâi: Ady 
Endre; Ion Olteanu : Realismul romanti
cilor (Le râalisme des romantiques) ; Simion 
Bărbulescu : Simbolismul — mișcare literară 
universală (Le symbolismc — mouvement 
litrtraire universel) ; Cornel Mihai lonescu : 
Poetica lui Mallarmâ și glndirea orientală 
(La poâtique de Mallarmâ et la pensee 
orientale); Alexandra Emilian : Voltairc; 
Ion Brăescu : Permanența operei lui 
Analole France (La permanence de l'ceuvre 
d'Anatole France); Theodor Codreanu: 
Tăcerea lui Rimbaud (Le silence de Rimbaud) ; 
Ileana Verzea : Emincscu !n interpretare 
engleză (Eminescu cn version anglaise) ; 
Roxana Sorescu; Echivalențe poetice

ale versurilor lui Arghczi in limba franceză 
(Equivalences poitiques des vers d’Arghezi 
en franțais); Antonia Con stan tine seu : Uni
versul comparației In romanele lui Proust și 
Camil Petrescu (L'univers de la comparaison 
dans Ies romans de Proust et de Camil Pe
trescu) ; Corneliu Nistor: Don Quijote și 
prințul Mîșkin (Don Quichotte et le prince 
Mychkine); Mihail Mindra: Tema mesage
rului In romanele lui Dostoievski și Dickens 
(Le thime du messager dans Ies romans de 
Dostoîevsky et de Dickcns); Corneliu Bar- 
borică: Romanul in versuri In literaturile 
slave și destinele sale (Le roman en vers dans 
Ies littdratures slaves et son destin; Zamfira 
Popescu: Impresionism și wagnerianism in 
literatură (Impressionnisme et wagnirianisme 
en litrtrature) ; Silvia Pandelescu: Obser
vații asupra raportului roman-cinematograf 
(Remarques sur le rapport roman-cinâmato- 
graphe).

REVUE DES gTUDES SUD-EST EUROPgENNES

1/1976 Răzvan Theodorescu : A propos du 
plan triconique dans l'architecture du Sud- 
Est Europien au Haut Moyen Age ; Corina 
Nicolescu : Le Proche-Orient et la conception 
decorative de l’art roumain et de l'art balkanl- 
que ; Aurora M. Nasta : L’«Arbre de Jessâ » 
dans la peinture sud-est curopdenne; Ion 
I. Solcanu: Reprâscntations chortographi- 
ques de Ia peinture murale de Moldavie et 
leur place dans l’iconographie sud-est euro- 
pienne (XV®—XVII* siâcles); Maria Ana 
Musicescu : Autour des notions de tradition, 
d'innovation et de renaissance dans la pein
ture du Sud-Est europâen aux XV* —XIX* 
siâcles; Paul Cernovodeanu et Mihail Cara-

tașu: Lettres du prince de Valachie Con
stantin Brancovan aux savants grecs Jean et 
Ralakis Caryophyllis;
4/1976 Georgeta E n e: Romanian Folklore 
about Vlad Țepeș ; Paul Cernovodeanu : Un 
croquis du siâge de la forteresse de Petro- 
varadin (1694) appartenant au sdnâchal 
Constantin Cantacuzăne; Anca lancu: L'i- 
mage du Sud-Est europâen dans l’historio- 
graphie roumaine du XVII* silele et au dibut 
du siicle suivant; Dan lonescu : Images du 
prince Dragoș dans Ies manuscrits de Moldavie 

au XVIII* silele ; Corina Nicolescu : Lecouron- 
nement — • Incoronația >. Contribution â 
l’hlstoire du cârdmonial roumain.
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REVUES PUBL^ES AUX ^DITIONS DE L'ACAD^MIE
DE LA R^PUBLIQUE SOCIALISTE DE ROUMANIE 

z

REVUE ROUMAINE D'HISTOIRE DE L'ART, s«rle Thiâtre,
Musique, Cinimatographie

REVUE ROUMAINE D'HISTOIRE DE L’ART, sirie Beaux-Arts
REVISTA DE ISTORIE Șl TEORIE LITERARĂ
REVUE DES ETUDES SUD-EST EUROP^ENNES
REVUE ROUMAINE D'HISTOIRE
REVUE ROUMAINE DE LINGUISTIQUE
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